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A V A N T - P R O P O S 

Ce l ivre est le d é v e l o p p e m e n t d 'un Mémoire qui a pa r t agé le 
prix d a n s u n concour s de l 'Académie des sc iences m o r a l e s et 
pol i t iques . Je n ' ava i s pas tout d ' abord songé à y p r e n d r e par t , 
ma i s le c o n c o u r s n ' a y a n t p a s d o n n é de résu l t a t et ayan t é té p ro-
rogé d ' une a n n é e , il m e sembla a lors que le devoir p rofess ionne l 
m e c o m m a n d a i t de jus t i f i e r le droi t de p u n i r , q u e j ' exe rce depu i s 
de longues a n n é e s et qui est a u j o u r d ' h u i si a t t aqué . P u i s q u e 
p e r s o n n e ne s 'é ta i t encore p r é s e n t é (1) pour m o n t r e r la f aus se t é 
et le d a n g e r des théor ies qui font du c r ime u n e fata l i té physio lo-
g ique ou sociale, e t qu i veu len t r e m p l a c e r la péna l i t é pa r le 
traitement ou l'épuration, mag i s t ra t , ne devais- je pas e s s aye r 
de le fa i re m o i - m ê m e ? Si j e n ' ava is consu l té q u e m e s goûts , 
j ' au ra i s m i e u x a imé occupe r m e s lois i rs ii l ire et à re l i re les 
g r a n d s écr iva ins q u ' à a u g m e n t e r le n o m b r e des l ivres m é d i o c r e s 
don t la l i t t é ra ture c o n t e m p o r a i n e est inondée . Mais le s i l ence 
éta i t devenu difficile h g a r d e r , en p résence d u travail de d é m o -
lition qui se fait c h a q u e j o u r , d a n s le m o n d e mora l , et qui m e n a c e 
de g a g n e r la législat ion p é n a l e . Ayan t acquis , d a n s m e s fonc t ions 
success ives de juge d ' ins t ruc t ion , de p r o c u r e u r d e l à Répub l ique 
et de consei l ler , la convict ion q u e la responsabi l i t é mora l e n ' e s t 
pas u n e i l lusion, a y a n t en q u e l q u e s o r t e fai t l ' expér ience du l ibre 
a rb i t r e des c r imine ls , j e m e décidai à d é f e n d r e ces vér i tés m o -
ra l e s qui m e sont chè res , e t s ans lesquel les il n 'y au ra i t p lus ni 
culpabilité, ni justice pénale. 

(1) A ce moment M. Henry J o l j et M. A.Guillot n'avaient pas encore publié leurs 
remarquables éludes sur la criminalité. 



Le t e m p s m e manqua i t , il e s t vra i , p o u r e x a m i n e r tous les 

p r o b l è m e s que soulèvent , en d r o i t péna l c o m m e en mora le , les 

g r a n d e s lois de Y Hérédité et de la Liberté, de la Responsabilité 
personnelle et de la Solidarité sociale. Mais je m e p roposa i , si 

mon t rava i l n ' é ta i t pas j ugé t rop ind igne de ce beau su je t , de le 

r e p r e n d r e ensu i te p lus à loisir ; c ' e s t ce que j 'a i fait . 

Cette é t ude touche à t an t d e ques t i ons , que j 'a i é té obligé 

d ' a j ou t e r de n o u v e a u x chap i t r e s , e t d ' e x a m i n e r p lus complè te -

m e n t des p r o b l è m e s i m p o r t a n t s q u e j ' ava is à peine eu le t e m p s 

d ' e f f leure r . J ' e spè re n é a n m o i n s , m ' é t a n t app l iqué <1 ne d i re que 

l ' essent ie l su r c h a q u e ques t ion , n ' a v o i r pas e n t i è r e m e n t pe rdu la 

qual i té la p lus appréc iée du l e c t e u r , la sobr ié té . 

Mon t ravai l se divise en deux p a r t i e s ; d a n s la p r e m i è r e j ' exa-

mine les théor ies m o d e r n e s de la criminalité; d a n s la seconde les 

théor ies m o d e r n e s de la pénalité. Les s econdes d é p e n d e n t des 

p r e m i è r e s . En effet, si le c r imine l es t u n e bê te ma l fa i san te , p r ivée 

de la pe rsonna l i t é , on peu t l'éliminer. Si c 'es t un ma lade , son 

p l acemen t d a n s un asile es t la s e u l e m e s u r e qu 'on pu isse p r e n d r e 

à son égard . Si on ne voit en lu i q u ' u n ignorant , il f au t l ' envoyer 

à l ' école . Enfin, s'il e s t d é m o n t r é q u e c 'est un coupable, on a le 

droi t de le punir, d a n s le cas o ù l ' in té rê t social et la jus t ice le 

c o m m a n d e n t . 

HAPPORT 

F A I T A L ' A C A D É M I E D E S S C I E N C E S M O R A L E S E T P O L I T I Q U E S AIT NOM LÏE L A S E C T I O N D E M O R A L E 

P A R M. M A R T H A 

sur le 

C O N C O U R S P O U R L E P R I X DU R U D G E T 

L 'Académie avait mis au concours , pou r le prix du budge t à 
d é c e r n e r en 1886, la ques t ion su ivan te : 

« Examine r et appréc ie r les p r inc ipes su r lesquels r epose la 
péna l i té d a n s les doc t r ines les plus m o d e r n e s . » 

L 'Académie n ' a y a n t reçu en 1886 q u ' u n seul m a n u s c r i t j u g é 
t r è s insuf f i san t c ru t devoir ma in ten i r a u c o n c o u r s un su j e t d e c e t t e 
i m p o r t a n c e en f ixant c o m m e nouveau t e rme , pour la remise des 
manusc r i t s , la da t e du 31 décembre 1888. Celte fois lui f u r e n t 
a d r e s s é s six m é m o i r e s que n o u s al lons examine r d a n s un o rd re 
inver se de leur va l eu r . 

Deux m é m o i r e s , l 'un le n° 3 avec cet te ép ig raphe : Le magis-
trat doit faire comme le bon médecin qui tend à guérir, non pas 
à perdre-, l ' au t re , le n° 1, avec cet te dev ise : En criminalité, 
mieux vaut prévenir que punir, ne r e n f e r m e n t tous deux 
q u ' u n e cen ta ine de pages , peu rempl ies et peuven t , à c ause de 
l eu r égale br ièveté , ê t re p lacés à peu près s u r la m ê m e ligne. Ils 
sont judic ieux, ma i s m a n q u e n t de l ' amp leu r nécessa i re . Ils font 
c o n n a î t r e les p r inc ipes s u r lesquels r epose la péna l i l é à t r ave r s 
les Ages, ils les d i scu ten t en q u e l q u e s mo t s , m a i s q u a n d ils 
a r r iven t aux doc t r ines m o d e r n e s et con tempora ines , l e u r a n a l y s e 
est t rop succ inc te . Ce ne sont q u e d e s r é s u m é s re levés ça et là 
p a r q u e l q u e s vues pe r sonne l l e s ou pa r de r ap ides cr i t iques . Nous 
c r o y o n s p o u r t a n t devoir a j ou t e r que l ' au teur du Mémoire n° 4 
p a r a î t ê t re u n espr i t t rès p r u d e n t qui sa i t bien pose r et r é s o u d r e 
les ques t ions , m a i s qui n 'a p a s j u g é à p ropos ou n 'a pas voulu 
p r e n d r e la pe ine de d é r o u l e r ses sages p e n s é e s . 

A deux a u t r e s m é m o i r e s qu 'on p e u t me t t r e auss i su r le m ê m e 
r a n g , il faut faire un r e p r o c h e tout con t r a i r e . Loin d ' ê t r e t rop 



Le temps me manquai t , il e s t vrai , pour examiner tous les 
p rob lèmes que soulèvent, en d ro i t pénal comme en morale , les 
g randes lois de 1 "Hérédité et de la Liberté, de la Responsabilité 
personnelle et de la Solidarité sociale. Mais je me proposai , si 
mon t ravai l n 'é ta i t pas jugé trop indigne de ce beau suje t , de le 
r ep rendre ensui te plus à loisir ; c 'es t ce que j 'ai fait. 

Cette étude touche à tan t d e ques t ions , que j 'ai été obligé 
d ' a jou te r de nouveaux chapi t res , et d ' examiner plus complète-
m e n t des p rob lèmes impor tan t s q u e j 'avais à peine eu le t emps 
d 'eff leurer . J ' espère néanmoins , m ' é t a n t appl iqué <1 ne dire que 
l 'essentiel sur chaque quest ion, n ' avo i r pas en t iè rement perdu la 
quali té la plus apprécié« du l ec t eu r , la sobriété . 

Mon travai l se divise en deux pa r t i e s ; dans la p remière j 'exa-
mine les théories modernes de la criminalité; d a n s la seconde les 
théor ies m o d e r n e s de la pénalité. Les secondes dépenden t des 
p remières . En effet, si le cr iminel es t une bête malfa isante , pr ivée 
de la personnal i té , on peut l'éliminer. Si c 'est un malade , son 
p lacement dans un asile est la s eu l e mesu re qu'on puisse p rend re 
à son égard . Si on ne voit en lui q u ' u n ignorant , il f au t l ' envoyer 
à l 'école. Enfin, s'il es t d é m o n t r é q u e c'est un coupable, on a le 
droit de le punir, dans le cas o ù l ' in térêt social et la just ice le 
commanden t . 

RAPPORT 

F A I T A L ' A C A D É M I E D E S S C I E N C E S M O R A L E S E T P O L I T I Q U E S AIT NOM D E L A S E C T I O N D E M O R A L E 

P A R M. M A R T H A 

sur le 

C O N C O U R S P O U R L E P R I X DU B U D G E T 

L'Académie avait mis au concours , pour le prix du budget à 
décerner en 1886, la quest ion su ivante : 

« Examiner et apprécier les pr inc ipes sur lesquels repose la 
pénal i té dans les doctr ines les plus modernes . » 

L'Académie n ' ayan t reçu en 1886 qu 'un seul manusc r i t j ugé 
t rès insuff isant c ru t devoir maintenir a u c o n c o u r s un su je t dece t te 
impor tance en fixant c o m m e nouveau te rme, pour la remise des 
manuscr i t s , la da te du III décembre 1888. Celte fois lui f u r en t 
adressés six mémoi res que nous allons examiner dans un ordre 
inverse de leur va leur . 

Deux mémoires , l 'un le n° 3 avec cette épigraphe : Le magis-
trat doit faire comme le bon médecin qui tend à quérir, non pas 
à perdre ; l ' au t re , le n° 1, avec cette devise : En criminalité, 
mieux vaut prévenir que punir, ne r e n f e r m e n t tous deux 
q u ' u n e centa ine de pages , peu remplies et peuvent , à cause de 
leur égale brièveté, être placés à peu près sur la môme ligne. Ils 
sont judicieux, mais m a n q u e n t de l ' ampleur nécessai re . Ils font 
connaî t re les pr incipes sur lesquels repose la pénal i lé à t ravers 
les Ages, ils les d iscutent en que lques mots , ma i s quand ils 
a r r i ven t aux doctr ines modernes et con tempora ines , l eu r ana lyse 
est t rop succincte. Ce ne sont que des r é sumés relevés ça et là 
pa r que lques vues personnel les ou par de rapides cr i t iques. Nous 
croyons pour t an t devoir a jou te r que l 'auteur du Mémoire n° 4 
pa ra î t être un espr i t t rès p ruden t qui sa i t bien poser et r é soudre 
les ques t ions , ma is qui n'a pas jugé à p ropos ou n'a pas voulu 
p rend re la pe ine de dé rou le r ses sages pensées . 

A deux au t r e s mémoi re s qu 'on peu t met t re aussi sur le m ê m e 
r ang , il faut faire un reproche tout cont ra i re . Loin d 'ê t re t rop 



sommai res , i ls n ' o n t pas de rives et débordent de toutes par ts . 
Dans le m é m o i r e n«6, de plus de 600pages, po r t an t celte devise 
Lhumanité se défend; elle ne se venge pas, l ' au teur ne t ient 
pas grand c o m p t e du p rogramme de l 'Académie et, au lieu 
de juge r m é t h o d i q u e m e n t les diverses doctr ines modernes sur le 
droit pénal , il s e p r éoccupe sur tout d 'exposer u n e doctr ine nou-
velle, la s i e n n e . Il e s t f r a n c h e m e n t dé te rmin is te ; il nie absolu-
ment , sans a m b a g e s , le libre arbi t re et, pa r suite, la responsa-
bilité mora le . 

Mais il y a, s e l o n lui , une responsabi l i té de fait qu' i l explique 
à peu près a i n s i : Le loup n 'es t pas mora l emen t responsab le de 
ses méfai ts , m a i s les dommages qu'il cause ne laissent pas de 
lui être i m p u t a b l e s ; on le lui p rouve bien en le tuant . Ainsi la 
société a le d r o i t et m ê m e le devoir de se déba r ras se r du crimi-
nel par la m o r t o u p a r u n e détent ion indéfinie qui le met ho r s 
d 'état de n u i r e . Mais cela ne suffit pas. Comme il est avéré que 
la pervers i té e s t hé réd i t a i re , il faut suppr imer non seu lement le 
cr iminel , ma i s e n c o r e toute sa race. « Il faut , dit l ' au teur , sarcler 
d a n s le c h a m p soc ia l les plantes a t te intes de dégénérescence »» 
De 1A un t rès i m p o r t a n t chapi t re int i tulé : Le sarclage de la cri-
minalité. P o u r f a i r e cet te épurat ion il ne s 'agit pas d ' ex te rminer 
v io lemment les e n f a n t s du c r i m i n e l ; il y a mieux : on peut les 
empêche r de n a î t r e . Mais c o m m e n t ? Sur ce point for t délicat 
au lieu de c h e r c h e r nous -mêmes des euphémismes qui peut-être 
ne sera ient pas c l a i r s , nous la issons pa r le r ha rd imen t l 'auteur • 
« Le microbe r e p r o d u c t e u r , dit-il, doit pouvoi r ê t re stéril isé et 
1 ovule f r a p p é d ' a r r ê t de développement ; no t re époque n 'est 
sans doute pas m û r e p o u r une telle ré forme, mais on peut pré-
sumer qu'el le s e r a ce l le de l 'avenir . >, On a souvent répété qu'il 
vaut mieux p r é v e n i r q u e puni r , mais j ama i s on n 'avai t prévu 
le c r ime de si lo in . Quan t au criminel lui-même qui n'est plus à 
naî t re , qui es t b i e n vivant , on pourra , avant la r é fo rme désirée 
le t ra i ter en b r u t e , puisqu ' i l agit en b ru te et, « c o m m e au t au -
r e a u ou à 1 é t a lon , lui i m p o s e r la docilité avec l ' infécondité ». II 
est inuti le d a n a l y s e r tout le mémoire , nous avons le point de 
dépar t qui es t la néga t ion absolue d u l ibre arbi t re et le point 
d a r m é e qui est le sa rc lage . Quand on tient les deux bouts d une 
chaîne , on peu t a i s é m e n t se représen te r la cha îne en t iè re ; ca r 

au teu r est t rès logique , il procède volont iers pa r déduct ions , 
»1 se plaît m ê m e a u x f o r m u l e s d e la science j u s q u ' à recour i r à de 

longues équa t ions a lgébr iques . De plus , il s 'expr ime avec l 'ac-
cent d une p ro fonde conviction, en h o m m e qui a foi en ses 
idées, c o m m e en témoigne sa conclusion où il célèbre non sans 
en thous iasme , les bienfai ts que sa doctr ine apporterai t non 
seu lement à la société, ma i s encore à la morale . Ce Mémoire 
t rès médi té es t su r tou t instruct if en nous laissant voir quel les 
sont les espérances qui r égnen t dans cer ta ins svstèmes de 
phi losophie pénale . 

Dans le Mémoire n° 1, dont la longue épigraphe commence 
par ces mots : Non seulement il est vrai de dire, comme on [a 
dit de tout temps, que l'homme est fait pour la vie sociale, etc., 
nous t rouvons encore tout un sys tème personnel , non une revue 
cri t ique des doct r ines modernes sur la pénali té . Ce vaste tra-
vail de 740 pages in-4 commence pa r des considérat ions géné-
ra les qui, pour être à la fois abs t ruses et discursives, se p rê ten t 
peu à u n e analyse . Ce qu'on y voit de plus clair, c 'est la néga-
tion du libre arbi t re qui, selon l ' au teur , n 'est q u ' u n e illusion et un 
pos tu la t dont on peu t se passer . On doit donc che rche r au devoir 
et à la responsabi l i té , à la mora le et au droi t pénal un aut re 
appui . Le seul fait , dit l ' auteur , q u e le l ibre arbi t re es t nié à not re 
époque p a r l a p r e s q u e unan imi té des savants et pa r une propor-
tion chaque j o u r croissante de gens ins t rui ts , devrait faire sent i r 
l 'urgence de che rche r ai l leurs l 'appui de la responsabi l i té . Celte 
aff i rmat ion si décidée peut su rp rendre . Est-il certain que les 
savants soient p re sque unan imes pour nier la l iberté ? Le double 
fondement de sa doctr ine à laquelle l ' auteur a t t ache une grande 
impor tance et qu'il expose l o n g u e m e n t , c 'est ce qu'il appel le 
l ' ident i té et la similitude, deux mots qui veulent ê t r e expliqués. 
L 'agent est responsable si, d ' une par t , il est dans son état nor-
mal, s il est en possession de toutes ses facul tés habi tuel les ou 
caractér is t iques ; d ' au t re par t , si son état ord inai re es t semblable 
à l 'état o rd ina i re de la moyenne de ses associés. Ce qui revient 
à dire avec moins d 'apparei l et de mystère , plus s implement , 
qu ' un h o m m e est i r responsable quand il est al iéné, qu' i l n 'est 
p lus lu i -même ou qu'il est par na tu re un ê t re insociable. Il y a 
d a n s ce mémoi r e bien des discussions qui perdra ien t peut-ê t re 
de leur prest ige, mais para î t ra ien t plus claires, si l ' au teur ne 
rechercha i t pas des t e rmes qui ne sont qu 'à lui. Après avoir 
établi , en des chapi t res distincts, l ' i r responsabi l i té dans la folie, 
d a n s l ' ivresse, dans l 'hypnot i sme et re t racé la physiologie et la 



psychologie du criminel , il examine les pr inc ipes et les t r ans -
format ions de la pénal i té et consacre à la peine de m o r t tout un 
long chapi t re qui, cette fois, es t in téressant , lucide et bien écri t . 
Il demande r é so lumen t le maint ien de la peine s u p r ê m e en 
changeant , il est vrai , le mode d 'exécut ion. Il veut adoucir cette 
peine pour qu 'une cer ta ine opinion publ ique cesse d 'en réc lamer 
l 'abolition. Pourquoi , dit-il, ne laisserai t-on pas au condamné le 
choix de son genre de m o r t ? On pourrai t se d e m a n d e r si ce serai t 
un adouc i s sement que d 'avoir l ' embar ra s et la perplexité de ce 
choix terr ible . D'autre par t , p o u r épa rgne r aux yeux et à l ' ima-
gination du public un spectacle r épugnan t , pourquoi n 'offr irai t-
on pas au condamné le choix en t re les suppl ices décents , par 
exemple, en t re le foudro iemen t et le poison ?La belle pe in ture de 
Socrate mouran t par la ciguë est faite a s su rémen t , dit l ' au teur , 
p o u r réconci l ier avec la peine de mor t tous ceux qui voudra ient 
1 abolir . Il est vrai, ma i s l ' int imidat ion, que l ' au teur j uge t rès 
utile, ne serait-elle pas bien affaiblie, si on ménagea i t à l 'assassin 
la gloire de mour i r c o m m e le plus véné ré des sages, et si le lende-
main de l 'exécution le compte r e n d u des j o u r n a u x avait la g râce 
du Phédon. En somme, dans ce mémoi re , à côté des théor ie s 
hasardées , il y a beaucoup de conna issances t rès diverses et 
u n e cer ta ine érudit ion ph i losoph ique , ma is la longueur des 
démons t ra t ions qui ne sont pas toutes ut i les, qui ne vont pas 
droit au b u t et para i ssen t quelquefois fort d ivergentes , l ' abus de 
la métaphys ique en des su je t s qui pour ra ien t s ' en passer , l ' em-
ploi des t e rmes scientif iques là où suff i ra i t la langue usuelle 
môme sur que lques po in t s u n e cer ta ine incer t i tude j u s q u e dans 
la témérité, toute cette manière un peu insoli te de composer et 
d 'écr i re r end ce g rand travail pénible à lire et souvent difficile 
a r é sumer . 

Restent deux mémoi res qui, sans vaine ambit ion mé laphv -
s.que, sans abs t rac t ions inutiles, s o c c u p e n t sur tout , conformé-
ment au p rogramme, de soumet t re à leur cr i t ique t ou jou r s 
lumineuse les pr inc ipes des doc t r ines m o d e r n e s s u r le droi t 
pénal . Le Mémoire n° 5 por tant cette devise : Otez la liberté ,t 
la société s'écroule, r amène sans cesse cette vérité sous bien des 
aspects dans tout le cours de la discussion, m o n t r a n t que toutes 
les législations r eposen t sur la c royance au libre a rb i t re Jusqu ' à 
nos j ou r s , si de nombreux sys tèmes avaient d iversement expli-
que le droit de puni r , tous admet ta ien t la l iberté et fa isa ient 

dépendre la responsabi l i té sociale de la responsabi l i té mora l e . 
Mais, au jourd 'hu i , cer ta ines doctr ines s ' inspirant sur tout du 
posi t ivisme et du darwin isme, après avoir chassé le spir i tual isme 
de la mora le , s 'efforcent de le bann i r aussi de la législation. Le 
libre a rb i t re é tan t suppr imé , il faut log iquement r é f o r m e r de 
fond en comble le droit pénal et m ê m e la langue du droi t . Les 
mots punir, crime, culpabilité deviennent impropres . La société 
ne puni t plus , elle se dé fend . II n 'y a plus de coupables , il n'y a 
plus que des h o m m e s dangereux . L 'au teur fait po r t e r sa cri t ique 
sur le posi t iv isme, s u r la doctr ine de l 'évolution, sur l 'école 
d 'anthropologie cr iminel le , s u r la médecine al iéniste , s u r l 'utili-
tar isme et le dé te rmin isme. Après avoir réfuté l 'école posit iviste 
qui pense qu'il n'y a pas en nous 1111 sens primitif du jus te et de 
l ' in jus te , que dans les plus anc iennes sociétés le c r ime n 'é ta i t 
considéré que comme un fait matér ie l dommageable , d o n n a n t 
lieu à u n e répara t ion , s ans qu'il s ' a t tachâ t au cr ime aucune 
pensée de honte ou de fau te mora le , l ' au teur , passan t à la théorie 
de M. Herber t Spencer , laquel le subst i tue aussi la répara t ion à 
la peine, mon t r e que cette théor ie est insuff isante pour contenir 
les cr iminels , qu 'el le serai t d 'a i l leurs il lusoire à l 'égard des insol-
vables et a s su re ra i t aux r iches l ' impunité , théorie qui, de l 'aveu 
m ê m e de M. Spencer , est ac tue l lement inapplicable. Il est une 
école que l ' au teur lient en t re toutes à combat t re , parce qu 'e l le 
fait beaucoup de b ru i t et a rencont ré bien des pa r t i sans , l 'école 
d 'an thropologie cr iminel le , laquel le explique le c r ime par l 'a ta-
v i sme et ass imile le cr iminel à l ' homme primitif et sauvage 
dépourvu de tout sens mora l . Celte école est allée j u s q u ' à r e t r a -
cer en t rai ts p ré tendus invariables le type phys ique du cr iminel ; 
cheveux, mâchoi res , nez, oreil les et bien d 'au t res choses exacte-
m e n t définies , peuvent nous écla i rer s u r une na tu r e cr iminel le 
et m ê m e sur l 'espèce de cr ime auquel elle est f a ta lement ent ra î -
née . Qu'on ait fait s u r ce point des observa t ions cur ieuses , il 
n 'es t pas besoin de le n i e r ; ma i s d a n s le détai l , il faut fa i re bien 
des réserves , soit sur les observa t ions mômes, soit sur la 
mé thode . L'école i tal ienne assure que le meur t r i e r a d 'ord inai re 
les cheveux noirs , mais si le phi losophe observa teur qui est Ita-
lien, avait é tud ié les meur t r i e r s en Danemark , il aura i t sans 
doute cons ta té que le plus souvent ils sont b londs . On dit que 
les vo leurs ont le nez gros et les escrocs le nez pointu ; mais 
comme il arr ive souvent q u e les vo leurs son t en m ê m e temps 



d e s esc rocs , il f audra donc s ' a t t end re d a n s ce cas à l e u r t r o u v e r 
u n visage de f o r m e compos i te . Il y au ra i t un g rand d a n g e r à 
c h e r c h e r des ind ices cer ta ins de culpabi l i té su r la phys ionomie 
d u c r imine l . Le bon sens popula i re a déclaré depuis l o n g t e m p s 
qu ' i l ne f au t p a s j u g e r les gens su r la mine . Le peuple , d a n s ses 
e x p r e s s i o n s p rove rb ia l e s , ne dit-il p a s à sa façon, de tel scé léra t , 
q u ' o n a u r a i t c r u pouvo i r lui d o n n e r s a n s confess ion le p lus 
v é n é r é des s a c r e m e n t s et de tel h o n n ê t e h o m m e qu 'on ne vou-
d r a i t p a s r e n c o n t r e r sa figure au coin d ' u n bois? Les obse rva t ions 
d e s m a g i s t r a t s ne con f i rmen t pas la théor ie d u c r imine l -né et 
incor r ig ib le . L ' a u t e u r qu i est mag i s t r a t (il n o u s l ' app rend lui-
m ô m e ) et qui p a r p rofess ion a eu de f r é q u e n t s r a p p o r t s avec les 
c r i m i n e l s , par le souven t au n o m de son expér ience pe r sonne l l e 
et c o n s t a t e q u e les c r imine l s e u x - m ê m e s ne r e j e t t en t j a m a i s l eu r 
f a u t e s u r la fatal i té . Les accusés ne dou t en t pas de l eu r 
r e s p o n s a b i l i t é mora le , ni l eu r s p a r e n t s , n i les t émoins , ni le 
pub l i c qu i ass i s te aux déba t s . Les réhab i l i t a t ions et les g râces 
s o n t e n c o r e c o m m e u n h o m m a g e ind i rec t ou u n e r é c o m p e n s e 
a c c o r d é e au l ib re a rb i t r e . Après avoir r é f u t é une au t r e théor ie 
qu i ass imi le le c r ime à la folie, l ' a u t e u r e n t r e p r e n d la c r i t ique 
d u d é t e r m i n i s m e et de l 'u t i l i ta r i sme. Ces d e u x chap i t r e s a r r i v e n t 
t r o p ta rd , car tou tes les théor ies p r é c é d e n t e s dé jà e x a m i n é e s 
s o n t d é t e r m i n i s t e s et u t i l i ta i res . Ces chap i t r e s ne sont pas des 
r ed i t e s , ma i s ils ne son t pas à l eu r place . 11 m a n q u e auss i à ces 
so l ides r é f u t a t i o n s une r e m a r q u e , c 'est q u e tous ces s y s t è m e s 
n i a n t la l iber té qui pa ra i s sen t au p r e m i e r abord des t inés à pro-
v o q u e r l ' indulgence p o u r le cr ime, sont les p lus d u r s de t ous les 
s y s t è m e s , pu i squ ' i l s l ivrent s ans sc rupu le h u m a i n , s ans pitié, le 
c r im ine l , c o m m e u n e bê le mal fa i san te , aux r i g u e u r s implacab les 
de la d é f e n s e socia le . — L ' a u t e u r en t e r m i n a n t é tabl i t le vér i tab le 
f o n d e m e n t du droi t de p u n i r qui r epose à la fois su r l 'ut i l i té 
soc ia le et la jus t i ce , ce qu i l ' a m è n e à d e m a n d e r su r ce r t a ins 
p o i n t s la r é f o r m e d u code pénal , u n e nouvel le classif ication des 
fa i ts p u n i s s a b l e s et une revis ion de l 'échel le des peines , r é f o r m e s 
d o n t d e s j u r i s c o n s u l t e s de p rofess ion p o u r r a i e n t seuls app réc i e r 
la j u s t e s s e et l ' oppor tun i t é . Ce Mémoire , b ien o r d o n n é , net te-
m e n t écr i t , e s t p a r t o u t d ' u n sen t imen t élevé, plein d ' éga rds 
p o u r les a d v e r s a i r e s et d ' une digni té s o u t e n u e qu i s ' in terdi t le 
s o u r i r e m ê m e devan t les e r r e u r s ou les p ré t en t ions les p lu s 
b i z a r r e s . Une convic t ion mora le t rès f e r m e , le s ens p r a t i q u e 

l 'observa t ion pe r sonne l l e con t rô l an t les théor ies , tou tes ces 
qual i tés d o n n e n t du crédi t à cet te i n t é r e s san te é tude à laque l le 
on pour ra i t d e m a n d e r p lu s d 'éc la t , non p lu s de s ages se . 

Le Mémoire n° 2 avec cette devise : Non omne quod licet 
honestum est, d ' u n e é t e n d u e cons idé rab le , en 840 pages , p r é -
sen te un plan m é t h o d i q u e bien suivi don t c h a q u e par t ie est t r è s 
déve loppée , ma i s où les idées ne sor ten t pas de l eu r c a d r e . 
R e m o n t a n t d 'abord aux idées p r e m i è r e s qui d o m i n e n t le droi t 
pénal , l ' au t eu r c o m m e n c e p a r é tab l i r la nécess i t é d ' u n état social 
et , ap rès avoir r é f u t é p lus i eu r s doc t r ines FUI- l ' o rgan isa t ion des 
sociétés , e n t r e a u t r e s celle de Rousseau , il é tud i e les dro i t s de 
l 'État su r l ' individu d a n s l ' in té rê t de la dé fense sociale . Pu i s , 
m a r q u a n t les ca rac t è r e s dis t inct i fs de la rel igion, de la mora le , 
de la loi péna le , il e x a m i n e et d iscute t ous les sys t èmes de 
mora l e , depu i s le d é t e r m i n i s m e j u s q u ' à la mora l e sp i r i tua l i s te , 
s a n s oubl ier m ê m e le p e s s i m i s m e qu 'on au ra i t pu pas se r sous 
s i lence , pa r ce qu' i l est p lutôt un cu r i eux état de l ' âme q u ' u n e 
doc t r ine a y a n t que lque chose à d é m ê l e r avec la loi posi t ive . 
L ' a u t e u r a r r ive a ins i , m a i s non pa r le p lus cour t c h e m i n , aux 
r a p p o r t s du droi t p é n a l et de la mora l e . Ici se p r é s e n t e n t bien 
des écoles d iverses , l 'école doc t r ina i re , l 'école l ibéra le , l 'école 
posi t ivis te , d ' a u t r e s encore qui se subdiv isen t , qu ' i l se ra i t long de 
déf inir . Après avoir r é f u t é ces doc t r ines , l ' a u t e u r a b o r d a n t la 
jus t i f ica t ion d u d ro i t d e p u n i r , fait r e m a r q u e r q u e tou tes ces 
doc t r ines r e c o n n a i s s e n t la nécess i té de la loi péna le et qu 'e l les 
ne son t en désaccord q u e su r la man i è r e de jus t i f i e r ce droi t e t 
d 'é tabl i r le f o n d e m e n t de la pénal i té . Dans tous ces s y s t è m e s , 
deux idées f o r m e n t t o u r à tour le fond de l ' a rgumen ta t i on , celle 
de jus t ice et celle d 'ut i l i té , t an tô t isolées , tantôt combinées en t r e 
el les. L ' a u t e u r es t d o n c c o n d u i t à examine r , d ' u n e p a r t , la doc-
tr ine de la dé fense sociale ; de l ' au t re , celle de la jus t ice abso lue , 
celle du c o m m a n d e m e n t , celle de l ' a m e n d e m e n t mora l , celle de 
la tutel le j u r i d i q u e . Mais c o m m e il ne suff i t pas d 'avoi r établi 
d ' une m a n i è r e abs t r a i t e le droi t de pun i r , qu ' i l fau t l ' env isager 
d a n s son appl icat ion p r a t i q u e aux individus , c o m m e il fau t q u e 
la c o n d a m n a t i o n soi t mér i t ée , c ' e s t -à -d i re q u e la f au t e soit 
impu tab le à l ' agent , il e s t nécessa i r e de se d e m a n d e r a v a n t tout 
s'il e s t v r a i m e n t r e sponsab l e . Nous t o u c h o n s ici à la ques t ion d u 
l ibre a rb i t r e , au d é t e r m i n i s m e et aux pr inc ipa les doc t r ines qu i 
s u p p r i m e n t ou d iminuen t le pouvoi r de la l iber té , su r tou t aux 



doc t r ines les p lus nouvel les . A son tour l ' a u t e u r d i s c u t e ' l e s théo-
r ies péna les de l 'école i ta l ienne , les d o n n é e s de l ' an th ropolog ie 
su r le type c r imine l , sa pa tho log ie , c ' e s t -à -d i re les pr inc ipa les 
a n o m a l i e s cons idé r ée s c o m m e ca rac t é r i s t i ques de ce type , sa 
s ta tu re , s e s m a i n s , sa capaci té c r ân i enne , ce r t a ines anomal i e s 
t é ra to log iques . Il m o n t r e que l l e es t l ' i nce r t i tude de ces obser-
vat ions , quel le est la d ive rgence des op in ions d a n s l 'école 
m ê m e . P a s s a n t ensu i t e à la psycho log ie d u c r imine l , il d i scu te 
les p r e u v e s d u p r é t e n d u r e t o u r a t av ique vers les m œ u r s et les 
usages de l ' h o m m e primit if e t sauvage , le t a t o u a g e , l ' a rgot , 
l ' absence de r e m o r d s et de s ens inora l . L ' au teu r , avec r a i son , s ' es t 
l o n g u e m e n t é t e n d u su r ces s y s t è m e s n o u v e a u x , p r éc i s émen t 
pa rce qu' i ls son t nouveaux et qu ' i l impor t e de les fa i re b ien con-
na î t re . Us sont d 'a i l leurs les p lu s m e n a ç a n t s et l es p lus p rop re s 
à bou leve r se r e n t i è r e m e n t l ' o rgan i sa t i on de la j u s t i ce et de la 
p r o c é d u r e c r imine l le . P lu s de j u r y , p lu s de m a g i s t r a t r épress i f , 
p lus de j u g e c royan t au l ibre a r b i t r e , c h e r c h a n t la pe ine q u e le 
dé l i nquan t mér i te , a u lieu de s ' o c c u p e r s e u l e m e n t de la sécur i té 
sociale . Le mag i s t r a t répress i f s e r a d o n c u n phys io log is te , e t l 'en-
t rée de la m a g i s t r a t u r e sera a c c o r d é e s u r un cer t i f icat d ' é tudes , 
n o n de droi t , ma i s d ' a n t h r o p o l o g i e . Le j u g e m e n t se ra le r é s u l t a t 
d ' u n e c l in ique . Ces t r i b u n a u x d ' u n n o u v e a u g e n r e , c o n v a i n c u s 
sc ien t i f iquement q u e les d é l i n q u a n t s ne son t pas n o s semblab les , 
n ' a u r o n t aucun sc rupu le à s u p p r i m e r des ê t r e s qu i ne son t p a s 
des h u m a i n s ou, s ' ils c o n s e n t e n t à les l a i sse r vivre , les e n f e r m e -
r o n t à pe rpé tu i t é dans des as i les d ' a l iénés . Enfin l ' au teur , d a n s 
sa conclus ion , r e conna î t la nécess i t é de r é f o r m e r n o s lois péna les . 
Le r e n v e r s e m e n t f â c h e u x de l ' é che l l e des p e i n e s si n e t t e m e n t 
s ignalé n a g u è r e pa r no t re c o n f r è r e , M. Lucas , qu i fait q u e les 
ma l f a i t eu r s , loin de r e d o u t e r la pe ine des t r a v a u x fo rcés , y 
asp i ren t , l ' abus des cour t e s p e i n e s p o u r les d é l i n q u a n t s d 'oc-
cas ion auxque l s on pou r r a i t é p a r g n e r la flétrissure souven t 
ineffaçable d ' u n s é jou r en p r i s o n , l ' ab sence d ' o rgan i sa t ion 
mora l i sa t r i ce de no t re sy s t ème pén i t en t i a i r e , l ' i nce r t i t ude de la 
r ép ress ion , te ls son t les d é f a u t s r e c o n n u s de n o t r e loi péna le 
auxque l s il est u r g e n t de r e m é d i e r . 

Ce m é m o i r e es t si é tendu et si c o m p l e t d a n s t ou t e s ses par t i es , 
q u ' o n ne pour ra i t , à ce qu' i l s e m b l e , r i en y a j o u t e r ; on sera i t 
p lu tô t tenté d 'en r e t r a n c h e r q u e l q u e chose . L ' a u t e u r se plaî t a u x 
longs déve loppemen t s , il fai t d e s c i ta t ions qui p o u r r a i e n t ê t r e 

moins n o m b r e u s e s ou p lus cour t e s ; il fait m ê m e p a s s e r sous n o s 
yeux, s a n s doute pour son plais i r et le nô t re , des pages é loquen te s 
e m p r u n t é e s à nos g r a n d s o r a t e u r s ou à nos poè tes , il s 'a t -
ta rde par fo is su r des cons idé ra t ions re l ig ieuses ou m o r a l e s qu i 
au ra i en t plus de prix si elles é ta ien t p lus r a m a s s é e s , e t c o m m e 
le style auss i , quo ique t ou jou r s jus te , est un peu l en t , on se 
p r end à dés i r e r une m a r c h e plus rap ide et m o i n s d ' in terval le 
en t r e les p r é m i s s e s e t la conc lus ion . En un mot , d a n s ce s avan t 
Mémoire, qua l i t és et d é f a u t s t i ennen t à u n e t rop e n c o m b r a n t e 
r i ches se . 

La section de mora le e s t i m a n t que ces deux de rn i e r s Mémoires 
sont d ignes d ' une r é c o m p e n s e et j u g e a n t q u e la sobr ié té et le 
sens p ra t ique de l 'un peuven t ê t re mis en ba lance avec l ' abon-
dance théo r ique de l ' au t re , p ropose i» l 'Académie de p a r t a g e r le 
prix en t r e le Mémoire n° 5 et le Mémoire n° 2. 

L'Académie adopte ¿a proposition de la section de morale. 
Les billets attachés aux Mémoires sont décachetés et font con-
naître que M. Louis Proal, conseiller à la Cour dappel dA ix, 
est l'auteur du Mémoire n" ô, et que M. Georges Vidal, profes-
seur à la faculté de droit de Toulouse, est l'auteur du Mé-
moire n" 2. 



LE CRIME ET LA PEINE 

I N T R O D U C T I O N 

LA CUISE ACTUELLE DU DROIT CRIMINEL 

Nous sommes à une époque d e crises : cr ise re l igieuse, crise 
sociale, cr ise de la mora le , cr ise du droi t . Toutes ces cr ises 
sont p rodui tes par des sys tèmes qui p r e n n e n t le contre-pied de 
vérités é lémenta i res . Dieu, c'est le mal; la propriété, c'est le vol, 
disent I ' roudhon et à sa suite les l ibres penseu r s et les a n a r -
chistes ; l'honnêteté, c'est futile; la morale, c'est le résultat d'ex-
périences d'utilité accumulées et transmises par l'hérédité, 
a jou ten t les darwinis tes , les évolul ionnis tes , les ut i l i taires . 
Pourquoi dès lors ne dira i t -on pas : le coupable, c'est le juge ? 
« Vous envoyez un h o m m e à l ' échafaud, dit M. Acollas, vous 
décidez qu' i l sera privé de la l iberté pendan t toute sa vie ; mais 
ce n 'es t pas lui seu lement qu i es t le coupable , c 'est vous auss i , 
j uges , qui osez p rononcer de telles sen tences . » [Philosophie de 
la science politique, p . 239.) Et en effet, si le l ibre a rb i t re 
est une i l lusion, si le cr ime es t fatal comme u n e infirmité ou une 
maladie , le juge n'est-il pas coupable de pun i r un m a l h e u r e u x 
p lus digne de pitié que de châ t iment ? Écoutez encore M. le 
l) r Moleschott f a i san t un paral lè le ent re l ' assass in et le juge , et 
t rouvan t ce de rn ie r p lus coupable que le p remier : « Quel r ap-
por t y a-t-il en t re l 'ir\dividu aveuglé par la pass ion, qui commet 
un m e u r t r e , et le ca lme d 'un t r ibunal qui, s ans obteni r un avan -
tage moral , quel qu ' i l soit, se venge d 'un cr ime p a r la m o r t ? » 
M. Guyau, comparan t à son tour le m e u r t r e commis par le crimi-
nel au « meur t r e commis pa r le bour reau », ne t rouve en t re eux 
aucune différence, si l 'on fait abstract ion de l 'utilité sociale. « Le 
dern ie r c r ime n 'a m ê m e pas pour c i rcons tance a t t énuan te 
que lque raison d ' in térê t pe r sonne l ou de vengeance ; le m e u r t r e 
légal devient plus complè tement absu rde que le m e u r t r e illégal. » 

l'HOAL. 1 



(.Esquisse <f une morale sans obligation ni sanction, p. 148.) 
Un confli t s 'es t é l evé e n t r e le bon s e n s d u lég i s la teur qui croit 

a u l ibre a rb i t r e et l es t h é o r i e s de que lques s avan t s qu i re je t t en t 
cet te c royance . Les u n s , M. le Dc Maudsley, M. le D r Herzen, 
MUo C lémence Royer , y voient u n e i l lusion. D 'au t res a s suren t 
q u e c 'es t u n e idée s u r a n n é e à l ' u sage d e s espr i t s fa ib les ; ils con-
v i e n n e n t qu 'e l le a é té u t i l e j u s q u ' i c i p o u r p r o d u i r e l a moral i té , 
qu 'e l le est encore n é c e s s a i r e p o u r les espr i t s vu lga i res a t t achés 
a u s ens c o m m u n , m a i s ils p r é t e n d e n t q u e cet te c royance , con-
d a m n é e p a r la sc ience , est inu t i le p o u r les espr i t s supér ieurs . 
MM. L o m b r o s o et E. F e r r i , r e p r o d u i s a n t u n e asse r t ion de Naigeon, 
éc r iven t q u e le l ibre a r b i t r e es t « la doc t r ine p r é f é r é e des enne-
m i s de la l ibre pensée e t de tou te égl ise o r thodoxe » (p ré f ace de 
1 Homme criminel, p . xxn i ) , « u n e h y p o t h è s e , a j o u t e M. E. Ferri , 
accréd i tée p a r les p r ê t r e s et les de spo t e s ». Au xviu0 siècle, le 
cé lèbre ph i lo sophe m a t é r i a l i s t e Naigeon p r é t e n d a i t dé jà q u e la 
c r o y a n c e à la l iber té é t a i t u n e h y p o t h è s e é tabl ie p a r les théo lo-
giens (v. ar t ic le Fatalisme d a n s XEncyclopédie méthodique), 
c o m m e si cet te noble c r o y a n c e , qu i fa i t l ' h o m m e r e s p o n s a b l e et 
lui d o n n e tou te sa d ign i t é , n ' é t a i t p a s tou t à la fois la doct r ine 
des g r a n d s d o c t e u r s c a t h o l i q u e s et des p lu s i l lus t res ph i lo sophes 
anc i ens et m o d e r n e s . I l s e m b l e q u e la v ivaci té ex t r ême , avec 
laquel le la l iber té m o r a l e est n iée p a r q u e l q u e s pos i t iv is tes ,v ient 
de ce q u e la c royance a u l ibre a r b i t r e est ense ignée pa r le chr is-
t i an i sme . La r e s p o n s a b i l i t é m o r a l e du c r imine l d e v a n t la jus t ice 
l eu r p a r a î t « auss i p e u c o m p r é h e n s i b l e q u e la r e sponsab i l i t é 
d ' ou t r e - t ombe don t p a r l e n t encore les p r ê t r e s ». (Revue de phi-
losophie positive, s e p t e m b r e - o c t o b r e 1880, p . 222.) Il l eu r 
s emble q u e la c r o y a n c e a u l ibre a rb i t r e est un r êve spi r i tua l is te 
et chré t ien qu i doit s ' é v a n o u i r d e v a n t la sc ience m o d e r n e , dont 
i ls son t les s eu l s r e p r é s e n t a n t s , e t q u e la négat ion de cette 
c r o y a n c e est u n e v ic to i r e de l ' e spr i t m o d e r n e su r la supers t i t ion . 
A l e u r s yeux, l ' éc r iva in qu i n ' e s t p a s dé t e rmin i s t e est un r êveur , 
u n mé taphys i c i en , u n théo log ien . Ceux qui n ' a d m e t t e n t p a s le 
l ib re a rb i t r e s o n t d e s s a v a n t s « e x e m p t s des p r é j u g é s de la sco-
l a s t ique ». (Dr Dufay , Revue philosophique, j a n v i e r 1891.) P e n -
d a n t q u e les t héo r i c i ens dé t e rmin i s t e s cons idè ren t les for fa i t s 
c o m m e des ac tes n é c e s s a i r e s , le l ég i s la teur , chez t ous les 
peup les , con t inue à v o i r d a n s le c r ime le r é s u l t a t d ' une volonté 
dép ravée . C o m m e n t d o n c se fait-i l q u e tou tes les na t ions p r o -

c l a m e n t p a r l e u r s lois et l eu r s l a n g u e s la c royance a u l ibre 
a rb i t r e , e t q u e q u e l q u e s s avan t s la cons idè ren t c o m m e u n e 
i l lusion ? D'où v ien t ce t te é t o n n a n t e cont rad ic t ion e n t r e l a c o n -
sc ience h u m a i n e et les théor ies de q u e l q u e s ph i lo sophes ( i ) î 

C'est aux p r o g r è s des sc iences na tu re l l e s , du pos i t iv isme et du 
d a r w i n i s m e qu ' i l f au t a t t r i b u e r les t héo r i e s dé t e rmin i s t e s qui 
exp l i quen t le c r i m e p a r l ' o rgan i sme . L 'anc ien sp i r i t ua l i sme , 
a b s o r b é d a n s l ' ana lyse des f acu l t é s de l ' â m e , ava i t t rop oubl ié les 
l i ens qu i r a t t a c h e n t ces f acu l t é s a u sy s t ème n e r v e u x et e n pa r -
t icul ier a u ce rveau . Les g r a n d s ph i lo sophes et les g r a n d s j u r i s -
consu l t e s d u XVII 0 s iècle n ' ava ien t pas , il e s t vra i , m é c o n n u l ' in-
fluence du p h y s i q u e su r le m o r a l ; i ls c o n n a i s s a i e n t la g r a n d e 
in f luence exercée su r les ac t ions h u m a i n e s p a r le t e m p é r a m e n t , 
l ' âge , la s a n t é ou la malad ie , l ' a i r , le c l imat et les a l imen t s . 
« L 'espr i t , d isa i t Desca r t e s , dépend si fo r t d u t e m p é r a m e n t et de 
la d i spos i t ion des o r g a n e s d u c o r p s que , s'il est poss ib le de 
t r o u v e r q u e l q u e m o y e n qu i r e n d e c o m m u n é m e n t les h o m m e s 
p lu s sages et p lus hab i les qu ' i l s n ' o n t é té jusqu ' i c i , j e crois q u e 
c 'es t d a n s la m é d e c i n e qu 'on doit le c h e r c h e r . Ce q u ' o n y sai t 
n ' e s t rien en compara i son de ce qu i r e s t e à y savoir , e t on se 
pou r r a i t e x e m p t e r d ' u n e inf ini té de m a l a d i e s t an t d u co rps q u e 
de l ' espr i t e t m ê m e auss i peu t - ê t r e de l ' a f fa ib l i ssement de la 
viei l lesse (2), si on avai t assez de c o n n a i s s a n c e de l e u r s c a u s e s 
e t de tous les r e m è d e s don t la n a t u r e n o u s a p o u r v u s . » (Discours 
sur la méthode, VIe par t ie . ) Bossue t auss i savai t q u e « l ' â m e et le 
c o r p s n e font e n s e m b l e q u ' u n tout na tu re l . . . Il ne f au t p a s s ' é ton-
n e r , dit-il , si, le co rps é t an t ma l d i sposé , l ' âme en sai t moins 
bien ses fonc t ions . . . Le co rps n ' e s t p a s un s imple i n s t r u m e n t 
a p p l i q u é p a r le d e h o r s , ni un va i s seau q u e l ' âme g o u v e r n e à la 

(1) Ou a écr i t que d e nos jours la croyance au l ibre a rb i t re é ta i t généralement 
abandonnée pnr les phi losophes et p a r les savants. Cependant le l ibre a rb i t re est 
défendu p a r MM. J . Simon, Cnro, Jane t , Franck , Lévèque, Barthélémy Saint-Hilaire, 
Ravaisson, F . Bouillier, bachel ier , Nourrisson, Oilé-Laprune, Bout roux , Secrétan, 
N'avilie, Delboeuf, etc. , etc. On cherchera eu vain la négation du libre arb i t re dans les 
écrits des g r ands savants contemporains , de Floureus, d e J . -B. Dumas, de Claude 
B e r n a r d , d e C h e v r e u l , d e M. de Uuntrefages, de M. Pas teur , etc., etc. Ou ne la trouvera 
pas davantage dans les ouvrages des a l i é n â t e s les plus célèbres, Tardieu, Lassègue, 
Legrand du Saulle, Baillarger, Renaudin , Morel (de Rouen), Ach. Foville, Falret , 
\ - Parant , Dagonnet, Magnan, Brouardel , etc . ,etc . Assurément , le déterminisme compte 
au jourd 'hu i des défenseurs nombreux et d is t ingués . Mais il est permis d e croire 
que la cause de la l iberté morale u"a pas à envier au dé te rmin isme le nombre et 
le talent de ses d é f e n s e u r s . 

(2) Ne dirai t-ou pas que Descartes a t a i t pressenti les expériences récentes de 
Browu-Séquard ? 



maniè re d ' u n pi lote. » ( D e l à connaissance de Dieu.) Mais les 
successeurs de Descar tes et de Bossuet négl igèrent le coté phy-
sique de l ' homme, e t au xvni® siècle une réaction se produisi t 
cont re le sp i r i tua l i sme . 

Sans dou te , l e s g rands espr i t s de ce siècle, Buffon,Montesquieu, 
Voltaire, J .-J. Rousseau , r e s t è ren t spir i tual is tes et conservèrent 
la c royance au l ibre arb i t re . « Tout le ma l mora l de l 'action 
criminelle, dit Voltaire, est l 'effet de la l iberté dont l ' homme 
abuse . » (Jenn i , IX.) « Le m a l moral , dit à son tour J . -J . Rous-
seau, es t i ncon tes t ab lemen t not re ouvrage . . . L ' homme est libre 
dans ses act ions et c o m m e tel an imé d 'une subs tance imma-
tér iel le . . . La providence l 'a fai t l ibre, afin qu' i l f i t non pas le 
mal , m a i s le bien par choix. » ( P r o f e s s i o n de foi du Vicaire 
savoyard.) 

Comme Montesquieu, Buffon auss i , on le sait , pensa i t que 
l ' homme est « d ' u n e na tu r e en t i è rement différente de celle de 
l ' an imal , qui ne lui r e s s e m b l e q u e pa r l ' ex tér ieur ». Comme 
M. de Quatrefages , il es t imai t qu' i l es t impossible de ne pas 
par ler des facul tés mora les de l ' homme d a n s un l ivre d 'histoire 
nature l le . « Pou rquo i vouloir r e t r anche r de l 'his toire naturel le de 
l ' h o m m e l 'his toire de la par t ie la plus noble de son ê t re? » 

Mais, à coté de ces g r a n d s espr i t du xvm° siècle (1) qui croient 
à l ' âme et au l ibre a rb i t re , d ' au t re s phi losophes de second ordre, 
d 'Holbach, La Meltrie, Helvétius, Naigeon n ien t ha rd imen t 
l ' âme e t la l iber té mora le et exp l iquent le c r ime et la ver tu par 
l ' o rganisme (2). 

( 1 ) Un écrivain très peu connu du XVIII® siècle, l'abbé Pluquet, défendit aussi 
avec talent le libre arbitre contre Spiuoza et la Mettrie dans un ouvrage intitulé 
l'Examen du fatalisme. 

(2) Dans son savant Essai sur le libre arbitre, M. Fonssegrive considère Diderot 
comme un fataliste aussi résolu que Spinoza, parce qu'il a écrit Jarques le fata-
liste. Mais j e crois qu'il ne faut pas juger uniquement par ce roman un écrivain 
aussi ondoyant et divers que Diderot, dont les opinions ont été si souvent 
contradictoires. On ne doit pas oublier qu'il a défendu le libre a rb i t re dans 1 En-
cyclopédie, dans un article plein de verve et de bon sens, où il s'est inspiré de 
Fénelon au point de le copier sans le citer (t. XV, p. 498 de l'édition Assezat). — 
M. Fonssegrive cite aussi Frédéric II comme un adversaire du libre arbitre. Il est 
exact que dans sa jeunesse il a défendu le déterminisme contre Voltaire et qu'il a 
écrit ce passage : « La nature produit naturellement (sic) des voleurs, des envieux, 
des faussaires, des meurtriers. » Mais les idées de Frédéric II 11e paraissent pas avoir 
été plus immuables que celles de Diderot sur ce point. En effet il a écrit plus tard 
la phrase suivante : 

« Si tout est mrt par des causes nécessaires, les avis, les instructions, les lois, 
les peines et les récompenses deviennent aussi superflus qu ' inexplicables . . . 
Autant vaudrait sermonner un chêne pour lui persuader de se changer en oranger.» 

Depuis la p lus hau te ant iqui té , l ' homme avait compr is qu'il y 
a en lui deux sor tes de p h é n o m è n e s qui ne peuven t ê t re a t t r i -
bués à un m ê m e pr inc ipe ; que , i n d é p e n d a m m e n t des facul tés 
qu i lui sont c o m m u n e s avec les an imaux , il possède la ra ison et 
la l iberté qui n ' appar t i ennen t qu ' à lui. D'Holbach, La Mettrie, 
Helvétius, re je t ten t la distinction de l ' âme e t du corps . « Ce n e 
sont , dit d 'Holbach, q u ' u n e m ê m e chose envisagée sous différents 
points de vue. » P o u r lui l ' h o m m e n 'es t p a s double. {Système 
de la nature, ch . xvu . ) A la différence de Montesquieu qui 
avai t écr i t : « Les b ê t e s ont leurs lois, l ' homme a ses lois », 
d 'Holbach es t ime que les lois de la na tu r e s ' app l iquen t à l ' homme 
c o m m e aux au t r e s a n i m a u x : « L ' homme n 'a pas de r a i sons 
pour se croire un être privilégié d a n s la na tu r e . » ( I b i d e m , ch. vi.) 

Si l ' âme , « bien loin de devoir ê t re d is t inguée du corps , n ' e s t 
q u e ce corps lu i -même envisagé re la t ivement à que lques -unes 
de ses fonct ions », le l ibre a rb i t re devient incompréhens ib le . En 
effet, dès l ' ins tan t qu 'on ne voit d a n s l ' homme que le côté p h y -
s ique, on en fait un ê t re passif , soumis aux sensa t ions , inca-
pable de réagi r cont re ses p e n c h a n t s et de dir iger ses act ions . 
Aussi, d 'Holbach n 'admet- i l point le l ibre a rb i t re . Dans le Sys-
tème de la nature, écrit en mauva i s style, mais avec u n e ingé-
niosité d 'espr i t et u n e abondance d ' idées r emarquab le s , j 'ai 
re t rouvé la p lupar t des idées qui sont données c o m m e des 
nouveautés par les dé te rmin is tes con tempora ins . Avant M. Taine, 
d 'Holbach avait dé jà dit que le vice et la ver tu sont des p rodu i t s : 
« En raison des d isposi t ions na ture l les , de la cul ture qu 'on lui 
donne , des f ru i t s que l 'on y sème, des sa isons plus ou moins favo-
rables qui les conduisen t à la ma tu r i t é , l ' âme produi ra des 
vices ou des ve r tu s , des f ru i t s moraux utiles ou nuisibles à la 
société. » Comme M. Georges Renard , d 'Holbach p e n s e qu'il y 
a des « h o m m e s bons ou mauvais c o m m e il y a des a r b r e s don-
nan t de bons f ru i t s et des p lantes mal fa isantes ». Comme M. le 
Dr Le Bon, il compare le criminel à u n e vipère don t les ins t incts 
mauvais sont incorrigibles. « C'est le sol, ce sont les circon-
s tances d a n s lesquel les les h o m m e s se t rouvent placés qui en 
font des obje ts ut i les ou nuisibles ; le sage évite les u n s c o m m e 
ces rept i les dangereux dont la na tu re est de mord re et de 
communique r l eu r ven in . Il s 'a t tache aux au t res et les a ime 
c o m m e ces f rui ts délicieux dont son palais se t rouve agréable-
m e n t flatté. » (P. 243.) Avant M"° Clémence Royer et M. le Dr Le-



f o u r n e a u , d 'Holbach avait écr i t que « l ' homme de bien et le 
méchan t agissent par des mot i f s éga lement nécessa i res , qu'ils 
diffèrent seu lement pa r l ' o rgan i sa t ion et p a r les idées qu'ils 
se fon t du b o n h e u r >,. Les m é c h a n t s sont des h o m m e s dont le 
cerveau est, soit con t inue l l ement , soit pa s sagè remen t t roublé 
{Système de la nature, t . I, p . 237, 230.) On sait que, pour 
M. F e r n , cr iminal is te d i s t ingué , qui défend au jourd 'hu i avec 
ta len t les théor ies de M. Lombroso , l ' homme n 'es t « qu 'une 
m a c h i n e t rès noble merve i l l eusemen t supér ieure à toute chose 
creée, ma is un iquement u n e m a c h i n e , c 'es t -à-dire un organisme 
soumis pa r la na tu r e à des lois i n su rmon tab le s e t non p a s un 
ê t re séparé, c o m m e une except ion miraculeuse , de la grande 
fami l le des v ivan ts» . Cette concept ion de l ' homme est absolument 
a m ê m e que celle que La Met t r ie avait développée dans son 

t ra i té de Y Homme machine. 

M. de Quatrefages a m o n t r é q u e le da rwin i sme zoologique n'est 
pas une théor ie bien nouvel le . On peu t en di re au tan t de la par-
tie ph i losophique de cette doc t r ine , dont on t rouve les pr incipaux 
é léments dans Diderot , d 'Holbach et la Mettrie. M. Caro a déjà 
fai t cet te consta ta t ion en ce qu i concerne Diderot . (La fin 

, , 1 I , P - , 7 9 - ) h y p o t h è s e de l 'évolut ion, de 
l a variabil i té des espèces , de l ' o r ig ine c o m m u n e de l ' h o m m e et 
des an imaux et de la fo rma t ion du sens mora l pa r les inst incts 
sociaux et 1 hérédi té es t auss i déve loppée dans les ouvrages de 
d Holbach e t de la Mettrie. « I l n 'y a, dit d 'Holbach, nulte con-
tradict ion à croire que les e s p è c e s var ien t s ans cesse. » Il admet 
que espèce h u m a i n e « soit a r r i v é e pa r différents passages ou 
déve loppement successifs à l ' é t a t où nous la voyons . . . L 'homme 
pnmi t i l différait peut -ê t re p l u s de l ' homme actuel que le qua-
d rupède ne diffère de l ' insecte ». {Sy*ime de la nalre, c h . T . ) 

Avant Darwin , La Mettrie ava i t déjà écrit que les ins t incts 
sociaux ont appr i s aux h o m m e s à cons idérer c o m m e ver tueuses 
^ ac ions ut i les à la société {rHomme machine, p . 6 0 ) ; q T 
na tu r e de h o m m e est la m ê m e q u e celle de l ' an ima l : qu ' i l 

es t pas pé t r i d 'un l imon p lu s préc ieux que les an imaux ; que 
« la na tu r e n a employé q u ' u n e seule et m ê m e pâ te dont ell a 
var ié les levains ». La Mettrie e s t te l lement f r appé de l 'analogie 
du smge et de l ' homme et d e la puissance de 1 L i c a t i o n , qu'U 
est convaincu que , si les s inges ne pa r l en t pas . c'est pa r suite 
d un vice des organes de la p a r o l e q u e l'on peu corr iger ; 1 

pe r suadé qu 'on peut a p p r e n d r e u n e l angue aux s inges . « L' imbé-
cile ou le s tup ide son t des bê tes à f igure huma ine , dit-il, c o m m e 
le singe plein d 'espr i t e s t un pet i t h o m m e sous une au t re f o r m e . » 
Tou t s 'expl ique dans l ' h o m m e pa r l ' o rgan i sme , pa r le vo lume , 
p a r l a quali té , pa r les c i rconvolut ions d u c e r v e a u ; la science et 
la ver tu d é p e n d e n t de l ' o rgan isme. L'acte cr iminel n 'es t plus un 
acte coupable , imputab le à u n e volonté dépravée , un mauva i s 
usage de la l iber té ; c 'es t le résu l ta t fatal de l ' o rgan isme. 

Ces théories de d 'Holbach et de la Mettrie, qui, ap rès avoir 
ob tenu un grand succès au xvni" siècle, é taient ensui te tombées 
dans un ju s t e discrédit , son t depuis que lques années r e d e v e n u e s 
à la m o d e sous de nouvel les fo rmes . Sous l ' inf luence d u positi-
v isme, du da rwin i sme , du na tura l i sme la phi losophie spir i tua-
liste, r e s t au rée dans la p r e m i è r e moit ié du xix" siècle par Maine 
de Biran , Ampère , Royer-Collard, Cousin, Jouffroy, es t comba t tue 
avec u n e ex t rême vivacité. Le matér ia l i sme, le dé t e rmin i sme (1) 
ont fait des p rogrès cons idérab les chez les physiologis tes et les 
na tura l i s tes . 

Tandis q u e le spi r i tual isme voyait en l ' homme avec q u e l q u e 
exagérat ion « un Dieu tombé qui se souvient des cieux » (Lamar-
tine), « u n e intel l igence servie pa r des o rganes » (de Bonald), aux 
yeux des darwin i s tes l ' homme n ' es t plus qu ' un p r ima te dégrossi 
(Letourneau, l'Évolution de la morale, p . 54), « un cerveau servi 
par d ' au t res organes » (Letourneau, Physiologie des passions). 
Croire à un règne h u m a i n , à une dif férence de na tu re , en t re 
l ' homme e t les an imaux, c 'es t un « rêve de métaphys ic ien en 
dél i re ». Pour M. Taine , « l ' homme est un an imal d 'espèce supé-
r ieure , qui p rodu i t des phi losophies e t des p o è m e s à peu près 
c o m m e les vers à soie font l eu r s cocons et c o m m e les abeil les 
font leurs ruches . Tout s 'expl ique p a r l 'o rganisa t ion , la race , le 
milieu, le t e m p é r a m e n t . Il ne dit p l u s : l ' homme a u n cerveau, 
un es tomac, un tube digestif ; il d i t : l ' homme est u n cerveau, un 
es tomac, un tube digestif . « Le cr iminel est u n cerveau qu i 
s ' in jecte de s a n g », de môme que le « le t igre est un es tomac qui 
a besoin de beaucoup de chai r , l ' ivrogne est un es tomac qui a 
besoin d 'alcool ». 

(1) Il ne faut pas en conclure que la science conduit au matérialisme. En effet les 
crawls savants de notre époque sont spi r i tua l i tés ; il suflit de rappeler les noms 
de Wurtz. Chevreul, J . - B . Dumas, Pasteur, Ampère, Cuvier, Flourens, Biot, Claude 
Bernard, Quatrefaçes, Araço, Leverrier, etc. 



Dans cet te théor ie , l ' h o n n ê t e h o m m e est un ce rveau qui ne s'in-
jec te pas de sang, l ' h o m m e s o b r e es t un e s tomac qu i n 'a pasbeso in 
d 'a lcool ; les c r imes et les v e r t u s son t des p h é n o m è n e s na ture l s 
(Dr Moleschot t , D r Lombroso) , « des p r o d u i t s c o m m e le sucre et 
le vitriol » (Taine). L ' h é r o ï s m e d ' u n so lda t e t la l â c h e t é d 'un 
assass in , l ' admi rab le d é v o u e m e n t d ' une s œ u r de Saint -Vincent 
de Pau l et le l iber t inage é h o n t é d ' u n e p ros t i tuée son t les p rodu i t s 
néces sa i r e s de l ' o rgan isa t ion . 

Mais, d i rez -vous , l ' h o m m e e s t un ê t re mora l , il a la not ion du 
bien et d u m a l ; la consc ience lu i dic te son d e v o i r ; il éprouve 
des r e m o r d s , q u a n d il viole la loi m o r a l e . La consc ience , « cette 
l umiè re de l ' in te l l igence d o n n é e à l ' h o m m e p o u r d i s t inguer le 
b ien et le ma l (1) », n ' e s t q u e le r é s u l t a t d ' u n e l ongue éducat ion 
et de l ' h é r é d i t é ; « le s ens dit. m o r a l dér ive p r i m i t i v e m e n t des 
ins t inc t s sociaux » (2). L 'obé i s sance aux o r d r e s des chefs , s a n c -
t ionnée p a r des pe ines sévères , a fa i t na î t r e l ' idée de légali té, de 
jus t i ce . Ce s en t imen t , e x p r i m é d a n s l ' e spr i t des p a r e n t s , a passé 
dans celui des en fan t s . Le s e n s m o r a l n ' e s t que le r é su l t a t de 
l ' éduca t ion , d u d res sage . « L e s p rocédés emp loyés dans l 'édu-
cation des a n i m a u x et ceux qu i on t c réé la mora le p r imi t ive son t 
essen t ie l l ement i den t i ques . Les u n s et les a u t r e s r e p o s e n t su r la 
p ropr i é t é f o n d a m e n t a l e de la ce l lu le ne rveuse , l ' ap t i tude à s ' im-
p r é g n e r , à g a r d e r les e m p r e i n t e s (3). » 

Ainsi expl iquée , la loi m o r a l e n ' e s t p lus u n impéra t i f qui 
s ' impose à la volonté , un c o m m a n d e m e n t supé r i eu r auque l 
l ' h o m m e se sen t obligé d 'obé i r . Le devoir , « nom sub l ime et 
g r a n d » (Kant), n ' e s t p lus « la nécess i t é d ' obé i r à la loi p a r res-
pec t p o u r la loi », u n e règ le abso lue , qui n o u s oblige p a r elle-
m ê m e , non p a r ses c o n s é q u e n c e s , en d e h o r s de toute cons idéra -
t ion d 'u t i l i té sociale . Le r e m o r d s , « cet u l cè re q u e le vice laisse 
en la cha i r , ce t te r e p e n t a n c e de l ' â m e qui t o u j o u r s s ' ég ra t ignee t 
s ' en sang l an t e e l l e -même » (Montaigne), c 'es t le m é c o n t e n t e m e n t 
que n o u s é p r o u v o n s ap rès avo i r cédé aux t e n d a n c e s égoïs tes ; 
ce m é c o n t e n t e m e n t es t a n a l o g u e à celui qui accompagne la 
non-sa t i s fac t ion des a u t r e s ins t inc t s . Si un dés i r ou inst inct 
e n t r a î n a n t un acte opposé au b i en -ê t r e d ' au t ru i pa ra î t encore 
à l ' h o m m e , lo rsqu ' i l le r appe l l e à son espr i t , auss i for t ou 

(1) Confucius. 
(2) Darwin, la Descendance de l'homme, 3® éd. , p . 128. 
(3) Letourneau, l'Évolution de la morale, p . 68. 174. 

p lus tor t q u e son ins t inc t social, il n ' é p r o u v e r a a u c u n r e g r e t 
de l 'avoir suivi, ma i s il a u r a la consc ience que , si sa c o n -
dui te é ta i t c o n n u e de ses semblab les , elle serai t d é s a p p r o u v é e 
p a r eux , e t il est p e u d ' h o m m e s qui f u s s e n t assez d é n u é s de 
s y m p a t h i e p o u r n ' ê t r e p a s d é s a g r é a b l e m e n t affectés de ce résu l -
tat (1). 

Nous s o m m e s , on le voit pa r ce r ap ide exposé , à u n e é p o q u e 
de décompos i t ion in te l lec tue l le et m o r a l e ; les évo lu t ionn is tes le 
r e c o n n a i s s e n t et s ' en fé l ic i tent , d a n s l 'espoir q u ' u n e nouvel le 
mora l e ut i l i taire , dégagée de tou t p r é j u g é m é t a p h y s i q u e et r e l i -
gieux, r emplace ra b ientô t la vieille mora l e de nos p è r e s ; c a r « les 
m o r a l e s nouvel les na i s sen t de p r é f é r ence aux époques de décom-
posit ion sociale » (2). La mora l e théologique est en f an t i ne a u x 
yeux de ces n o v a t e u r s ; la mora l e spi r i tua l is te l eu r p a r a î t auss i 
dé ra i sonnab le ; l ' idée de Dieu, la c r o y a n c e à l ' â m e , a u l ibre 
a rb i t r e , son t des c h i m è r e s ; la m é t a p h y s i q u e n ' e s t qu ' « u n e 
théologie édu lco rée »; Kant , Jouf f roy e t les sp i r i tua l i s t es con -
t e m p o r a i n s son t des r ê v e u r s . 

Ce n ' e s t p a s s e u l e m e n t la vieille m o r a l e sp i r i tua l i s te q u e les 
évo lu t ionn i s t e s o n t éb ran l ée , s ans pouvoi r la r e m p l a c e r . En 
n ian t la l iber té , i ls ont auss i éb ran l é le droi t péna l qui sub i t le 
cont re -coup des théor ies dé te rmin i s t e s . Si le droi t c r imine l 
sub i t a u j o u r d ' h u i u n e cr ise , c o m m e la mora l e , c 'es t aux p r o g r è s 
du d é t e r m i n i s m e qu ' i l f au t l ' a t t r ibuer . En r e j e t a n t les c royances 
sp i r i tua l i s tes , su r l esque l les son t f ondées les légis la t ions pos i -
tives, les n o v a t e u r s sont l o g i q u e m e n t a m e n é s à c h e r c h e r l 'expli-
cat ion d u c r ime d a n s l ' o rgan i sme e t à vouloi r s é p a r e r la r e s p o n -
sabi l i té p é n a l e de la r e sponsab i l i t é mora l e . 

P a r m i les dé t e rmin i s t e s qu i d e m a n d e n t le r e n o u v e l l e m e n t 
comple t d u droi t c r imine l , que lques médec ins se d i s t inguen t pa r 
la h a r d i e s s e de l e u r s théor ies et la vivacité de l eu r s a t t a q u e s 

(1) Darwin, op. cit., p . 124. Cette explication du remords se rapproche beaucoup de 
celle donnée par d'Holbach, a Les remords, dit-il. sont des seutiments douloureux 
excités en nous par le chagrin que nous causent les effets présents ou futurs de 
nos passions. Si ces effets sout toujours utiles pour nous, nous n'avons point de 
remords . Mais dès que nous sommes assurés que nos actions nous rendent 
haïssables ou méprisables aux autres, ou dès que nous craignons d'en èlre punis 
d'une manière ou d'une autre, nous sommes iuquiets et mécontents de nous-mêmes, 
nous nous reprochons notre conduite, nous en rougissons au fond du cœur, nous 
appréhendons les jugements des êtres à l'estime, à la bienveillance, à l'affection 
desquels nous avons appris et nous sentons que uous sommes intéressés. » (Sys t ème 
de la nature, ch. XII.) 

(2)Letourneau, op. cit., p . 460. 



con t r e les doc t r i ne s sp i r i tua l i s tes . A s s u r é m e n t , la médec ine a 
r e n d u et r end tous les j o u r s d ' i m m e n s e s serv ices à l ' h u m a n i t é et 
à la jus t i ce . Elle n ' a p p o r t e p a s s e u l e m e n t d e s r e m è d e s ou tout 
au m o i n s des s o u l a g e m e n t s aux s o u f f r a n c e s p h y s i q u e s , elle 
fourn i t à la ph i losoph ie d e s l u m i è r e s p r éc i euse s p o u r la con-
n a i s s a n c e de l ' h o m m e , et à la jus t ice un c o n c o u r s indispensable 
p o u r l ' appréc ia t ion de la r e sponsab i l i t é et de la d is t inct ion du 
c r imine l de l ' a l iéné . Il y a peu de p r o f e s s i o n s l ibéra les qui 
c o m p t e n t a u t a n t de s a v a n t s d i s t i ngués et d ' h o m m e s de c œ u r que 
la profess ion médica le . Je suis le p r e m i e r ù r e c o n n a î t r e que la 
m é d e c i n e légale r e n d d ' i n e s t i m a b l e s serv ices à la j u s t i ce en 
l ' éc la i ran t su r le p rob l ème si dél icat de la r e sponsab i l i t é des 
accusés . J 'a i la p lu s vive e s t i m e p o u r les t r a v a u x d ' u n grand 
n o m b r e de s avan t s a l ién is tes qui ont c r éé d a n s no t re siècle la 
sc ience des ma lad ies m e n t a l e s et qui c o n t i n u e n t à lui f a i r e faire 
de r e m a r q u a b l e s p rog rè s . Les n o m s de P ine l , E s q u i r o s , Marc, 
Georget , Lasègue , Falre t , T a r d i e u , L e g r a n d d u Saul le , Baillar-
ger , Fovil le, D a g o n n e t , M a g n a n d , B r o u a r d e l , e t c . , do iven t éveiller 
d a n s le c œ u r d u m a g i s t r a t des s e n t i m e n t s de h a u t e es t ime et de 
r econna i s sance . Lorsqu 'on e s t inves t i de la r e d o u t a b l e miss ion 
de j u g e r les h o m m e s , c o m m e n t pour ra i t -on ne p a s ê t r e recon-
na i s san t enve r s les s avan t s qu i v i e n n e n t v o u s a i d e r à d i s t inguer 
la pe rve r s i t é de la m a l a d i e ? A u s s i j e su i s loin de p a r t a g e r à 
l ' égard des m é d e c i n s a l i én i s t e s les p r é j u g é s q u ' o n t é p r o u v é s à 
l eu r endro i t q u e l q u e s mag i s t r a t s , m ô m e Monta igne ( l . I I ,ch.xxxvn) 
et M. Trop long (préface d u Traité des donations). 

Mais, si la médec ine e s t d a n s bien d e s cas l ' auxi l ia i re très 
ut i le de la jus t i ce , j e su i s obligé de r e c o n n a î t r e q u e que lques 
m é d e c i n s , s ' i n sp i r an t d ' i dées ma té r i a l i s t e s p r é c o n ç u e s , o n t une 
t e n d a n c e à ne voir d a n s l ' h o m m e q u e le cô té p h y s i q u e et à 
r é s o u d r e les ques t ions de c r imina l i t é et de péna l i t é , d ' ap rès 
ce t te idée sy s t éma t ique q u e l ' h o m m e n ' e s t q u e de la ma t i è r e 
organisée , e t que p a r sui te il n ' e s t p a s r e s p o n s a b l e de ses actes . 
On a que lquefo i s r e p r o c h é aux mag i s t r a t s u n a t t a chemen t 
ex t r ême a u sens c o m m u n , u n a m o u r excess i f de la t radi t ion, 
un scep t i c i sme exagéré à l ' é g a r d d e s idées nouve l l e s . Ce r ep roche 
n ' e s t pas t o u j o u r s immér i t é . On n ' au r a p a s s o u v e n t l 'occas ion d'en 
a d r e s s e r un semblab le aux m é d e c i n s qu i veu len t tout exp l iquer 
pa r la phys io log ie : h is to i re , ph i losoph ie , m o r a l e et d ro i t c r imine l . 

Jusqu ' ic i la m é d e c i n e s ' é ta i t b o r n é e à la p r é t e n t i o n d ' a b s o r b e r 

la ph i losophie . La Met tr ie, qu i é ta i t médec in , e s t ima i t q u e l 'expé-
r ience et l ' observa t ion se t rouven t « s a n s n o m b r e d a n s les f a s t e s 
des m é d e c i n s qui on t é té ph i lo sophe et non d a n s les p h i l o s o p h e s 
qu i n ' on t p a s é té médec ins . » ( L ' I I o m m e machine, p . 21.) Les t ra -
vaux de Descar tes , de Malebranche , de Leibni tz lui pa ra i s sa ien t 
s tér i les . D 'Holbach se p l a igna i t auss i q u e la ph i losoph ie sp i r i -
tual is te eû t fai t f a i r e peu de p rog rè s à la conna i s sance de 
l ' h o m m e et p roposa i t de r é s e r v e r ce t te é t ude aux médec ins . 
(Système de la nature, t . I, ch . ix, p. 123.) Cabanis p e n s a i t q u e 
« les sc iences m o r a l e s devaient r e n t r e r d a n s le d o m a i n e de la 
phys ique , pour n ' ê t r e p lus q u ' u n e b r a n c h e de l 'h i s to i re na tu re l l e 
»le l ' h o m m e . » (Pré face des Rapports du physique et du moral.) 
On sait avec que l le v é h é m e n c e Broussa i s voulai t a b s o r b e r la 
psychologie d a n s la physiologie . 

De nos j o u r s , M. le I ) r L h u y s r evend ique p o u r la médec ine p h y -
siologiste seule « ce d o m a i n e de la sc ience de l ' h o m m e où p e n -
d a n t t a n t de s iècles la ph i losoph ie spi r i tua l is te a si l o n g u e m e n t 
et si s t é r i l ement pé ro ré ». M. le D r Daily d e m a n d e qu 'on a r r a c h e 
l ' é tude des fonc t ions de l ' e n t e n d e m e n t « aux m a i n s i m p u i s -
san t e s de la S o r b o n n e e t qu 'on la r e s t i t ue aux m é d e c i n s qui 
son t seu ls en m e s u r e de la f é c o n d e r ». (Annales médico-psycho-
logiques, 1864, p. 330.) M. le D r Maudsley t rouve q u e la mé ta -
p h y s i q u e a exercé u n e in f luence néfas te su r l ' espr i t h u m a i n . 
(Annales médico-psychologiques, 1876, p. 139.) M. le D r Le tour -
n e a u es t ime q u e la mora l e théo log ique es t e n f a n t i n e et q u e 
l ' é th ique des mé taphys i c i ens es t dé ra i sonnab le . (Évolution de la 
morale, p . 438.) M. le D r Top ina rd , qui es t un an th ropo log i s t e 
d is t ingué , c o n s t a t e avec r eg re t q u e « la ph i losoph ie n ' e s t pas 
e n c o r e complè t emen t sor t ie » des m a i n s de ceux qui s ' in t i tu len t 
des p e n s e u r s ; m a i s son sor t , a jou te - t - i l , e s t d é c i d é ; tô t ou tard 
elle passera f o r c é m e n t aux m a i n s de l ' an th ropo log ie . (Éléments 
danthropologie, p. 167.) 

Ce pro fond déda in des m é d e c i n s (1) posi t ivis tes pour les phi lo-

(1) L e g r a n d physicien Ampère et l 'illustre physiologiste Claude Bernard avaient 
moins de dédain pour la métaphys ique . Le (ils d 'Ampère, en publiant ses œuvres 
philosophiques, a finement observé que ceux qui dédaignent la métaphysique la 
mépriseraient un peu moins s'il la connaissaient mieux. (Philosophie des deux 
Ampere, p. 170.) .. Il n'y a aun ine contradiction en effet, dit Claude Bernard, entre 
les sciences physiologiques et métaphys iques ; seulement elles abordent le même 
problème de l 'homme intellectuel par des cAtés opposés. Les sciences physiologiques 
rattachent l 'étude des facultés intellectuelles aux conditions organiques et physiques 
qui les expriment, tandis que les sciences métaphysiques négligent ces relations 



sophes s p i r i t u a l i t é s s 'é tend sur les jur isconsul tes , qui pa r t agen t 
l eu r c r o y a n c e à l'Ame et aux l ibre arb i t re . « S'il y a encore , dit 
M. le D r Co r r e , d a n s les p r i sons tan t d 'a l iénés , c 'est par suite de 
l ' inf luence d e s vieilles doc t r ines mé taphys iques qui dominen t 
encore p a r m i les ju r i s t e s . » (Les Criminels, p . 2-29.) Les méde-
cins pos i t iv is tes ne peuven t pas c o m p r e n d r e qu'il y ait encore des 
magis t ra t s e t des ph i losophes c royant à l ' âme et au libre arbi t re , 
b ien que l e u r s convict ions se fondent s u r l 'observat ion inté-
r i eu re et l ' expér ience judic ia i re (1). Après avoir fait du roman un 
cours de phys io logie , de l 'h is toi re une b r a n c h e de l 'his toire na tu-
rel le , ils v e u l e n t fa i re du droi t c r imine l une applicat ion de la zoo-
logie ou de la physiologie et r enouve le r les théor ies de la cr imi-
nal i té et de la pénal i té , pa rce qu 'e l les r eposen t s u r les c royances 
sp i r i lua l i s les . 

Pour M. le D r Lombroso e t les an thropologis tes de son 
école, le c r i m e est u n fait d'atavisme, un r e tou r à la ba rba r i e de 
nos p r e m i e r s ancê t res , qui étaient tous des meur t r i e r s e t des 
vo leurs . Ces ins t inc ts de c ruauté et de cupidi té se révei l lent 
ap r è s p lu s i eu r s mil l iers d ' années chez les cr iminels , qui 
r e tou rnen t à la vie sauvage et m ê m e à l ' an imal i té . La cr imina-
lité est si i n t i m e m e n t liée à l 'o rganisme qu'el le se révèle pa r des 
s ignes ex t é r i eu r s ana tomiques et phys io logiques . Cette théorie , 
qui nous v i en t d 'I talie, est emprun tée à u n e hypo thèse de Darwin 
et combinée avec u n e a u t r e h y p o t h è s e de M. le D r Despine . 

D 'après M. le D r Despine, la cr iminal i té es t le résu l ta t d 'une 
anoma l i e p s y c h i q u e . Cette anomal i e t ient à une absence congé-
n i ta le , h é r é d i t a i r e du sens mora l . Les cr iminels son t des 
h o m m e s qui na i s sen t privés de sen t imen t s moraux . « Ce sont 
des ê t res q u e la na tu r e ou des c i rconstances ont d é s h u m a -
nisés . ., (Th. Ribot, Revue Rleue, 19 décembre 1885.) D'après 
M. le D r Mauds ley et M. Tarde(2), cette anomal i e mora l e ,qu i p ro-

Ï Z l Z T S i d é r l ' àme que dans la m a r c h e progressive de 
l ^ m a n , t e ou d a n s les asp, ra t ions éternelles de notre sent iment . » (Discours de 
réception a l'Académie française.) v ue 

d i t M S L n® n ! g i S t r a , S r e | I O U S S ' ' " , t I C S t h 6 o r i e s d e s cr imiualis tes na tura l i s tes , c 'est , 
nîiiliî , ? , , , n e ' p a r c e , , u e 16 s y s t è m e P é n a l a c t u d - si Kcond en récid ve en 

'ô M n tr 7 r s , r u ' , a l i o n s ' a u £ m e u l e aussi leur impor tance . » (Note d^ h 
Z 9 i

t
l ' P e , l a f ° h e ) M " l e D ' Bo» est persuadé que s les mag i s t r a t s « Dréoc-

c u p p e n t de. la responsabi l i té morale des accusés, c 'est pa r ce que d W faoo„ 

ïïssîîsTà venger la ^ a u lieu de ^S^^SS-
(2) Le Crime et la Folie, p . 26 ; la Criminalité comparée, p . 35. 

duit l a cr iminali té , est le r é su l t a t d 'une conformat ion cérébra le 
anormale , c o m m e le da l ton isme et l ' aphas ie . Dans cette théorie , 
le cr iminel es t un inf i rme, un ê t re incomple t psych iquement , 
non adap té à la vie mora le et sociale. 

D'autres médec ins al iénistes voient dans le criminel un al iéné ; 
pour eux le c r ime est une névrose, il es t si voisin de la folie qu' i l 
se confond avec elle. Pour d ' au t r e s enfin le cr iminel est un dégé-
né ré . 

Toutes ces théor ies , qui diffèrent d a n s l 'explication du cr ime, 
s 'accordent néanmoins pour n ie r la responsabi l i té mora le du 
criminel . La fatali té, disent-elles, impose à chacun de nous sa 
des t inée . Les c r imes sont auss i i ndépendan t s de la volonté des 
criminels , que la couleur de l eu r s yeux ou la forme de leur nez . 

Est-il vrai q u e le c r ime n e s o i t q u ' u n e a n o m a l i e physiologique, 
ou une anomal ie p sych ique ? Est-il vrai q u e nous devions con-
sidérer c o m m e des fous ou des inf i rmes i r responsables , l ' homme 
qui tue pour voler, le mari qui empoisonne sa f e m m e pour 
épouse r sa maî t resse , le père qui viole ses p ropres en fan t s , le 
neveu qui a s s o m m e son oncle pour recueill ir son hér i tage, le 
domes t ique qui vole ses maî t res , le notaire qui détourne les dépôts 
de ses cl ients, le c o m m e r ç a n t qui pa r une banque rou te f r a u d u -
leuse s 'enr ichi t au d é t r i m e n t de ses créanciers , l ' ins t i tu teur qui 
a t t en te à la p u d e u r des e n f a n t s qui lui sont confiés ? 

Que faut- i l pense r des é tudes craniométr iques , qu i ne sont 
pas s ans analogie avec la cranioscopie e t la phrénologie ? La 
nouvel le école i ta l ienne d 'an thropologie criminelle va-t-elle 
renouveler le droit pénal , ou bien est-el le appelée à subir le 
m ê m e s o r t q u e la S o c i é t é d ' a n t h r o p o l o g i e d e 1832 ? On c o n n a î t 

la p la isante aven tu re à la suite de laquelle la p remiè re société 
d 'anthropologie futobl igée de se d issoudre à cette époque . M. le 
Dr Eoissac, f r appé de la hardiesse avec laquel le les m e m b r e s de 
la Société anthropologique, dont il fa isai t par t ie , t rouvaien t sur 
le c r âne d 'un h o m m e les organes des b o n s e t des mauva i s peu-
chants , appor ta à la Société un c râne asymét r ique , qui lui avait 
été confié pa r le g rand chi rurgien Roux. P lus ieurs m e m b r e s 
cons ta tè ren t imméd ia t emen t s u r ce c r âne « les ins t incts ani-
maux beaucoup p lus développés que les sen t imen t s supér i eu r s 
et les facul tés intel lectuel les , e t f u r e n t por tés à mal pré juger 
de la vie de celui à qui ce c râne avait appa r t enu . Le sen t imen t 
général était qu ' un ma lheureux aussi mal confo rmé avait dû 



" LE CRIME E T LA P E I N E 

I t l r l , ' M l a f a U " "• Q u e l l e n e 1,1 s tupéfact ion de l ' as -
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 l e m i m e sor t que la c ran ioscop ie , ou Wen faut- i l c roi re , avec 
M. Lombroso , que la d i f f é r ence m o r a l e qui existe e n t a les 

— e rr d i f f é r e n c e anaiomi?ue' *»,e 

dépenden t de 1 organisat ion c é r é b r a l e ? La jus t ice va- t -e l le 
t rouver un auxiliaire p réc ieux d a n s la « symp.oma.o log ie ana 

S r n ? g i r , 0 t " « ~ types 
cr iminels ? , (Actes du Congrès de Borne, p. 443.) Toutes ces 
— ^ „ m é t r i q u e s , t o u t e s ces é L e s Z 

ne „ ; e i l ' i 6 r l S ' l a m 4 c h ° i r e > les cheveux des c r imi -
nels, ont-elles donné un r é s u l t a t utile p o u r l 'explication du 
cr ime et l a , . c h e r c h e du c r i m i n e l ? Enf in , devons-nous r l p T a c e r 
le m a g , 5 t t a p p r M e h r e s p o n s a b m w l ' accusé 
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Si le c r ime n 'es t pas un cas d ' a t a v i s m e , n e fau t - i l pas du 

TbS™ les ,1 é 5 l " C e V o b s ° ™ ™ des cr iminels , qui 
obhge les théor ic iens n a t u r a l i s t e s à voir en eux des m a ù d c s 
C es dégénérés , ou des faibles d ' e s p r i t ? ou n 'es t -ce pas p luMt la 
négation à pr ior i du l ibre a rb i t r e q u i les conduit log iquement à 
de systèmes condamnés p a r le s e n s c o m m u n e t l ' S p & ence 
udiciaire Pourquoi , lo rsque la c a u s e d u cr ime es t p o u les 

légis la teurs e t les mag i s t r a t s d a n s la pass ion , dans le vice d a n s 
a volonté dépravée, d a n s une m a l a d i e de l ' âme, ce t te c ^ e es t 

e le che rchée p a r l e s c r lmiua l i s tes posi t iv is tes un iquem n d a n s 
les lacunes ou les défec tuos i tés d e l ' o rgan i sme ? N'est- e p o i n 
P rce que, su ivant M. le D- Daily, « H est impossible r tache 
a un quid incorporel les moti fs d e nos act ions et que es c 

dependen t d i rec tement de not re cons t i tu t ion o rgan ique , , e " e 
tout pr inc ipe spir i tuel et l ibre é t a n t écar té , on es t a m e n é à d i re 
logiquement que » le coupable C e s . le corps ». ( A n n a l T m L t o 
psychologiques, 1*63, p. 2 9 4 , 27.».) m ! n 'y a T i p " dans" 
1 homme au t re chose que le c o r n s ' N'v „ , T 
facul tés mora les , la conscience ^ ^ 
force q u , p e u . f a i r e l e b i e n et f u i r l e m a l , « « a « Z 
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(lances de l ' o rgan i sme ? Ne voyons -nous pas des h o m m e s bien 
doués , intel l igents , ins t ru i t s , commet t re des cr imes , a lors q u e 
leur corps es t sain et que leur cerveau n 'es t pas malade ? 

Si le c r ime es t imposé à la volonté pa r la fatal i té physiolo-
gique, il n 'y a p lus de crime en réali té (1) ; il res te une action 
nuis ib le , dont l ' au t eu r n ' e s t p lus responsab le . L ' h o m m e n ' es t 
coupable de faire le ma l que s'il dépenda i t de lui d e n e pas le 
commet t re . 11 ne peu t ê t re r e sponsab le d ' une maladie du co rps . 
Voilà pourquoi les na tura l i s tes qui voient dans le c r ime u n e ano-
malie cérébra le ne peuven t a d m e t t r e la responsabi l i té mora le du 
cr iminel . 

Le monde mora l s 'écroule si la l iber té est une illusion (2). 
Peut-on du moins espére r q u e la loi péna le peu t t rouve r sa ju s -
tification en d e h o r s de la croyance au l ib re a rb i t r e? Est-il 
poss ible de p u n i r des in fo r tunés voués au cr ime pa r u n e con-
format ion cérébra le défec tueuse ? Sans doute , la société conse r -
verai t le droit de les me t t r e h o r s d 'état de nu i re en les séques-
t ran t dans un asile, mais ce p lacement dans u n e ma i son de 
santé ne serai t p lus une peine, ce sera i t un t r a i t emen t ; les crimi-
nels n 'y sera ient poin t dé t enus pour ê t re punis , ma i s p o u r y 
ê t re soignés. Que deviendra i t a lors la sécuri té publ ique si la 
pe ine étai t r emplacée pa r un t r a i t e m e n t ? Croit-on que les pa res -
seux, les débauchés , les voleurs , les violents, t ous ceux qui 

(1) Hufeland avait déjà remarqué cette teudance de quelques médecins à 
excuser tous les crimes, « de sorte que bientôt l'on en sera au point de ne pouvoir 
plus rien appeler du nom de crime ». (Kant, Anthropologie, p. 448.) 

(2) Les déterministes objectent que les puritains et les jansénistes qui ont nié le 
libre arbitre ont pratiqué les plus nobles vertus. (Taine, Archives d'anthrop. cri-
minelle, 1888, p. 186 ; Tarde, ta Philosophie pénale, p. 18.) Que le déterminisme 
puisse être professé par les consciences les plus rigides, qui eu doute 1 Il ne s'agit 
pas de savoir s'il y a des déterministes vertueux, mais si le bien moral s'explique 
avec le déterminisme. Or le détermiuLsme supprime le péché, la responsabilité 
morale, le remords : « Le péché en lui-même et philosophiquement considéré est 
une conception difficile à concilier avec l'idée moderne du déterminisme scienti-
fique. » (Guyau, l'Irréligion de Favenir, 112.) Le détermiuisme « rend impossible 
la notiou d'obligation ». (Kant, Métaphysique de la morale, éd. Tissot, 436.) 
Comment peut-on comparer le déterminisme des puritains et des jansénistes avec 
le déterminisme naturaliste? Si le janséniste dit que nous ne pouvons rien sans la 
grâce, c'est pour accroître notre humilité et notre reconnaissance envers Dieu ; 
mais en même temps il croit qu'il peut attirer la grâce, la nourrir, l 'augmenter 
par la prière, la pénitence et les bonnes œuvres (V. Instructions chrétiennes tirées 
par Arnaud des lettres de l'abbé Saint-Cyran, v° Grâce), il veille saus cesse sur ses 
pensées, ses airections, ses actions, pour éviter le péché, alors que, pour le 
déterministe naturaliste, il n'y a pas de péché. Qui ne voit que l'élévation morale 
du janséniste vient de sa foi qui le fait vivre en présence de Dieu et non de sa 
théorie sur la grâce? Comment peut-on comparer une doctrine excessive sur la grâce 
a u n e théorie déterministe qui supprime le péché? 



r e c h e r c h e n t « leur bien p r e m i è r e m e n t et puis le ma l d ' au t ru i » 
hés i te ron t à s ' empare r des b iens qu'ils convoitent , à assass iner 
ceux qui les possèdent , à sa t is fa i re toutes leurs pass ions , s'ils 
ne c o u r e n t que le r i sque d 'un traitement curatif , palliatif , pro-
phylac t ique ? 

Aussi , d ' au t re s dé te rmin is tes , moins conséquents avec eux-
m ê m e s , mais plus souc ieux de la sécuri té pub l ique , reculent 
devan t l 'appl icat ion aux c r imine l s d 'un simple traitement, qui 
n ' e s t q u ' u n e f o r m e de l ' impun i t é ; ils p roposen t de main ten i r la 
pénal i té en la f o n d a n t sur la nocuité du cr iminel et sur le dom-
mage que ses ac tes causen t à la société. Ils e s t i m e n t que la 
responsabi l i té sociale peu t ê t r e ma in tenue sans ê t re appuyée 
sur la responsabi l i t é mora le . Chaque ci toyen, disent-i ls , doit être 
j ugé dans les ac tes de sa vie pub l ique , non pas con fo rmémen t 
à son état de conscience ou d ' inconscience seu lement , mais 
c o n f o r m é m e n t aux d o m m a g e s quo ses actes ont occasionnés 
à ses semblab les . Pourquo i vouloir appréc ie r la r e s p o n -
sabilité mora le qui dev ien t de plus en p lus insa is issable ? 
Pourquo i r e c h e r c h e r si le c r imine l a agi l ib rement ? Le libre 
a rb i t re n 'exis te pas m ê m e chez les m a l h e u r e u x n o n al iénés ; 
l à où les lég is la teurs et les magis t ra t s peu éclairés voient des 
in ten t ions coupables , impl iquan t la responsabi l i té mora le , « les 
médec ins de no t r e t e m p s r econna i s sen t et cons ta ten t des lésions 
encépha l iques ». Dès lors « le c r ime n ' es t plus qu ' un p h é n o m è n e 
morb ide ». (Revue de philosophie positive, ju i l le t -août 1879, 
p . 78-81.) Pun i s sons donc les h o m m e s qui commet ten t des 
act ions nuis ibles , c o m m e n o u s tuons les an imaux dangereux. 
Que les mag i s t r a t s ne se p réoccupen t point de savoir si l 'accusé 
a agi l ib rement , mais qu ' i ls r eche rchen t s eu l emen t s'il a été 
nuis ible . 

Cette r eche rche de la responsabi l i té mora le des accusés affai-
blit la r ép re s s ion , a jou ten t les n o v a t e u r s ; elle condui t à l 'admis-
sion des c i rcons tances a t t é n u a n t e s et quelquefois m ô m e à 
l ' acqu i t t ement . En acqui t tan t des cr iminels jugés i r responsables , 
on m o n t r e un respec t exagéré p o u r le droit individuel et on 
oublie l ' in té rê t social. (Revue de philosophie positive, juillet-
aoû t 1879.) Combien d 'a i l leurs n ' e s t - i l pas à c ra indre que 
que lques m é d e c i n s trop encl ins à é largir le cercle de la folie ne 
confonden t la pervers i té avec la ma lad ie et ne f a s sen t acqui t te r 
des c r imine l s ! Combien il es t plus sage d 'ass imiler le cr iminel 

au chien enragé et de le tuer pour assure r la sécuri té publique, 
s ans se p réoccuper de la responsabi l i té morale ! 

Cette théor ie es t a u j o u r d ' h u i acceptée par un g rand nombre 
de savants , de phi losophes , de médecins , d ' économis tes ; elle est 
adoptée par l 'école d 'an thropologie criminelle qui la combine 
avec les pr inc ipes du da rwin i sme . Suivant cette école, le droit 
de pun i r ne se fonde que sur l 'utilité sociale ; la société pour se 
conse rve r a besoin de réagi r cont re le cr ime et d 'é l iminer les 
é léments ant isociaux. En dern iè re analyse, d 'après le positi-
visme, le darwin isme, le na tu ra l i sme , la peine est un moyen de 
correct ion et d ' in t imidat ion et su r tou t un moyen de défense. 
Cette théorie qui re je t t e la responsabi l i té morale a fait de tels 
progrès qu'el le a été m ê m e acceptée par que lques philosophes 
dis t ingués qui croient au l ibre a rb i t re . 

Je me propose de d é m o n t r e r que la peine n 'es t légitime que 
lorsqu 'e l le es t app l iquéeà un l i o m m e q u i l a méri tée pa r une faute 
don t il es t r e s p o n s a b l e ; que le profit ret iré par la société de la 
peine ne suffit pas pour la ju s t i f i e r ; que la société ne possède 
pas sur ses m e m b r e s un pouvoir illimité, qu'elle ne peu t enlever 
aux c i toyens la l iber té et la vie que lorsque la justice le permet ; 
que la peine es t au t re chose que l 'expression des exigences de 
l 'espèce. J 'ai , en un mot , l ' intention d 'établ ir que la responsabi-
lité pénale ne peut pas ê t r e séparée de la responsabi l i té morale; 
que le fondemen t du droi t de pun i r serait ébranlé pa r la néga-
tion du l ibre a r b i t r e ; que la pénal i té conservée un iquement dans 
un in térê t social, sans souci de la just ice, perdra i t u n e partie de 
son efficacité en p e r d a n t son ca rac tè re ; que le déterminisme 
dé t ru i ra i t les p r inc ipes et les règles du droit et changerait 
m ê m e le sens des t e rmes de la langue jur id ique . 

La conclusion de ce travail sera donc que la croyance au libre 
arbi t re , sans laquelle ni l ' éducat ion n i l a m o r a l e ne sont possibles, 
n 'est pas moins nécessa i re à la vie sociale et au droit pénal. 
Cette c royance ne sera poin t appuyée par moi sur des raisonne-
ments et des hypo thèses mé taphys iques , mais sur les faits ; je 
me propose de ne m 'éca r te r j ama i s de la méthode expérimentale. 
Habitué par m e s fonct ions à juge r sans précipitation, après avoir 
tout pesé, le pour et le contre, à che rche r la vérité, à rejeter 
toute hypothèse , tout espr i t de sys tème, je me bornerai à 
exposer ce que l ' expér ience judic ia i re m 'a appris. 

I ' R O A I . . •2 



PREMIÈRE PARTIE 

LE G R I M E 

C H A P I T R E P R E M I E R 

LE CRIME ET L 'ATAVISME 

« Les hommes , a dit M. F l o u r e n s , che rche ron t tou jours des 
s ignes extér ieurs pour découvr i r l e s pensées secrè tes et les 
penchan t s cachés. Sur ce point , l e u r curiosi té aura beau être 
confondue ; ap rès Lavater es t venu Gall ; ap rès Gall, il en vien-
dra d ' au t res . » La prédict ion de M. F lourens s 'es t réal isée : 
ap rès Gall es t venu M. le Dr L o m b r o s o . 

D'après le fonda teur de l 'école i t a l i enne d 'anthropologie cri-
minel le , le cr iminel es t voué au c r i m e par son organisat ion ; on 
le reconna î t à des s ignes a n a t o m i q u e s et physiologiques , qui 
rappe l len t l ' homme primitif et le s auvage . C'est à Y atavisme 
qu' i l f au t a t t r ibuer la pers i s tance d e ces carac tè res chez les 
cr iminels con tempora ins . D 'après M. le Dr Lombroso , l ' homme 
primitif, sorti de l 'animali té, é ta i t d é p o u r v u de toute notion 
morale , pa r sui te d ' une c o n f o r m a t i o n cérébra le spéciale et des 
nécessi tés de la lu t te pour la v ie . C'est l ' a tavisme qui fait 
revivre chez les cr iminels des soc ié tés m o d e r n e s les ins t incts de 
l ' homme préh is tor ique , et « ceux a u s s i de l ' homme du moyen 
âge . » (L'Homme criminel, p . 663.) Le cr ime, est , d a n s cette 
théor ie , le r e tou r à la ba rbar ie de n o s ancê t r e s . Le criminel dif-
fère au tan t de l 'honnête h o m m e , a u po in t de vue physiologique, 
que le nègre de l ' h o m m e b lanc ; i ls a p p a r t i e n n e n t à deux races 
dis t inctes . 

Enfin, 31. Lombroso va jusqu 'à r a t t a c h e r cer ta ines anomal ies 
observées chez les cr iminels , non s e u l e m e n t aux h o m m e s ri-

mitifs , mais encore aux a n i m a u x infér ieurs . « Les c r imes les 
p lus af f reux, dit-il, les p lus b a r b a r e s ont un point de dépar t 
a tavis t ique dans ces ins t inc ts an imaux . » (Ibid., p. 665.) Non seule-
m e n t il fait descendre l ' h o m m e du singe, mais il place pa rmi les 
ancê t res de l ' homme tous les an imaux qui p résen ten t que lque 
disposit ion ana tomique analogue et, lorsqu ' i l c ro i t t rouve r 
que lques carac tè res c o m m u n s à l ' homme cr iminel , à l ' homme 
préh i s to r ique et à que lques an imaux , il en conclut que ce sont 
des p h é n o m è n e s d 'hérédi té a tavique, un r e tou r vers le type 
primit if , u n e reproduc t ion des ca rac tè res de nos ancê t res . En 
r é s u m é , M. Lombroso expl ique la cr iminal i té pa r un a t av i sme 
huma in mora l et phys ique et p a r un a tav isme p r é h u m a i n . Sa 
théorie es t e m p r u n t é e à u n e hypo thèse de Darwin , que l ' il-
lus t re na tu ra l i s t e angla is p résen te avec u n e ex t rême rése rve . 
« Dans l ' humani té , dit Darwin , il se peut que de mauvaises dis-
posi t ions qui, à l 'occasion et s ans cause ass ignable , r epa ra i s sen t 
dans les famil les, soient peut-être des re tours vers u n état sau-
vage dont nous ne s o m m e s pas é loignés par un n o m b r e bien 
g r a n d de généra t ions (1). » C'est cette hypothèse de Darwin q u e 
M. le D r Lombroso a p résen tée c o m m e u n e vérité démon t r ée et 
qui a été acceptée pa r M. le Dr Buchne r (Force et matière, 
p. 501 s pa r M. le Dr Jacoby d a n s ses Études sur la sélection, 
p. 492, pa r M. Taine (Archives d'anthropologie criminelle, 1888, 
p . 187), pa r M. Fouillée (la Science sociale, p. 287), pa r .M. Jules 
Soury (Brévia ire de l'histoire du matérialisme, p. 602). Elle a 
é té dé fendue par la lievue scientifique dans de nombreux 
art icles (V. n u m é r o du 9 juin 1888) et elle a t rouvé des adhé ren t s 
d a n s tous les pays d 'Europe e t m ê m e d 'Amér ique . Il es t si bana l 
de dire qu 'on devient cr iminel p a r sa f a u t e ! La croyance au libre 
a rb i t re est si démodée aux yeux de que lques savants 1 Combien 
est plus m o d e r n e la théor ie qui explique le cr ime pa r des s ignes 
ana tomiques , la dol ichocéphal ie ou la brachycéphal ie , l ' a symét r ie 
de la face , l ' inser t ion des oreil les en anse , la pesan teu r de la 
mandibule , la couleur des yeux et des cheveux! 

Les g randes l ignes d e cette théorie ont été développées dans 
le l ivre de M. le D r Lombroso , f Homme criminel, qui es t précédé 
d 'une préface de M. le D r Le tourneau , p rés iden t de la Société 
d 'an thropologie de Par is . M. le D r Le tourneau fai t connaî t re le 

(1 ) De la Descendance, 3« edit., p . 149. 



b u t de l 'école d ' a n t h r o p o l o g i e c r imine l le : il f a u t éca r t e r les 
no t ions de l ibre a r b i t r e et de r e sponsab i l i t é m o r a l e qu i se rven t 
de f o n d e m e n t a u x l ég i s l a t ions pos i t ives , r e n o u v e l e r les bases 
v e r m o u l u e s d u d ro i t péna l p a r les p r inc ipes g é n é r a u x du darwi-
n i sme , les lois de la sé lec t ion e t de l ' a d a p t a t i o n . A t t a q u a n t avec 
u n e vivacité e x t r ê m e les p r i n c i p e s sp i r i tua l i s tes de n o t r e législa-
t ion, M. le D r L e t o u r n e a u c i te n o t a m m e n t c o m m e u n exemple 
des idées s u r a n n é e s d u l é g i s l a t e u r l 'ar t ic le 324 qu i , d ' a p r è s lui, 
déc la re « q u e le p l a ignan t p e u t a t t a q u e r , t ue r s ans a u t r e fo rme 
de p rocès l ' h o m m e q u i se t i e n t e n f e r m é chez lui avec sa f emme, 
la fille ou la s œ u r dud i t p l a i g n a n t . » (P. III e t H de la Préface 
de M. Le tou rneau . ) Or cet a r t i c l e ne dit a b s o l u m e n t r i e n de sem-
blab le , il ne d o n n e p a s a u m a r i le d ro i t de t u e r sa f e m m e et son 
compl ice s u r p r i s en flagrant dél i t . Ce m e u r t r e es t s eu lemen t 
déc la ré excusable e t pun i , a u x t e r m e s de l 'ar t ic le 326, d ' u n empri-
s o n n e m e n t de u n a n à c i n q ans . L ' e r r e u r de M. Le tou rneau 
vient de ce qu ' i l a c o n f o n d u Y excuse avec le fait justificatif. 
Dans le l a n g a g e j u r i d i q u e , le m o t excuse signifie a t t énua t ion . 
Quan t au d ro i t c o n f é r é au p è r e ou au f r è r e de tue r celui qui se 
t ient e n f e r m é a v e c sa fille o u sa s œ u r , l 'art icle 324 du code pénal 
ne le lui d o n n e p a s ; il n e p révo i t m ê m e p a s ces hypo thèses 
qui r e s t en t p l a c é e s s o u s l ' e m p i r e du d ro i t c o m m u n . Il est fâcheux 
q u ' u n livre, q u i a p o u r ob je t l a c r i t ique et le r e n o u v e l l e m e n t de 
la législat ion c r i m i n e l l e , d é b u t e p a r u n e i n t e rp r é t a t i on e r ronée 
et m ê m e pa r u n e c i t a t ion i n e x a c t e d ' u n texte législat if . Lorsque 
de s e m b l a b l e s e r r e u r s , f ac i l e s à vér i f ier , son t a ins i commises 
dès les p r e m i è r e s p a g e s , c o m m e n t ê t re r a s s u r é s u r l 'exact i tude 
d ' une théor ie q u i f a i t d é p e n d r e la c r imina l i t é de la fo rme du 
c r âne et voit d e s s ignes de cu lpabi l i t é d a n s l ' a b o n d a n c e des 
cheveux , la r a r e t é de la b a r b e , la f o r m e du nez et des d e n t s ? 

E n t r o n s m a i n t e n a n t d a n s l ' e x a m e n de la théor ie e t voyons si 
elle e s t c o n f i r m é e p a r l ' ob se rva t i on des c r imine l s , p a r l 'histoire 
et p a r la s c i ence . 

L 'explicat ion d u c r ime p a r l ' a t av i sme s u p p o s e : l ° q u e l a mora-
lité n 'ex is ta i t p a s c h e z l ' h o m m e pr imi t i f , q u e le c r ime n 'y était 
pas l ' except ion , m a i s la règ le g é n é r a l e ; 2° q u e l ' h o m m e préhis-
tor ique p r é s e n t a i t des c a r a c t è r e s p h y s i q u e s e t n o t a m m e n t céré-
b raux p a r t i c u l i e r s , qui le d i s t i nguen t de l ' h o m m e contempo-
rain ; 3° q u e l e s c r imine l s d ' a u j o u r d ' h u i off rent 1as mêmes 
c a r a c t è r e s s p é c i a u x , les m ê m e s anoma l i e s q u e l ' h o m m e préhis-

tor ique ; 4° que l ' a tav isme qui se man i f e s t e assez souvent , q u a n d 
les a n c ê t r e s ne s o n t p a s t rès é lo ignés , se fai t sen t i r a p r è s des 
mil l iers d ' a n n é e s , a lo rs q u e les r aces p réh i s to r iques son t 
s é p a r é e s des nô t r e s p a r d ' a u t r e s r aces d i s p a r u e s ; 5° en ce qui 
c o n c e r n e l ' a t av i sme p r é h u m a i n , q u e l ' h o m m e es t sor t i des an i -
m a u x i n f é r i e u r s ; 6° q u e le c r ime ne peu t p a s s ' expl iquer p a r 
les p e n c h a n t s de l ' h o m m e , p a r sa n a t u r e complexe . 

Je vais pa s se r r a p i d e m e n t en revue ces d iverses p ropos i t ions . 
Est-il vrai que « la condi t ion pr imi t ive de l ' h u m a n i t é é ta i t u n 

état de b a r b a r i e abso lue ? » (Lubbock.) Est-il v r a i q u e « la mora l e 
pr imi t ive du gen re h u m a i n a é té à peu p r è s celle des ch im-
panzés , q u ' a u d é b u t des socié tés l ' h o m m e p e n s e et agi t c o m m e 
les m a m m i f è r e s , qui lui sont ana logues ? » (Évolution de la 
morale, pa r Le tou rneau , p. 77, 79.) E m p r u n t a n t aux h i s to r i ens 
et aux voyageu r s le réc i t d 'un g r and n o m b r e d ' ac tes c r imine ls 
et de c o u t u m e s b a r b a r e s o b s e r v é s chez les anc i ens peup le s et 
chez les s a u v a g e s ac tuels , M. Lombroso es t ime que le m e u r t r e , 
le viol, le vol, l ' in fan t ic ide , l ' avor t ement , etc. , sont pour eux des 
p r a t i q u e s géné ra l e s , qu i ne sont pas r é p u t é e s c r imine l les . Les 
h o m m e s pr imi t i f s , c o m m e les s auvages m o d e r n e s , son t tous des 
m e u r t r i e r s , des vo leurs , des ê t r e s s ans pi t ié , s a n s p rob i t é , s a n s 
bons sen t imen t s , d é p o u r v u s de tou te consc ience . R e p r e n a n t la 
thèse de M. Littré, M. L o m b r o s o es t ime que l 'acte q u e nous con-
s idé rons a u j o u r d ' h u i c o m m e c r imine l é ta i t s eu l emen t , à l 'ori-
gine, appréc ié c o m m e un d o m m a g e ; il ne d o n n a i t l ieu qu ' à u n e 
r é p a r a t i o n ou bien à un acte de vengeance b ru t a l e , n ' ayan t rien 
de c o m m u n avec la jus t ice . (L'Homme criminel, p. 78 et suiv.) 

Avec l 'aide de l ' a rchéologie et des découver t e s an th ropo lo -
g iques les p lus r écen tes , il e s t facile de p rouve r q u e l ' h o m m e 
primitif avai t des no t ions m o r a l e s et re l ig ieuses , qu' i l avait le 
cul te des mor t s , c royai t à une a u t r e vie et à d e s ê t r e s supé r i eu r s 
p o u v a n t exercer une inf luence s u r sa des t inée . D 'après M. Broca, 
M. de Quat re fages , M.Carta i lhac, l ' exis tence de ces c royances chez 
l ' h o m m e q u a t e r n a i r e pa ra î t ind iscutab le . Aux yeux de M. Broca , 
la p r e u v e de la c r o y a n c e à u n e a u t r e vie résu l te de l ' é tude 
des t r é p a n a t i o n s p r éh i s to r iques . « Dans les néc ropo les qua te r -
na i res de Belgique, on a t rouvé , c o m m e à Cro-Magnon, m ê l é s 
aux o s s e m e n t s h u m a i n s , u n e foule d 'ob je t s a t t e s t an t la c royance 
à u n e a u t r e vie. Il est évident que les amis d e s m o r t s s ' inquié-
ta ien t de la nouvel le exis tence qui allait c o m m e n c e r p o u r ceux 



qu'ils avaient pe rdus . » (De Qua t r e f ages , Hommes fossiles, p . 74.) 
« La croyance à une au t re vie, la c r o y a n c e à la conserva t ion de 
l ' individuali té ap r è s la mor t , ex i s t a i en t chez les popu la t ions des 
p remie r s t emps de l ' époque géologique actuel le , t ou t comme 
nous les t rouvons de nos j o u r s c h e z les t r ibus aus t r a l i ennes ou 
t a smaniennes auss i b ien que chez l es b lancs les p lus civilisés. 
Ni le temps ni l 'espace n 'on t fai t v a r i e r s u r ce poin t la cons-
cience h u m a i n e livrée à e l le -même, »(Ibid.,p. 130.) La croyance , 
chez nos ancê t res qua te rna i res , à des espr i ts , à des dieux qui 
dirigent la des t inée h u m a i n e , es t e n c o r e établ ie p a r les décou-
ver tes récentes d ' amule t tes . S u r ce point , M. Broca es t d 'accord 
avec M. de Quat refages . (V. Introduction à l'étude des races 
humaines, p . 280.) Les découve r t e s des savants con tempora ins 
sont donc v e n u e s conf i rmer cette p e n s é e de Cicéron, que tous 
les peuples ont cru à l ' immor ta l i té d e l ' âme et à u n e pu i s sance 
divine. « La croyance généra le d e s anc iens , dit-il, é ta i t q u e la 
mor t n 'é te ignai t p a s tout s e n t i m e n t et que l ' h o m m e , au sort i r 
de cette vie, n 'é ta i t pas anéant i . Quan t i t é de preuves , mais sur-
tout le droi t pontifical et les c é r é m o n i e s sépulcra les , ne pe rmet -
tent pas d 'en douter . . . P lus ieurs p e u p l e s , à la véri té, n ' on t pas 
une idée ju s t e des d ieux ; ils se l a i s s e n t t r o m p e r à des c o u t u m e s 
er ronées , mais , enfin, ils s ' e n t e n d e n t tous à croi re qu' i l existe 
une pu issance divine. >» (Tusculanes, 1.1, § 12, 13.) Si les h o m m e s 
qua te rna i res croyaient à une vie f u t u r e , à des espr i t s supér ieurs , 
s'ils avaient le culte des mor t s , c o m m e n t peut-on di re qu'ils 
vivaient comme des bê tes b r u t e s fé roces et s t u p i d e s ? De ce 
qu' i ls vivaient souvent en guer re l e s u n s cont re les au t r e s , il ne 
fau t pas conclure qu'ils i gnora ien t les affect ions de famille, 
qu'ils n ' ava ien t aucun bon s e n t i m e n t , que l eu r mora le é tai t celle 
des ch impanzés . Cer ta ines r aces a n c i e n n e s , de l 'âge d u r enne , 
ont m ê m e été pacif iques ; ce c a r a c t è r e est a t tes té , d ' ap rès M. de 
Quatrefages, pa r l ' absence d ' a r m e s d e guer re . « Les t roglodytes 
de Belgique pa ra i s sen t avoir é té é m i n e m m e n t paci f iques . » 
(Hommes fossiles, p. 73.) 

Supposan t que le c r ime était u n i v e r s e l l e m e n t p ra t iqué sans 
honte pa r les h o m m e s primit ifs , 31. Lombroso a f f i rme qu'ils 
étaient an th ropophages . Déjà, d a n s son ouvrage s u r 1 Homme 
et les Sociétés (t. I, p . 239), M. le I>r Le Bon avait écr i t que l 'an-
thropophagie de l ' homme primitif lui pa ra i s sa i t ce r ta ine . Mais, 
d 'après les t ravaux les plus r é c e n t s d 'a rchéologie p réh i s -

tor ique , les p reuves de cet te an th ropophag ie n 'on t pas été 
t rouvées concluantes . « P o u r m a pa r t , dit M. Lartet , dans tout ce 
que j 'a i pu observer d ' anc iennes s ta t ions rappor tab les à la 
Gaule pr imit ive, je n 'a i pas r e c o n n u le moindre indice d 'an-
th ropophag ie . » M. Cartai lhac, q u i fai t au tor i té sur ces quest ions , 
adopte, en t iè rement l 'opinion de 31. Lar te t . {La France préhisto-
rique, p . 141.) 

Après avoir é tabl i que l ' h o m m e préh is to r ique n o u s a laissé 
des indices cer ta ins d e sa mora l i t é et de sa religiosité, examinons 
si son c râne différait beaucoup du c râne de l ' homme m o d e r n e 
et, pour le savoir, r e c h e r c h o n s l 'opinion des an thropologis tes 
les p lus autor isés , de 31. Broca, de M. d e Quatrefages , de 31. Topi-
nard . P o u r 31. Broca, « l ' h o m m e con tempora in , pa r ses carac-
tères m o r p h o l o g i q u e s f ondamen taux , ne diffère point de l ' homme 
préh i s to r ique d a n s le sein d ' une m ô m e r a c e » . (Citation em-
p run t ée à un article r e m a r q u a b l e de 31. Tarde , d a n s les Archives 
d'anthropologie criminelle, 1889, p. 241.) D'après M. de Quat re-
fages, « dès les p lus anc iens t e m p s qua te rna i res et j u sque chez 
l ' individu le plus except ionnel don t on ait découvert des res tes 
( l ' homme du Néander thal ) , l ' h o m m e posséda i t le déve loppement 
cé rébra l qui le dis t ingue de nos j o u r s . . . Chez le sauvage contem-
porain du m a m m o u t h , le c r âne p r é s e n t e à un hau t degré tous les 
ca rac tè res regardés c o m m e les indices d 'un déve loppement in-
tellectuel des p lus avancés ». Est-i l bien sûr q u e la capaci té 
c rân ienne , à laquel le que lques savan t s a t t achen t une grande 
impor tance , ait é té , chez l ' h o m m e préhis tor ique , t rès in tér ieure à 
celle d e l ' h o m m e m o d e r n e ? Broca a cubé le c râne d 'un h o m m e 
a p p a r t e n a n t à la race de Cro-Magnon; il a ob tenu le chiffre de 
1 ,590 cen t imè t res cubes . Or « ce n o m b r e es t supér i eu r de 119 
cen t imèt res cubes à la moyenne ob tenue pa r le môme savant s u r 
cent ving-cinq c rânes par i s iens du xixc siècle. » ( H o m m e s fos-
siles, p. 65.) 

De l ' immense supérior i té de la civilisation moderne sur la ba r -
bar ie pr imit ive, il ne fau t pas conc lure à la m ê m e supér ior i té 
des facul tés de l ' homme m o d e r n e . Si de nouveaux progrès 
scient i f iques, si de nouvel les découver tes v iennent s ' a jouter sans 
cesse à la liste des conquê tes de l ' homme sur la na tu re , il 
n ' appa ra î t pas q u e les facidtés h u m a i n e s grandissent d a n s les 
m ô m e s propor t ions . « Les facul tés de l 'espr i t huma in ne sem-
blen t poin t par t ic iper au p rogrès . Il es t impossible de p rouve r 



qu 'un enfan t des ta i l leurs de silex sera i t incapable de s ' instruire 
et de se développer auss i b ien q u e nos enfan t s . » (Gartailhac, la 
France préhistorique, p. 27.) 

Dès qu 'on ar r ive aux époques h is tor iques , aux l ivres écrits 
p lus ieu r s mill iers d ' a n n é e s avan t Jésus-Chris t , on es t é tonné de 
l 'é lévation mora le à laquel le é t a i e n t pa rvenus les peuples pri-
mit ifs . 

NOTION DE LA LOI MORALE. — Le ca rac tè re obligatoire de la loi 
mora le a été compris d e s anc i ens peuples c o m m e pa r nous . 
Toutes les rel igions (et l 'on sai t q u e la religion es t auss i vieille 
que le monde) ont ense igné l 'obl igat ion de p ré fé re r le devoir à 
l ' in térêt . Je m ' abs t i en s d e c i te r la Bible, la démons t ra t ion à cet 
égard é tan t superf lue . Mais voyez avec quelle élévation les 
anc iens Pe r se s pa r l en t d u devoi r re l ig ieux: « Je crois à la loi des 
Mazdeïermans, au jus te j u g e Ormuzd, à la résur rec t ion des corps. 
Celle loi, je ne l ' a b a n d o n n e r a i ni p o u r une vie plus heureuse , ni 
pour une vie p lus longue , ni p o u r l ' empi re sur les au t r e s hommes . 
S'il f au t d o n n e r mon c o r p s , j e c o n s e n s à le l iv re r ; q u a n d il fau-
dra i t pe rdre la tête, j e n e m ' é c a r t e r a i s pas de cette loi (1). » Les 
anc iens phi losophes de la Chine , Confucius , Mencius, pa r l en t du 
devoir c o m m e Kant . « La règle de conduite mora l e , qui doit 
dir iger les act ions, es t t e l l e m e n t obl igatoire q u e l 'on ne peu t s'en 
écar te r d 'un seul po in t , un s eu l ins tan t . Si l 'on pouvai t s'en 
écar ter , ce ne serai t p l u s u n e règle de conduite immuable . . . 
La loi du devoir es t p a r e l l e - m ê m e la loi du devoi r . . . Oh ! que la 
loi du devoir de l ' h o m m e sa in t es t g rande! . . . C'est pour cela 
que le sage, identif ié a v e c la loi d u devoir , cultive avec respec t sa 
na tu r e ver tueuse , ce t te r a i s o n d ro i t e qu' i l a reçue du ciel (2). » A 
c h a q u e page de C o n f u c i u s et de Mencius , on trouve des maximes 
mora le s abso lumen t i d e n t i q u e s a u x nô t re s . 

P o u r exp r imer l ' idée q u e n o u s devons faire not re devoir sans 
nous p réoccuper des c o n s é q u e n c e s , nous d i sons : « Fais ce que 
tu dois , advienne q u e p o u r r a . » Confuc ius disai t de m ê m e : « Il 
fau t p lacer avan t tout le devo i r d e fa i re ce que l 'on doit faire et 
ne me t t r e qu ' au second r a n g le f r u i t que l 'on en obt ient » (p. 143), 
et Mencius expr imai t l a m ê m e p e n s é e en ces t e r m e s : « L 'homme 
supér ieur , en p r a t i q u a n t la loi, a t t end avec indif férence l'ac-
compl i s sement du d e s t i n (p . 450). » 

( t ) 7.oroastre, par Ménaol. 
(2) Confucius, t r ad . P a u t h i e r , p . 3 3 . 

Nous r é sumons nos devoirs envers nos semblables dans cette 
max ime ch ré t i enne : « Ne fa i tes pas aux au t res ce que vous ne 
voudriez pas qu' i ls vous fissent. » Cette pensée se re t rouve pres-
que avec les m ê m e s express ions d a n s Confuc ius : « Celui dont le 
c œ u r est droi t , et qui por te aux au t res les m ê m e s sen t iments 
qu'il a pour lu i -même, ne s 'écar te pas de la loi mora le du devoir 
prescr i te aux h o m m e s pa r leur na ture ra t ionne l le : il ne fait pas 
aux au t r e s ce qu'il désire qu'il ne soit pas fait à lu i -même (p.42). >> 

l 'n de ses d i s c i p l e s , s ' inspirant de sa doctr ine , d i sa i tdans le m ê m e 
s e n s : « C e que je ne dés i re p a s que les au t res me fassent , 
je dés i re éga lement ne pas le faire aux au t res h o m m e s (p. 96). » 
Confucius a jouta i t que sa doct r ine consis te un iquemen t à 
avoir la dro i ture du c œ u r et à a imer son prochain c o m m e soi-
m ê m e (p. 92). On conna î t le cé lèbre passage de J.-J. Rousseau 
sur la consc ience: « Conscience, consc ience! inst inct divin, im-
mortel le et céleste voix, etc. » Confucius , Manou, Eschyle 11e 
sont pas moins é loquents , lorsqu ' i ls pa r l en t de la conscience. 
« La conscience, dit Confucius , es t la lumière de l ' intel l igence 
pour d is t inguer le bien et le mal (p. 51). » « 0 digne h o m m e , 
s 'écrie Manou, t and is q u e tu d i s : « J e suis seid avec m o i - m ê m e » , 
dans ton c œ u r réside s a n s cesse cet Espri t s u p r ê m e , observa teur 
at tentif et s i lencieux de tout le bien et de tout le mal . Cet Es-
prit qui siège dans ton cœur , c 'est un juge sévère, un pun i s seu r 
inflexible, c ' e s t u n D i e u (1).» «La conscience, dit aussi Eschyle, 
es t un flambeau qui éclaire le cœur , un juge vigilant que 
l ' homme por te en lu i -même. » {Les Euménides.) 

JUSTICE SYNONYME DE DKOITIRE. — Les darwinis tes p ré tenden t 
que le cr i tér ium de la moral i té à l 'origine a été l ' intérêt de la 
t r ibu. Mais, chez les peuples pr imi t i fs c o m m e chez les sauvages , 
011 voit q u e l 'action ut i le à la t r ibu n 'en excite pas moins le 
mépr i s cont re son a u t e u r lo rsque son carac tère est immora l . 
Ainsi ,Tarpéia ayan t t r ah i les Romains et ouvert la porte du Capi-
tole aux Sabins , ceux-ci, tout en prof i tant de la t rah i son , en sont 
te l lement indignés qu' i ls donnent la mort à Tarpé ia . (P lu ta rque , 
Vie de Romulus.) C'est pa r l ' intention et non p a r l e r é su l t a t utile 
ou nuisible que les anc iens peuples ont, c o m m e nous, appréc ié 
les act ions (2). Voilà pourquoi , dès la plus hau te ant iqui té , la 

(1) Lois de Manou, VIII. 9 2 . 
(2) ll.id., IV, 234. 



just ice es t synonyme de dro i tu re ; l ' homme jus t e , c 'est l ' h o m m e 
droi t . Dans les l angues anc iennes , c o m m e d a n s les langues 
modernes , le m ô m e mot signifie droi t au phys ique et au moral . 
Chez les peuples pr imit i fs , comme chez les nat ions mode rnes , 
la voie droite c'est la jus t i ce ; la voie oblique, l ' injust ice. Dans 
la Bible, l ' h o m m e jus te es t celui qui a le c œ u r d r o i l : « Considérez, 
je vous pr ie , si j amai s un innocen t a pé r i ou si ceux qui avaient 
le cœur droit ont été ex te rminés . » (,Job, îv, 7.) « Si vous m a r -
chez pur et droit, il s 'éveil lera aussi tôt pou r vous secour i r . » 
(Job, vin, 6.) Chez les anc iens Chinois, Hindous, Perses , Grecs, 
m ô m e identi té en t re la just ice, la vertu et la dro i ture du cœur , de la 
volonté. « Saraswat i , qui inspi re ceux qui a iment la vérité, qu i ins -
t ru i t l ' h o m m e dont l'esprit est droit, a accepté not re sacrifice (1). » 
(Rig-Veda.) « Les espr i ts ne sont favorables qu'à ceux qui fon t 
les cérémonies avec un cœur droit et sincère. » (Chou-King, 
par t ie III, ch. v.) « Créateur des êtres doués de corps , purif ica-
teur , quel le es t la c inquième chose, qui es t la p lus désagréable 
à la t e r r e ? Ahura-Mazda répondi t : C'est, ô sa in t Zaras thus t ra , 
celui où la f emme ou le fils d 'un h o m m e saint s 'éloigne du droit 
chemin. » (Vendidad-Sadé, ch. m, 36.) Dans Conl'ucius et Men-
cius c o m m e plus t a rd chez Hésiode et les Barbares , la just ice 
c 'es t t ou jou r s la dro i ture , le bien c 'est la voie droite, le mal, la 
voie oblique. « Le phi losophe disai t qu'il est à dép lorer que la 
voie droite ne soit pa s suivie . . . La persévérance dans la voie 
droite éga lemen t éloignée des ex t rêmes est difficile à ga rde r . . . 
L ' homme d 'une ver tu supér ieure s 'applique à suivre et à pa rcou-
r i r en t i è rement la voie droite. » (Confucius, p. 36, 37, 39.) On 
sait que le motif , l ' in tent ion fait la moral i té de nos act ions. Un 
acte utile à nos semblables ne devient bon , mora l q u e s'il est 
accompli , sans préoccupat ion personnel le , pou r obéir à un devoir . 
Confucius s 'expl ique sur ce point comme K a n t ; le chap i t re vi a 
p o u r obje t le devoir de r e n d r e ses in tent ions p u r e s et s incères . 
Le chapi t re VII explique pourquo i l 'action de se cor r iger soi-
m ê m e de toutes pass ions vicieuses consis te d a n s l 'obligation de 
donner de la d ro i tu re à son âme. Il r e commande de fa i re le bien 
e t de t ra i te r les choses avec droi ture (p. 142) et de r e n o n c e r à la 
fo r tune et aux h o n n e u r s si on ne peu t les obtenir p a r des voies 
honnê t e s et droi tes (p. 91). Mencius explique aussi l ' idée du bien 

( I ) LRC sec t ion , Hymne III, v . 4 . 

p a r l ' image de la voie droite : « Si vous donnez des o rd res qui 
ne soient pa s conformes à la voie droite, ils ne doivent pa s ê t re 
exécutés p a r vot re f emme et vos e n f a n t s (p. 441). » « Evitez co 
péri l , ô rois, dit aussi Hésiode.. . Abandonnez ces voies obliques 
de l ' iniquité . » Chez les Barbares , l ' idée de just ice est r e s t ée liée 
comme a u j o u r d ' h u i à l ' idée de rec t i tude , de droi t chemin . Dans 
le diplôme de nomination d 'un comte il étai t dit : «Nous vou lons 
que ceux qui y habi tent , Francs , Romains , Burgondes , vivent 
sous ton gouvernement et que tu les conduises dans la voie 
droite (1). » 

L E S ANCIENNES RELIGIONS RATTACHENT LA JUSTICE HUMAINE A LA J U S -

TICE DIVINE. — Les anciens légis lateurs et fonda teu r s de re l ig ions 
ava ien t tous compris que la jus t ice es t d 'or igine divine. Voilà 
pourquoi ils disaient que les lois qu ' i ls donna ien t l eu r avaient 
été communiquées par la divinité. I ls comprena ien t c o m m e n o u s 
que , au-dessus des législations posit ives, il y a un droi t idéal , 
u n e just ice supér ieure ; ils ne confondaient pas , c o m m e les ut i -
l i ta i res modernes , la just ice avec la légalité : « Malheur à ceux 
qui é tabl issent des lois d ' iniquité et qui fon t des o r d o n n a n c e s 
in jus tes . » ( Isa ïe , xî.) « La jus t ice est s table et immortelle. » 
(Sagesse, i, 15.) Manou r ecommande au roi de juge r d ' ap rès la 
loi éternelle (VIII, 8). D'après l ' ancienne rel igion des Pe r se s , 
O r m u z d e s t l a source d 'une «justice supér ieure à toutes les conven-
t ions h u m a i n e s , d ' une just ice fondée sur les lois é ternel les d u 
b ien , du. vra i e t du beau (2) ». On voit ce qu' i l f au t p e n s e r de 
cet te af f i rmat ion de J. Stuart-Mül, que chez les anciens peuples , 
dans les anc iens l ivres, m ê m e dans l 'Ancien Tes tament , « les 
idées que l 'on se faisait de la jus t ice é ta ient définies et l imitées 
p a r les r èg lements exprès de la loi ». (Essai sur la religion, 
p. 50.) Les textes que j 'ai cités é tabl issent , au contra i re , que les 
anciens peuples avaient l ' idée d ' une jus t ice supér ieure à la loi 
posit ive, d 'une just ice nature l le p r é c é d a n t les prescr ip t ions du 
légis la teur , obligeant la conscience m ê m e lorsqu 'el le n 'é tai t pa s 
sanct ionnée p a r la législation. 

L A JUSTICE CIVILE A AUSSI POUR OBJET, CHEZ LES ANCIENS P E U P L E S , 

LE RÉTABLISSEMENT DE L ' É G A L I T É . — La just ice civile, c 'es t l 'égalité, 

(1) F u s t e l d e Cou langes , Quelques problèmes d'histoire, p . 408 . 
(2) Recherches sur le culte public de Mithra, p a r L a j a r d , p . 5 5 3 . 



l ' équ i té . L'acte i n j u s t e dé t ru i t l 'égalité ; le devoir d u juge est de 
la r é t a b l i r . Pour r e m p l i r ce devoir , il a besoin de peser les actes, 
d ' a p p r é c i e r ce que l ' une des pa r t i e s a a jou té en trop à ses droits, 
en l ' en l evan t à l ' a u t r e pa r t i e . Voilà pourquoi , dès la p lus haute 
an t iqu i t é , la ba l ance a été le symbole de la just ice . Moïse recom-
m a n d e aux j uges d e p e s e r exac tement : « N e fai tes r ien contre 
l ' équ i t é . . . q u e la b a l a n c e soi t jus te . » (Lév i t ique , xix, 36.) Dans 
u n e i n sc r ip t i on c o n t e n a n t l 'éloge de Rhamsès II, on lit ces mots : 
« La balance de la justice es t au mil ieu de tes lèvres . » C'est 
auss i p a r sui te de ce t te pensée p ro fonde que la jus t ice civile 
c 'es t l ' éga l i té , que d a n s les p lu s anc iennes langues la jus t ice est 
s y n o n y m e d 'équi té . 

Si les peup le s p r i m i t i f s ava ien t été des ba rba res sans moral i té , 
c o m m e n t se ra i en t - i l s a r r ivés si r ap idemen t à une notion si élevée 
de la j u s t i c e que l es plus g r a n d s magis t ra t s f rançais , l 'Hospital, 
d ' A g u e s s e a u , Montesqu ieu , Malesherbes , Dupin, sont pleins 
d ' a d m i r a t i o n pour l es lois d e Moïse? On t rouve, dans les lois 
h é b r a ï q u e s , l e s g r a n d s pr inc ipes du droit c r iminel : liberté de la 
défense : « Ne c o n d a m n e z p e r s o n n e avant de l 'avoir in te r rogé » 
(Ecclés., xi.), « Écoutez- les » (Deut . , i, 16); la personnalité des 
peines : « On ne f e r a p a s m o u r i r les pè res pour les en fan t s et les 
e n f a n t s p o u r les p è r e s , ma i s chacun m o u r r a pour son péché (1) » 
[Deut., xxiv, 16); la distinction de la légitime défense et de ce. 
qui excède la légitime défense (Exode, xxu), etc., etc. 

Les lois de M a n o u c o n t i e n n e n t auss i des règles t rès sages : il 
es t r e c o m m a n d é a u j u g e d ' inf l iger u n e pe ine exac tement pro-
p o r t i o n n é e (ix, 262), d ' e x a m i n e r toutes les c i rcons tances qui 
p e u v e n t a g g r a v e r la culpabil i té , n o t a m m e n t la récidive, le lieu, 
le m o m e n t , le mobile du cr ime, les facul tés men ta l e s de l 'accusé 
(vm, 126). La pe r sonna l i t é , la propor t ionnal i té des pe ines se 

(I) On s 'es t fondé sur le v. V du chapi t re xx de 1 Exode pour soutenir que les 
Hébreux n ' adme t t a i en t q u e la solidarité dans le chât iment et ne connaissaient pas 
11 personnal i té des peines. Cependant , au passage du Deutéronome, on peut ajou-
ter d ' a u t r e s textes non moins caractérist iques : « Le (ils ne portera pas l ' iniquité du 
pe re et le p è r e ne por te ra pas l ' iniquité du lils. » (Eséchie l , X Y I I I , 20.) « Les pères 
ne m o u r r o n t poin t pour les lils et les 01s ne mourront point pour les pères, mais 
chacun m o u r r a p o u r sou péché. ». [Les Rois, I. IV, ch. xiv, 6 . ) .. Les pères ne 
seront poin t mis à m o r t p o u r les enfants , ni les enfants pour les pères ; mais chacun 
mourra p o u r sou p rop re péché. « (Para l ipomènes , 1. II, c h . xxv, 4.) On cite, d 
est vrai, eu sens contra i re le proverbe hébreu : « Les pères ont mangé les raisins 
verts, et les den t s des en fan t s eu ont été agacées « ; mais ce proverbe est condamné 
pa r le S e i g n e u r . ( E z é c h i e t , X V I I I , 3.) — C'est donc par suite d 'une erreur évidente 
que MM. F . Buisson et J . Thomas ont écrit le contraire. (Princ ipes de philosophie 
morale, p . 7 7 . ) 

t rouven t aussi dans le Chou-Ring (partie I r c , ch. m , § 12, et 
ch. ii, §20). 

On consulte le même sen t iment élevé d e l à just ice, des devoirs 
des juges chez les anciens Perses et les anciens Égypt iens . 
« Celui qui puni t m ê m e de mor t ne le fait pas pa r vengeance , 
pa r c ruau té , mais pa r amit ié , comme un père qui coupe le doigt 
de son fils, de peu r que le venin ne gagne le res te du corps . » 
(Zoroastre, p a r Ménant , p . 184.) La pitié es t auss i r e commandée 
aux juges chinois : « Il r ecommanda le respect et l 'observat ion 
de ses lois, mais il voulut que les juges , en pun i s san t , donnas-
sent des m a r q u e s de compass ion . » (Ibid., par t ie I " , ch. ii, n° 2.) 

On sait que , chez les Perses , le juge p révar ica teur était écor-
ché vif. (Hérodote, V, 25.) Ils faisaient une si g r a n d e dist inction 
en t re le dé l inquant d 'occasion et le réc id iv i s te , qu' i l n 'étai t 
j amais p e r m i s de faire mour i r un h o m m e p o u r un seul c r ime, 
ni m ê m e de p u n i r un esclave pour une seule fau te . (Hérodote, 
I, 137.) Chez les anc iens Égypt iens , le roi s ' in t i tu la i t : Seigneur 
de justice et de vérité, roi régnant parla justice. 

L E S ANCIENS P E U P L E S ONT CRU A UNE D I F F É R E N C E DE N A T U R E E N T R E 

L 'HOMME ET LES ANIMAUX. — Les peuples pr imit i fs croyaient que 
la facul té de concevoir la just ice et de la p r a t i que r dis t inguai t 
l ' homme des an imaux , qui ne possèden t pas la notion du bien et 
du mal, et ne savent pas conformer leurs actes à la loi mora le . 
« Les bêles , disaient les anciens Égypt iens , d é n u é e s de ra i son , 
vivent ;'i l 'aveugle, bonnes ou mauva i ses pa r inst inct ou pa r 
aventure , non pa r règle cer taine ; leur à m e enfoncée dans la 
mat iè re ne voit r ien au delà. L 'homme a de plus qu 'e l les l ' intel-
ligence dont les direct ions le ma in t i ennen t dans la voie droite, 
et lui a p p r e n n e n t à faire la distinction du bien et du mal (1). » 
La môme idée a été expr imée pa r Hésiode : « Le lils de Sa tu rne , 
dit-il, pe rme t a u x m o n s t r e s de la mer , aux bêtes sauvages , aux 
oiseaux rav i sseurs de se dévorer les uns les a u t r e s ; ils n ' on t 
point la just ice (2). Mais aux huma ins il a donné la just ice, ce don 
ines t imable . » « L 'augus te Chang-ti a donné la ra ison na ture l le 
à l ' homme », dit auss i le plus ancien l ivre chinois (3). Cette idée 

(1) Maspero, Histoire des anciens peuples. 
(2) Traduction de M. Pat in , dans l'Annuaire de l'Association pour l'encou-

ragement des études grecques. 
(3) Chou-King, par t ie III, ch. m, § 2. 



p r o f o n d e q u e la r a i son n ' a été d o n n é e q u ' a u x h o m m e s , qu 'e l le 
a é té r e f u s é e aux hôtes , es t celle s u r laquel le l es p h i l o s o p h e s 
sp i r i tua l i s tes i n s i s t en t le p lus de nos j ou r s pou r d i s t i ngue r 
l ' h o m m e des a n i m a u x . « La not ion abs t r a i t e d u b ien et du ma l 
mora l , d i t M. de Qua t re fages , se r e t r o u v e d a n s t o u s les g roupes 
d ' h o m m e s . Rien ne p e u t f a i r e s u p p o s e r qu 'e l le exis te chez les 
a n i m a u x . Elle cons t i tue donc u n p r e m i e r ca rac t è r e du genre 
h u m a i n . » N'est-i l p a s in t é re s san t de voir les a n c i e n s p e u p l e s 
s ' exp r imer à cet éga rd c o m m e M. d e Quat refages , e t fa i re u n e 
dis t inct ion q u e les da rw in i s t e s o n t obscurc ie a u d é t r i m e n t de la 
m o r a l i t é ? c a r si l ' h o m m e ne se d i s t ingue p a s des hô tes il t end 
à les imi t e r (1). 

ILS ONT DISTINGUÉ LA VIE DE LAME DE LA VIE DU CORPS. — O n a d i t 

avec ra i son q u e la rel igion a é té la p r e m i è r e ins t i tu t r ice de 
l ' human i t é . En effet , b ien a v a n t les ph i lo sophes , dès l 'o r ig ine 
des s o c i é t é s , les re l ig ions ont expr imé d a n s l eu r s symbo les , 
dans l eu r s m y s t è r e s e t l eu r s c o m m a n d e m e n t s , les idées mora l e s 
les p l u s é levées , la d is t inct ion de la vie spi r i tuel le e t de la vie 
a n i m a l e , l e devoir de l u t t e r con t r e les p a s s i o n s , de s ' a f f r anch i r 
de la t y r a n n i e d u co rps pa r la p r i è r e , l es aus té r i t és , a f in de se 
r a p p r o c h e r de la d iv in i té . « L ' âme , d a n s le sacr i f ice s y m b o l i q u e 
offer t à Ormuzd , es t r e n d u e à la l iber té pa r sa victoire s u r la 
ma t i è re . . . A p p r o c h e r de la per fec t ib i l i té des d ieux, en se dépoui l -
lan t s u c c e s s i v e m e n t d e ce qu i en n o u s es t h u m a i n , en se r e n -
d a n t m a î t r e abso lu de ses sens e t de ses pas s ions , deven i r enfin 
semblab le aux d ieux m ô m e s , tel avai t é té le b u t q u e s ' é ta ien t pro-
posé les i n v e n t e u r s des m y s t è r e s (2). M. le D r Le Bon a p r é t e n d u 
que , aux y e u x d u lég is la teur s ac ré des anc iens H i n d o u s , « à 
l ' except ion de l ' adu l t è r e , tous les p é c h é s d e la cha i r ont p e u 
d ' i m p o r t a n c e . . . que t o u t e s les lois mora l e s de Manou se r a m è n e n t 
à des p resc r ip t ions re l ig ieuses (3). » P o u r r é f u t e r cet te a s se r -
tion, la c i ta t ion des tex tes su ivan t s s e ra suf f i san te e t décis ive : 
« Qu'il (le roi) fasse , n u i t e t j ou r , tous ses efforts p o u r d o m p t e r 
ses o rganes ; c a r celui qui maî t r i se ses o rganes est seul capab le 
de s o u m e t t r e les p e u p l e s à son au to r i t é . Qu'il évite, avec le p lus 

(1) Comparatus est jumenlis insipienlibus et similis illls faclus est. Ps 
x u n , 21. 

(2) Recherches sur le culte de Mithra, pa r Lajard , 685, 558. 
(3) Les Civilisations de l'Inde, p. 632. 

g r a n d s o i n , les vices qui c o n d u i s e n t à u n e fin m a l h e u r e u s e , 
p a r m i l e sque l s dix n a i s s e n t de l ' a m o u r du pla is i r . . . La c h a s s e , 
le j e u , le s o m m e i l p e n d a n t le j ou r , la méd i sance , les f e m m e s , 
l ' ivresse, le c h a n t , la danse , la m u s i q u e i n s t r u m e n t a l e e t l e s 
voyages inu t i l e s , s o n t l es dix sor tes de vices qui n a i s s e n t de 
l ' a m o u r d u p la i s i r . Le vice et la m o r t é t a n t c o m p a r é s , le vice a 
é té déc la ré la chose la p l u s h o r r i b l e . » (VII, 44, 45, 47, 53.) D a n s 
le l ivre VI, il es t p r e sc r i t à l ' a n a c h o r è t e de n e vivre q u e d e 
rac ines , de se l ivrer à des aus t é r i t é s de p l u s en p lus r i gou reuses , 
« af in de d e s s é c h e r sa s u b s t a n c e corpore l le » , d 'évi ter t ou t e 
r e c h e r c h e d 'un p la is i r s ensue l , d ' o b s e r v e r la chas t e t é , « a s p i r a n t 
à l 'un ion divine », a t t e n d a n t avec rés igna t ion la d issolut ion de 
son corps (24-31). « Médi tan t avec dél ices sur l ' â m e s u p r ê m e , 
ass is , n ' a y a n t b e s o i n d ' a u c u n e chose , inaccess ib le à tou t dés i r 
s ensue l , s a n s a u t r e soc ié té que son âme , qu ' i l v ive ici-bas, d a n s 
l ' a t t en te de la b é a t i t u d e é te rne l l e . En m a î t r i s a n t ses o rganes , en 
r e n o n ç a n t à t ou t e espèce d 'affect ion ou de ha ine , en év i t an t d e 
fa i re du ma l aux c r é a t u r e s , il se p r é p a r e l ' immor ta l i t é . Qu'il n e 
dés i re po in t la m o r t , qu ' i l n e dés i r e po in t la vie ; qu ' i l a t t e n d e le 
m o m e n t fixé p o u r lui , c o m m e u n d o m e s t i q u e a t t end ses gages . » 
(VI, 49, 60, 45.) Manou prescr i t , en outre , le p a r d o n des i n j u r e s 
(VI, 47), l ' humi l i té (VII, 39 ,40) , l a bonté(211) , la cha r i t é ( IV, 184), 
la- jus t ice , « le seu l ami qu i a c c o m p a g n e les h o m m e s , a p r è s l e 
t r é p a s ». (VIII, 17.) 

Le devoir de lu t t e r con t r e ses pas s ions , d ' a f f r anch i r l ' â m e de 
la t y r a n n i e d u co rps , n ' é t a i t p a s m o i n s c l a i r emen t c o m p r i s des 
anc iens Égyp t i ens : « L ' inte l l igence. disaient- i ls , en t rée d a n s u n e 
â m e h u m a i n e , essa ie de l ' a r r a c h e r à la t y r ann i e d u c o r p s e t d e 
l ' é lever j u s q u ' à s o i ; ma i s , c o m m e elle es t dépoui l lée de son vête-
m e n t de f eu , elle n ' e s t p a s assez fo r t e p o u r m e t t r e à n é a n t les 
pa s s ions e t l es dés i r s g r o s s i e r s , q u e la cha i r n o u s i n sp i r e . . . 
Souven t l ' h o m m e pr ivé de Y étincelle divine n e vit p lus q u e p a r 
m a c h i n e et s ' aba isse à la b r u t e . Souven t auss i , à fo rce d e p r a -
t i que et de courage , l ' in tel l igence domine ; l es pa s s ions d o m i n é e s 
dev iennen t v e r t u s . » (Maspero.) D a n s u n p a s s a g e des l ivres 
a t t r ibués à Hermès , cité pa r S tobée , il es t dit auss i q u e « l ' â m e 
dél ivrée de la p r i son d u c o r p s , lo rsqu 'e l le s ' es t soumise aux 
p récep te s de la ve r tu e t de la pit ié, devient c e r t a i n e m e n t e sp r i t » . 
(La ja rd , ibid., 517.) Lor sque les anc iens p e u p l e s dépe ignen t a ins i 
la lu t te de-Tespri t con t re les co rps , ne croi ra i t -on pas e n t e n d r e 



Platon pa r l an t « de ce t o m b e a u , q u e n o u s appelons no t re corps, 
q u e n o u s t r a î n o n s avec n o u s , c o m m e l ' hu î t r e sa pr ison », ou 
sa in t Paul s ' é c r i a n t : « Qui m e dé l ivrera de ce corps de mor t? » 
ou Sénèque , d isant q u e « ce c o r p s n ' e s t poin t un domicile fixe, 
ma is une hôte l le r ie et une h ô t e l l e r i e d ' u n j o u r (1). » 

N'y a-t-il pas lieu auss i d ' a d m i r e r ce t t e concept ion de l 'âme 
huma ine , fa i te à l ' image de la Divini té , étincelle divine, émana-
tion de l ' â m e s u p r ê m e , é t incel le d é t a c h é e de l ' âme suprême , com-
m e elle est n o m m é e dans les Lois de Manon (XII, 15 et 125), dans 
l e V e n d i d a d - S a d é ( 1 1 ° F a r g a r d . 12)? On r e t rouve ra p lus lard cette 
express ion d a n s P la ton et d a n s S é n è q u e : « Je veux savoir, dit 
Socrate , si j e suis un m o n s t r e p lus compl iqué que Typhon et 
p lus fu r i eux ou un a n i m a l p l u s doux e t plus s imple et à qui la 
na tu r e a fa i t p a r t d ' u n e é t ince l le d e d i v i n e sagesse (2). » « Alors, 
dit Sénèque , cet te â m e accompl i e , a r r ivée à son plus hau t point, 
n ' a plus a u - d e s s u s d elle q u e l ' in te l l igence divine, dont une 
parcel le es t d e s c e n d u e j u s q u e d a n s sa mor te l l e enveloppe. » 

L E S ANCIENS P E U P L E S ONT CRU A U N E A U T R E V I E , A LA RÉCOMPENSE 

DES BONS ET A LA P U N I T I O N DES M É C H A N T S . — La c royance à une 
au t re vie a été cons t a t ée chez l ' h o m m e primitif c o m m e chez 
nos a n c ê t r e s q u a t e r n a i r e s . T o u t e s les re l ig ions l 'ont ense ignée : 
l ' h o m m e doit ê t r e r é c o m p e n s é ou p u n i d a n s un au t re monde, 
su ivan t qu ' i l a u r a é té dans ce lu i -c i j u s t e ou in jus t e ; l ' enfer est 
r é se rvé aux m é c h a n t s {Manon, XII, 1 6 ; XI, 206), les b o n s iront 
au ciel (VU, 53), au parad is . Vendidad-Sadé, 7e Fargard , 54.) 

« L 'homme na î t seul , m e u r t s e u l , reçoi t seul la récompense de 
ses b o n n e s ac t ions et seul la p u n i t i o n d e ses méfa i t s . Son père, 
sa mère , son fils, sa f e m m e et s e s p a r e n t s ne sont pas destinés 
à l ' a c c o m p a g n e r d a n s son p a s s a g e à l ' a u t r e m o n d e ; la vertu 
seu le lui r e s t e r a . . . Qu'il a u g m e n t e donc s a n s cesse peu à peu sa 
ver tu , afin de ne pas al ler seul d a n s l ' a u t r e monde . » {Lois de 
Manou, IV, 238, 242.) L ' enfe r e s t un l ieu de ténèbres , le ciel est 
un lieu de l u m i è r e , où l ' h o m m e v e r t u e u x sera « r e v ê t u d'une 
f o r m e d iv ine » (243). 

P R A T I Q U E DES V E R T U S I N D I V I D U E L L E S A U T R E S QUE LES VERTUS 

SOCIALES. — Darwin , f a i san t r é s u l t e r la mora l i t é des instincts 

(1) Lettres à Lucilius, cx ix . 
( -) Phèdre, Dialogue de Platon. 

soc iaux , a d m e t que les ver tus sociales ont été p ra t iquées de 
b o n n e h e u r e e n t r e h o m m e s de la m ê m e t r ibu, car, dit-il, 
« a u c u n e t r ibu ne pour ra i t subs is te r si l ' assass inat , la t rah ison , 
le vol, e tc . . y é ta ien t habi tue ls (1) ». Mais, a joute- t - i l , les v e r t u s 
s t r ic tement sociales ont seules été es t imées dans le p r inc ipe ; 
chez les sauvages c o m m e chez les peup le s pr imit i fs , l ' in tempé-
rance , la l icence ex t r ême , les cr imes con t re na tu r e n 'évei l lent 
aucun sen t iment de honte . L 'hor reur de l ' indécence es t une 
ver tu essent ie l lement m o d e r n e . Cette aff i rmat ion me para î t 
dément ie pa r les textes les p lu s anc iens ; ainsi , d ' ap rès Manou, 
on gagne le ciel par sa cont inence et sa char i té (VI, 246); la vio-
lation du vœu de chas te té est considérée comme une fau te grave 
(XI, 117-123). 

D 'après le Vendidad-Sadé (8° Fargard , 105), celui qui commet 
un cr ime cont re na tu r e dev ien t un dœva. Moïse puni t ce c r ime 
de mor t . (Lév i t ique , xx, 15.) L 'hor reur de l ' indécence est expri-
mée à toutes les pages de la Bible. Champoll ion a trouvé, sur le 
t ombeau de Bhamsès Meïamour, des images des péchés capi -
taux, don t t rois sont encore pa r f a i t emen t visibles : la luxure , la 
paresse et la voraci té , figurées sous fo rme h u m a i n e avec les tê tes 
symbol iques de bouc, de tor tue et de crocodile (2). Sur le tombeau 
de Bhamsès V on lit :« Le roi, soleil m o d é r a t e u r de jus t ice , n'a 
point été l ibert in. » Hérodote raconte un usage s ingul ier qui 
existai t chez les anc iens Égypt iens e t qui prouve bien chez eux 
le sen t iment de la pudeur : « Ils vont à la selle d a n s l e u r s mai-
sons , mais ils mangen t d a n s les r u e s ; ils appor t en t p o u r raison 
de cette condui te que les choses indécentes mais nécessa i res 
do ivent se faire en secret , au lieu que celles qui ne sont poin t 
indécentes doivent se faire en public. » (L. II, §35.) Est-i l néces-
saire de prouver que le sen t iment de la p u d e u r était c o n n u des 
anc iens Grecs et R o m a i n s ? Ne suffit-il pas de rappeler les n o m s 
de Diane, Junon , Nausicaa, Iphigénie, et le suppl ice infligé à la 
vestale qui violait le s e rmen t de garder sa v i rg in i té? P lu ta rque 
raconte qu 'une épidémie de suicide ayan t éclaté chez les filles 
de Milet, on o rdonna , p o u r la faire cesser , que la fille qui se 
pendra i t serai t exposée nue sur la place publ ique . Ces filles, qui 
n 'é ta ient r e t enues ni p a r la c ra in te d e l à douleur ni par la peu r de 
la mor t , f u r en t guér ies par cet édit . 

(1) De la descendance, 3 e éd . , p . 125. 
(2) Lettres écrites d'Egypte et de Subie. 
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M. le l) r Lombroso , qui, dans s o n expl icat ion d u c r i m e par 
l ' a tavisme, s 'appuie sur la théorie d e D a r w i n , qu' i l exagè re , pré-
tend que les anc iens peup les n ' a v a i e n t p a s le s e n t i m e n t de la 
pudeur , parce qu ' on t rouve chez e u x d e s cou tumes immora les , 
n o t a m m e n t le cul te de Mylittha c h e z l es Babyloniens , l ' inceste 
chez les Égypt iens , la c o m m u n a u t é d e s f e m m e s chez les Lacédé-
moniens , les cérémonies nupt ia les r a p p e l a n t le r ap t des f e m m e s 
chez un grand n o m b r e d 'anc iens p e u p l e s . Il est exact q u e des 
cou tumes p r o f o n d é m e n t i m m o r a l e s o n t été p ra t i quées p a r les 
anciens peuples . Mais il faut o b s e r v e r : 1° qu 'e l les son t souvent 
accompagnées d ' au t r e s cou tumes s a g e s et mora les , p a r suite 
de ce mélange de bien e t de ma l qui s e r e n c o n t r e chez les peuples 
anc iens c o m m e chez les s a u v a g e s ; 2° q u e les c o u t u m e s immo-
rales n 'exis ta ient pas en généra l à l 'origine, m a i s o n t été 
in t rodui tes pa r des p r ê t r e s ou d e s r o i s débauchés , d a n s leur 
in térê t p e r s o n n e l ; 3° qu'el les ont é t é d a n s bien des cas inspi rées 
pa r des mot i f s pol i t iques ; 4° q u e s o u v e n t auss i el les n e sont 
immora les qu ' en apparence . 

Ainsi, chez les Babyloniens, la f e m m e étai t obligée, u n e fois 
en sa vie, de se r end re au temple d e Vénus pour se l iv re r à un 
é t ranger . Mais, q u a n d elle s 'étai t a c q u i t t é e de ce qu 'e l le devai t à 
la déesse, il n 'étai t p lus possible d e l a sédui re , que lque s o m m e 
qu 'on lui offri t . (Hérodote , I, g 199.) Cette c o u t u m e immora l e 
des f e m m e s de Babylone avait é t é i n t rodu i t e par les p r ê t r e s 
cha ldéens qui avaient tous les v ices . L 'Écr i tu re Sa in te n o u s ap-
prend qu ' i ls dépoui l la ient l eu r s i d o l e s d e s vê tements qu i é taient 
donnés , pour en habi l ler leurs f e m m e s e t l eurs enfan ts , qu ' eux et 
leurs f e m m e s vendaient les v i c t i m e s offer tes en sacrif ice, sans 
en r ien d o n n e r aux pauvres ni aux m e n d i a n t s . ( B a r u c h , vi.) Jus-
qu 'à Cambyse, le mar iage ent re f r è r e et s œ u r avait é té interdi t 
chez les anciens Perses . Mais C a m b y s e , ayan t conçu u n e pas-
sion criminelle pour sa sœur , d e m a n d a aux juges s'il pouvait 
l ' épouser . Ceux-ci répondi ren t qu ' i l s n e t rouvaien t pas de loi qui 
autor isâ t un f r è re à épouser sa s œ u r , m a i s qu'il y en avai t une qui 
pe rmet ta i t au roi des Perses de f a i r e t o u t ce qu' i l voula i t . (Héro-
dote, III, 131.) Si l ' inceste a été p r a t i q u é auss i chez les Assyr iens , 
c 'est parce que Sémiramis , qui s 'en é t a i t r e n d u e coupable , l 'avait 
autor isé pour voiler sa hon te s o u s u n ç cou tume généra le (1). 

(1) Montesquieu, l'Esprit des lois, 1. XXVI, c h . x iv . 

En Egypte, l ' inceste avait été au tor i sé d a n s un in té rê t pol i t ique ; 
on avait permis au f r è re d ' épouse r sa s œ u r , pour évi ter les divi-
s ions dans la famil le royale . Chez les anciens c o m m e chez les 
modernes , la poli t ique n 'a pas tou jour s été une école de mora l e . 
P e n d a n t que le minis t re de l ' empereu r chinois Chun disait , p lus 
de deux mille ans avan t Jésus -Chr i s t : « La vertu e s t le fondemen t 
d 'un bon gouvernemen t , e t ce gouve rnemen t cons is te d ' abord à 
p rocure r au peuple les choses nécessa i res à sa subs i s tance et à sa 
conservat ion, c 'est-à-dire l 'eau, le feu, les m é t a u x , le bois, la 
ter re et les gra ines », d ' au t res min i s t r e s et d ' a u t r e s chefs d 'État 
n 'ont cherché dans le pouvoir que la satisfaction de leur cupidi té 
ou de leur immora l i t é , en couvran t leurs méfa i t s de cons idéra -
t ions pol i t iques. Quelquefois auss i les anciens légis la teurs , vou-
lant imposer aux c i toyens un idéal ch imér ique ou les f a ç o n n e r 
u n i q u e m e n t pour la guerre , ont édicté des lois immora le s , dans 
un in térê t social ma l e n t e n d u . C'est a insi q u e chez les Aga-
thy r ses les f e m m e s é ta ien t c o m m u n e s , « afin qu ' é t an t tous unis 
p a r les l iens du sang, et que ne fa isant tous, p o u r ainsi dire, 
q u ' u n e seule et m ê m e famil le , ils ne soient su je t s ni à la ha ine ni 
à la j a lous ie ». (Hérodote, 1. IV, § 104.) C'est auss i d a n s le 
b u t de suppr imer l 'égoïsme et les ja lousies , q u e P la ton , qui 
n 'é ta i t guère divin ce jour-là, proposai t la c o m m u n a u t é des 
f e m m e s . Si, à Sparte , l ' homme ayan t de l ' é lo ignement pour le 
mar iage pouvai t e m p r u n t e r à un m a r i sa f e m m e bien por t an te , 
pour avoir de robus te s enfan ts , c 'est parce que , d ' ap rès 
Lycurgue, « le plus bel emploi des f e m m e s l ibres est de d o n n e r 
des enfan t s à l 'Éta t » (1). On sait auss i qu ' à Spar te les j eunes 
f i l l e s coura ien t et lu t ta ien t toutes nues . Cet usage n 'ava i t pour but 
que de les for t i f ier et de rendre robus tes les e n f a n t s qui na î t ra ien t 
d ' e l l es ; les h o m m e s non mar iés étaient exclus des lieux où les 
j eunes filles s 'exerçaient . 

AMOUR DU PROCHAIN, DES PAUVRES ET DES ÉTRANGERS. — Assuré -
men t , le sen t iment de la f r a t e rn i t é h u m a i n e es t inf iniment p lu s 
développé dans les sociétés m o d e r n e s q u e chez les peuples 
anciens . Mais il ne faut pas croire que ce s e n t i m e n t fû t inconnu 
d 'eux. Manou faisait du dévouemen t u n e cause d 'expiat ion ; celui 
qui sauvait un h o m m e des mains des assass ins , ou qui essayai t 

(1) Xénophon, République de Sparte, c l i . i " . 



de r e p r e n d r e a u v o l e u r l e b i e n en l evé , e f façai t p a r ce t a c t e de 
d é v o u e m e n t le c r i m e qu ' i l ava i t l u i - m ê m e c o m m i s (XI, 79, 80). 
Chez l e s a n c i e n s É g y p t i e n s , ce lu i qu i , voyan t u n h o m m e a t t a q u é 
pa r d e s a s s a s s i n s , r e f u s a i t d e le s e c o u r i r , é ta i t p u n i de m o r t (1). 
D a n s n o t r e soc ié té m o d e r n e , où le m o t de f r a t e r n i t é e s t s u r 
t o u t e s l e s l èvres , le m ê m e a c t e d ' é g o ï s m e e t d ' i n sens ib i l i t é n ' e s t 
f r a p p é d ' a u c u n e p e i n e . L ' a r t i c l e 475, § 12, de n o t r e code p é n a l 
n ' éd ic te q u ' u n e a m e n d e d e 6 à 10 f r a n c s c o n t r e celui qu i r e f u s e 
de p r ê t e r le s e c o u r s d o n t il e s t r e c q u i s p a r u n officier pub l i c ou 
u n d é p o s i t a i r e de la f o r c e p u b l i q u e . Manou p u n i s s a i t ce r e f u s 
d ' a s s i s t a n c e d u b a n n i s s e m e n t (IX, 274). Chez les Égyp t i ens , les 
m a l a d e s p a u v r e s é t a i e n t v i s i t é s e t s o i g n é s g r a t u i t e m e n t . (Dio-
dore , I.) Chez les T h u r i e n s , l e s e n f a n t s p a u v r e s r e c e v a i e n t l ' i n s -
t ruc t ion a u x f r a i s de l ' É t a t . ( I b id . ,XI I . ) Dans les lois de Moïse, il 
e s t p r e s c r i t d ' a i m e r son p r o c h a i n c o m m e s o i - m ê m e , d ' a s s i s t e r le 
p a u v r e , l ' o r p h e l i n , l a veuve e t d e p a r d o n n e r à ses e n n e m i s . ( L é v i -
tique, xix, 13-18.) 

Mais, ob j ec t e D a r w i n , c e s v e r t u s ne s o n t p r a t i q u é e s q u ' e n t r e 
h o m m e s de la m ê m e t r i b u ; el les n e s o n t j a m a i s o b s e r v é e s à 
l ' égard de l ' é t r a n g e r . L e s t e x t e s h i s to r iques d i s en t le c o n t r a i r e . 
En effe t , Moïse r e c o m m a n d e a u x H é b r e u x de n e p a s af f l iger 
l ' é t r ange r , p a r c e qu ' i l s o n t é t é e u x - m ê m e s é t r a n g e r s e n Egyp te . 
(Exode, XXII, 2 1 . ) 11 p r e s c r i t a u x m o i s s o n n e u r s e t aux v e n d a n -
g e u r s d e la i sser q u e l q u e s g e r b e s e t q u e l q u e s g r a p p e s p o u r l e s 
p a u v r e s et les é t r a n g e r s . L o r s q u e , d a n s Y Odyssée, Mé lan tho 
v e u t c h a s s e r Ulysse , c e lu i - c i lui r é p o n d : « Moi auss i , h e u r e u x 
au t r e fo i s , j ' h a b i t a i s p a r m i l e s h o m m e s u n e m a i s o n opu l en t e e t j e 
d o n n a i s s o u v e n t à tou t v a g a b o n d qui se p r é s e n t a i t , p o u r p e u 
qu ' i l f û t d a n s le b e s o i n ( IX) . » — Les a n c i e n s C r é t o i s a d m e t t a i e n t 
les é t r a n g e r s a u x r e p a s c o m m u n s ; b ien p lus , ils a v a i e n t c r éé 
p o u r e u x d e s asiles de nuit (2). Chez les Hébreux , non seu le -
m e n t la n o u r r i t u r e et le g î t e é t a i en t d o n n é s à l ' é t r ange r , m a i s 
e n c o r e le v ê t e m e n t . ( D e u t x , 18.) On sai t aus s i q u e les a n c i e n s 
p e u p l e s r e g a r d a i e n t c o m m e u n h o m m e a i m é des d ieux celui q u e 
le v o y a g e u r cho i s i s sa i t p o u r son h ô t e . (Diodore , V, 34.) « Un 
p h i l o s o p h e m o d e r n e a d i t : honio homini lupus ; les h o m m e s 
des a n c i e n s j o u r s a u r a i e n t d i t p l u t ô t : Uomo homini deus (3). » 

(1) Diodore, 1. I , § 77 . 
(2) Pastoret, Histoire de la législation, v , p. 150. 
(3) Ravaissou, Travaux de l'Académie des sciences morales, 1883, p . 137. 

LA VÉRACITÉ CHF.Z LES PEUPLES PRIMITIFS. — Il e s t e n c o r e u n e 
ve r t u p r i v é e qui i m p l i q u e une g r a n d e é léva t ion m o r a l e chez c e u x 
q u i la p r a t i q u e n t : c ' es t l ' h o r r e u r du m e n s o n g e . La vé rac i t é 
t é m o i g n e d ' u n g r a n d r e s p e c t de s o i - m ê m e e t d e s a u t r e s . Or , 
ce t t e v e r t u é ta i t p e u t - ê t r e la p r inc ipa l e v e r t u d e s p e u p l e s 
a n c i e n s , de m ê m e q u e le m e n s o n g e e s t le vice le p lu s r é p a n d u 
des soc ié tés m o d e r n e s . A u j o u r d ' h u i , le m e n s o n g e es t p a r t o u t : 
d a n s l e s r e l a t i o n s soc ia les , d a n s le c o m m e r c e , d a n s la vie pol i -
t i q u e . D a n s la soc ié té , c o m m e à la t r i b u n e , au c o m p t o i r du 
m a r c h a n d , c o m m e d a n s les d i s c u s s i o n s po l i t i ques , l ' h o m m e 
d é g u i s e sa p e n s é e , i ndu i t les a u t r e s e n e r r e u r , fa ls i f ie l e s d e n r é e s 
a l i m e n t a i r e s e t l ' exp re s s ion d e ses s e n t i m e n t s . La p o u r s u i t e 
a r d e n t e de la f o r t u n e , d e s h o n n e u r s , d e s m a n d a t s lég is la t i f s , d e s 
f o n c t i o n s p u b l i q u e s , des po r t e f eu i l l e s m i n i s t é r i e l s , c o n t r i b u e à 
r e n d r e l e s e s p r i t s f e r t i l e s e n r u s e s , en in t r igues , e n d é l o y a u t é s . 
L e s fa l s i f ica t ions , les soph i s t i c a t i ons ne se p r o d u i s e n t pas s eu le -
m e n t d a n s le c o m m e r c e e t l ' i n d u s t r i e ; la s c i ence a u s s i es t sou -
v e n t fa ls i f iée : d e s œ u v r e s , q u i on t d e s a p p a r e n c e s sc i en t i f iques , 
n e s o n t s o u v e n t q u e d e s r e c u e i l s de fa i t s ma l o b s e r v é s , i n t e r -
p r é t é s s a n s e s p r i t c r i t ique , d e p u r e s f a n t a i s i e s e t h y p o t h è s e s 
d é c o r é e s de t e r m e s p o m p e u x et b a r b a r e s . L 'h i s to i r e , é c r i t e 
s o u v e n t avec pas s ion , avec p a r t i a l i t é , s o u s l ' e m p i r e de p r é j u g é s 
de pa r t i , d ev i en t u n e so r t e de r o m a n , et l ' e r r e u r n ' e s t p a s tou-
j o u r s i n v o l o n t a i r e . Q u a n t à la po l i t ique , q u i t e n d de p lu s e n 
p l u s à d e v e n i r p o u r les po l i t i c iens un m é t i e r , u n e a f fa i r e 
a n a l o g u e à u n e a f fa i re c o m m e r c i a l e , i ndus t r i e l l e , telle qu ' e l l e 
es t p r a t i q u é e , e l le ne se fa i t p a s r e m a r q u e r p a r un g r a n d r e s p e c t 
d e l à vé r i t é : le c a n d i d a t f a i t d e s p r o m e s s e s de p l ace s , de r é f o r m e s 
qu ' i l sai t ê t r e i r r é a l i s a b l e s ; la p o l é m i q u e d e s j o u r n a u x se fai t 
avec d e s c a l o m n i e s , d e f a u s s e s n o u v e l l e s ; la f r a u d e p é n è t r e d a n s 
les u r n e s é l ec to ra l e s e t m ô m e d a n s les u r n e s d e s a s s e m b l é e s , 
p u i s q u ' o n a v u d e s lois p r o c l a m é e s avec de f a u s s e s m a j o r i t é s . 
Les exposés de motifs ne c o n t i e n n e n t p a s t o u j o u r s les v é r i t a b l e s 
m o t i f s q u i i n s p i r e n t les p r o j e t s de loi. En un m o t , l ' a l t é r a t i on 
d e la vér i t é es t p a r t o u t , d a n s les p r o f e s s i o n s de foi d e s c a n d i d a t s , 
d a n s l e s p o l é m i q u e s d e s j o u r n a u x , d a n s les s c r u t i n s e t m ê m e 
d a n s les e x p o s é s de mot i f s . 

Chez les p e u p l e s p r imi t i f s , au c o n t r a i r e , l ' h a b i t u d e d e la 
g u e r r e , la f ruga l i t é , les c o u t u m e s i n s p i r e n t la s i n c é r i t é . Les 
a n c i e n s P e r s e s n ' a p p r e n a i e n t q u e t ro is c h o s e s à l e u r s e n f a n t s : 



à m o n t e r à cheval , à t i re r de l ' a rc et à d i re la vér i té . I ls n e 
t rouva ien t r ien de si h o n t e u x q u e de m e n t i r et, a p r è s le m e n -
songe , q u e de c o n t r a c t e r des de t tes , pa r ce q u e celui qu i a des 
de t tes m e n t n é c e s s a i r e m e n t (1). Manou imposa i t au p è r e , sous 
pe ine d ' a m e n d e , l 'obl igat ion de fa i re conna î t r e les d é f a u t s de la 
fille qu ' i l d o n n a i t en m a r i a g e (VIII, 205, 22 i ) . Celui qui d o n n e 
su r l u i -même d e s r e n s e i g n e m e n t s con t r a i r e s à la vér i té est l ' ê t re 
le p lus c r im ine l qu ' i l y a i t au m o n d e ; il s ' app rop r i e p a r un vol 
u n c a r a c t è r e qu i n ' e s t pas le sien (IV, 255). Chez les anc i ens 
Chinois , le t r o m p e u r , l ' h o m m e de mauva i s e foi é t a i en t p u n i s 
c o m m e des vo l eu r s (2). Manou f r appa i t d ' u n e a m e n d e la d é n é -
gat ion de la de t t e , i n d é p e n d a m m e n t de la r es t i tu t ion (VII, 51). 
Les Égyp t i ens ava ien t le cul te de la vér i té ; l ' image de la d é e s s e 
Véri té é ta i t t o u j o u r s s o u s les yeux des j u g e s . S u r le t o m b e a u de 
R h a m s è s V, on l i t ce t éloge : « Le fils du soleil, R h a m s è s , n ' a 
po in t dit de m e n s o n g e (3). » 

La ca lomn ie , le f a u x t émoignage é ta ien t t r è s s é v è r e m e n t p u n i s . 
Manou p laça i t p r e s q u e s u r la m ê m e ligne la ca lomnie et l ' a s sa s -
s ina t (XI, 55).On v o i t c o m b i e n est inexac te l ' a sser t ion de J. S tuar t -
Mill q u e la vé rac i t é é ta i t i n c o n n u e de l 'Or ient tou t en t i e r e t de 
la p lu s g r a n d e p a r t i e de l 'Europe . (Essai sur la Religion, p . 49.) 
D 'après P l u t a r q u e , le p r e m i e r h o m m e qui f u t p u n i de m o r t 
à A thènes f u t u n ca lomn ia t eu r . Chez les T h u r i e n s , les ca lomnia-
t e u r s é t a i en t c o n d a m n é s à p o r t e r en publ ic un signe qui fa i sa i t 
c o n n a î t r e l e u r c r ime , « pour d o n n e r à cognois t re q u e ceux-là 
ava ien t gagné le pr ix et ava ien t a t t e in t à la c ime de la m e s c h a n c e t é , 
t e l l emen t q u e q u e l q u e s - u n s a t t e in t s et c o n d a m n é s de ce c r ime , 
ne p o u v a n t s u p p o r t e r u n e telle ignominie , se firent e u x - m ê m e s 
v o l o n t a i r e m e n t m o u r i r (4) ». On sai t que le sens é tymolog ique d u 
m o t diable est c a l o m n i a t e u r . « Il est à r e m a r q u e r , di t Kant , q u e 
l 'Éc r i tu re sa in te da te le p remie r c r ime pa r l eque l le ma l a fa i t son 
e n t r é e d a n s le m o n d e , n o n du f ra t r i c ide de Caïn, m a i s du p r e m i e r 
m e n s o n g e , p a r c e q u e la n a t u r e en est révol tée . Auss i appel le-
t-elle l ' a u t e u r de tou t mal menteur dès le commencement et père 
du mensonge. » (Principes métaphysiques de la morale, p . 229.) 

La foi d a n s la pa ro l e est a t t es tée p a r les c o u t u m e s jud ic ia i res . 

(1) Hérodote, I, I, § 136, 138. 
(2) Chou-Kinq, pa r t i e III, c h . vu, 2 e section. § 15. 
(3) Clnmpol l ion . p . 243 . 
(4) Diodore, XII, t raduct ion Amyot . 

Le s e r m e n t d é f é r é aux pa r t i e s a été la p remiè re f o r m e de la j u s -
t ice. (Platon, les Lois, XII.) Chez les b a r b a r e s , l ' h o m m e a c c u s é 
d ' u n c r ime jurait qu ' i l é ta i t i nnocen t . 

REMORDS, VERTU EXPIATOIRE DU REPENTIR. — Les p r e m i e r s 
h o m m e s on t c o n n u a u s s i la sa t is fact ion morale qui na î t d ' u n e 
b o n n e ac t ion , e t la sou f f r ance q u i r é s u l t e d 'une f au t e volonta i re . 
Dans les p lus anc iens l ivres , le r e m o r d s est dépe in t , c o m m e 
nous le dépe ignons n o u s - m ê m e s ; il est assimilé à u n poids s u r 
la consc ience . « Si, a p r è s avoi r fa i t u n e expiation, di t Manou , il 
se sen t encore un poids s u r la consc ience , qu'il con t inue ses dé-
vot ions , j u s q u ' à ce qu 'e l les lui a ien t p rocu ré u n e sa t i s fac t ion 
par fa i te . » (XI, 233.) Dans de n o m b r e u x passages de la Rible, le 
r e m o r d s es t dépe in t comme u n lourd f a rdeau , pesan t su r la con-
sc ience . (Psaumes, xxxvui, 5.) Dans le réci t cha ldéo-babylon ien 
d u dé luge , écrit , d ' a p r è s M. L e n o r m a n t , dix-sept s iècles a v a n t 
n o t r e ère , il e s t d i t : «La i s se le p é c h e u r por te r le poids de son 
péché , l e b l a s p h é m a t e u r le poids d e son b l a sphème . » (Les Ori-
gines de Vhistoire, p. 401.) 

Les anc iens peup le s a t t r ibua ien t , c o m m e nous, au r epen t i r le 
pouvoi r d ' e f facer les péchés . Cette idée es t sans cesse expr imée 
p a r Moïse et Manou , d a n s les anc i ens l ivres des Chinois et des 
Pe r se s . Dans u n c h a n t ch inois c o m p o s é p lu s de deux mille a n s 
a v a n t J é s u s - C h r i s t , on lit ce qu i su i t : « Le repen t i r es t d a n s m o n 
c œ u r , la h o n t e su r m o n visage ; j e m e suis écar té de la v e r t u ! 
Mais, mon repen t i r peut - i l e f facer le p a s s é ? » ( C h o u - K i n g , pa r t i e 
I I ,ch . iii, 19 . ) « S'il n e s e r e p e n t pas de ses act ions coupab les , el les 
r e s t e n t à j a m a i s s a n s ê t re expiées . » ( Yendidad, c h . m , 67,71.) 
Ne cro i ra i t -on p a s e n t e n d r e la p r i è re d ' u n chrét ien , l o r squ ' on l i t 
ce t te p r i è re ad r e s sée à O r m u z d : « 0 Ormuzd, roi excel lent , j e m e 
r e p e n s de tous m e s p é c h é s ; j 'y r enonce . Je renonce à toute m a u -
vaise pensée , à tou te mauva i s e parole , à tou te mauva i se ac t ion . . . 
Ayez pitié de m o n corps et de m o n à m e , dans ce m o n d e et 
d a n s l ' au t r e (1). »> 

Je ne sa is si j e m ' a b u s e , m a i s il me semble que cet te é t ude r a -
p ide des s e n t i m e n t s m o r a u x des anc iens peuples ne conf i rme p a s 
la théor ie d ' a p r è s l aque l l e la mora l e pr imi t ive de l ' human i t é au ra i t 
é té b ien p lu s bes t ia le q u e celle des ch impanzés , a insi q u e le p r é -
tend 31. le D r L e t o u r n e a u , p r é s iden t de la Société d ' an th ropo log ie . 

(1) Recherches sur le culte de Mil/ira, pa r Lajard, p . 485. 



L E S CRIMES P U N I S . — L'infanticide. — Le meur t r e des enfan t s 
é tant utile à la t r ibu, Darwin a écr i t « qu'il avait été p ra t iqué 
dans le m o n d e ent ier sur la p lus vas te échelle, sans soulever de 
reproches . » (Loc. cit., p. 125.) Voici, cependant , que lques textes 
qui mon t r en t un grand respec t d e l à vie de l ' enfant .L ' infant ic ide 
est pun i de mor t pa r Manou (IX, 222); la fille qui fait tor t à son 
fruit , la vieille f e m m e qui l 'ass is te et son complice sont tous 
éga lement dignes du châ t iment , d ' ap rès la loi des anciens Perses . 
(Vendidad, xv, 39.) Le devoi r de souten i r u n e fille-mère et son 
enfan t était prescr i t par le légis la teur des Perses e t des Hébreux. 
(Vendidad, xv, 51,13.) « Si que lqu 'un sédui t une vierge qui 
n 'était pas encore fiancée e t qu ' i l la cor rompe, il lui donnera 
une dot et l ' épousera l u i -même . >» (Exode, xn, 16.) Moïse établit 
aussi des ma i sons pour les sages - femmes . [Exode, i, 21.) 

Il est vrai qu 'à Spar te et à R o m e la loi autor isai t l 'exposit ion 
des enfan t s qu 'on voulait fa i re p é r i r . Mais cette cou tume ba rba re , 
qui a cependant l ' approbat ion d 'Aristote, ne s 'appl iquai t qu ' aux 
en fan t s d i f formes et m o n s t r u e u x (1). Les anciens légis la teurs 
grecs et romains , devançan t l 'application des théories de Dar-
win et de Spencer s u r la sé lecl ion, ne reculaient pas devan t les 
m o y e n s violents pour é p u r e r la race . Mais la loi imposai t au 
ci toyen l 'obligation de conse rve r tous les enfan t s qui n ' é ta ien t 
pas d i f formes (2). Les B a r b a r e s avaient au plus h a u t degré le 
respec t de la vie de l ' en fan t (3). 

Le vol. — Où sont les socié tés don t par le M. le Dr Daily, 
« qui ont vécu fondées s u r ce que nous r é p r o u v o n s : le vol, 
l ' inceste, l 'adul tère , et m é p r i s a n t ce que nous louons : la 
chas te té , la p ropr ié té , la famil le , l a chari té (4) ? » Par tou t 
l ' adul tère a été puni ; p a r t o u t le vol a été f rappé de pe ines 
sévères : m ô m e chez les anc i ens Aryas (Pictet, les Origines indo-
européennes, t . III, p. 152), chez les anc iens Hindous (Manou,YIII, 
302), chez les Hébreux [Exode, xn, 2), chez les anc iens Chinois 
(Chou-King, par t ie III, c h . v u , section 2, § 15), chez les Pe r se s 
(Lajard, loc. c/7., 485), chez les Grecs, les Romains et les Barbares . 
31. Lombroso objecte que le vol était pe rmis en Egypte, à Spar te 
et chez les Gaulois. Son asse r t ion re la t ivement à l 'Egypte est 

(1) Aristote, ta Politique. I. VII, ch. xiv. 10 ; Cicéron. les Lois, III, § 8 
(2) Montesquieu, C Esprit des lois. 1. XXXIII, ch. X X I I . 

(3) Tacite, Mœurs des Germains,.§ 19. 
(i) Annales médico-psycholoqiques, 1880, p. 101. 

fondée sur un passage de Diodore (I, i, §93). Mais il oublie de 
citer de n o m b r e u x passages d 'Hérodote desque ls il résu l te que 
le vol était puni (II, § 177, 113,121). Dans la Bible (Genèse, X L I V ) , 

cette preuve est encore donnée . Enfin, le livre des prières placé sur 
les momies contenai t ces paroles : « Je n 'a i pas fait de gain f r au -
duleux. » A Sparte, Lycurgue, il est vrai, avait pe rmis aux j eunes 
gens les pet i ts larc ins , c o m m e prépara t ion à la guer re . Mais il 
ne faut pas oubl ier qu' i l était dé f endu aux Spar t ia tes de posséder 
de l 'or ou de l 'argent , que le larcin permis aux j eunes gens était 
le châ t imen t de l 'égoïsme et de la violation de la loi, e t que, en 
réal i té , il n 'y avait pas de vol dans u n e ville où tout était c o m m u n . 
Pour établir que le vol était pe rmis chez les Gaulois, 31. le I)r Lom-
broso se fonde sur un passage de César (Guerre des Gaulois, 
vi, 239). 3Iais il a oublié de lire les §§ 16 et 17 : « Ils (les 
D r u i d e s ) chois issent de p ré fé rence ( p o u r les sacr i f ices) des 
voleurs et des b r igands . . . les châ t imen t s les plus cruels sont 
a t t achés à un parei l cr ime. » Si les br igandages , dont par le le 
§ 23 invoqué pa r 31. le Dr Lombroso , n 'ont rien de hon teux , 
c 'est pa rce qu'il s'agit d 'ac tes d 'hosti l i té à l 'égard des peup lades 
vois ines . 

Le rapt. — Ce q u e je viens d 'é tabl i r pour le vol, je pour ra i s 
le faire pour les au t r e s c r imes ; il me semble facile de p rouver 
que le m e u r t r e , l 'adul tère , l ' a t t en ta t à la p u d e u r , l ' incendie , etc. , 
on t été auss i punis pa r les anciens peuples . Les évolution-
nis tes , et n o t a m m e n t 31. le Dr Le tourneau et 31. le Dr Lombroso , 
o n t p r é t e n d u que le rapt n 'avait pas été puni à l 'or igine des so-
ciétés, qu' i l avait été la première fo rme du mar iage , et que la 
t radi t ion en avait été conservée par les usages symbol iques qui 
accompagna ien t la célébrat ion du mar iage . Cependant , d ' après 
les l ivres les p lus anc iens , le r ap t a été cons idéré comme u n e 
action hon teuse dès la p lus hau te ant iqui té . Sichem, dit la Bible, 
ayan t enlevé de force Dina, ses f r è r e s « en t rè ren t d a n s u n e 
g rande colère, à cause de l 'action hon teuse que cet h o m m e avai t 
commise . . . -> (Genèse , xxxiv, 7.) Ils se j e t è r en t sur la famille de 
Sichem, « p o u r venger l 'outrage fait à leur s œ u r », en d i san t : 
« Devait-il abuse r a insi de not re sœur , c o m m e d ' u n e p r o s t i t u é e '?» 
Les Perses , il es t vrai, envisageaient le r a p t des f e m m e s avec 
moins de colère, parce qu ' i ls supposa ient volont iers que les 
f e m m e s y consenta ient . «S ' i l y a de l ' injust ice, disaient-ils, à 
enlever des femmes , il y a de la folie à se venger d 'un r ap t et de 



la sagesse à n e s 'en pas me t t r e en peine, puisqu' i l es t évident que 
sans leur consen temen t on ne les eû t pas enlevées . » (Hérodote, 
I , § iv.) Quan t aux usages symbol iques qui accompagna ien t le 
mar iage , ils peuven t s ' expl iquer de bien des maniè res . « Est-ce 
pa r souvenance qu ' i ls empor t è r en t ainsi les p r emiè re s f emmes , 
qu ' i ls r av i r en t pa r fo rce? ou est-ce parce qu 'e l les veulent que l 'on 
pense qu 'e l les en t r en t malgré elles au lieu où elles doivent pe rd re 
leur virgini té? ou bien encore est-ce un signe qu'el le ne doit p lus 
a b a n d o n n e r la maison sinon par force comme elle y est e n t r é e pa r 
force ? » (Plutarque , les Demandes des choses romaines, § 19.) 

Quelques c r imes , le par r ic ide n o t a m m e n t , pa ra i s sen t m ô m e 
avoir été mo ins f r é q u e m m e n t commis que de nos j o u r s . « Les 
Perses , dit Hérodote , a s su ren t que j ama i s pe r sonne n 'a t ué ni 
son pè re ni sa mère . » (L. I, § 137.) Romulus n 'é tabl i t aucune 
pe ine con t re le parr ic ide , parce que ce cr ime lui p a r u t impos-
sible. P lu t a rque dit que pendan t six cents ans aucun parr ic ide 
n 'a été commis à R o m e . (Vie de Romains.) 

Suicide. — Voulant d é m o n t r e r que les ver tus sociales ont 
seules été es t imées à l 'origine, que la mora l i té est née de l 'ut i l i té 
sociale, Darwin p ré t end encore que « aut refois le suicide n 'é ta i t 
p a s o rd ina i r emen t cons idéré c o m m e un cr ime, mais p lu tô t 
comme un acte honorab le , en raison du courage dont il é ta i t la 
p reuve ; il est encore , dit-il, l a rgement p ra t iqué chez que lques 
na t ions à demi civil isées, sans qu' i l s 'y a t t ache aucune idée de 
hon te , ca r une na t ion ne r e s s e n t p a s la per te d 'un seul individu ». 
(.Loc. cit., p. 126.) Il est vrai que c 'est sur tout depuis le chr is t ia -
n i sme que le suicide est considéré c o m m e un acte b lâmable , et 
qu' i l n 'é ta i t pas c o n d a m n é pa r les anc iennes rel igions de l 'Asie . 
C'est le ch r i s t i an i sme qui a enseigné le devoir de se soumet t re à 
la volonté divine, de respec te r la v ie , de suppor te r la dou leur 
comme u n e épreuve . Cependant , dé jà Pythagore avait dé fendu 
« de qui t te r le poste d e l à vie, sans un ordre du chef, c 'est-à-dire 
de Dieu ». (Cicéron, de Senectute, § 20.) A Athènes , lo r squ 'un 
ci toyen s 'étai t donné la mor t , on sépara i t du cadavre la main qui 
avai t f r appé et on l ' en te r ra i t à p a r t . (Eschine,C. Ctésiphore.) P la -
ton et Aristote ava ien t b lâmé le suicide. (Les Lois, IX; Morale à 
Nicomaque, 1. III, ch . vn.) D'ail leurs, en admet t an t que ce sen-
t iment de b l âme ne f a t pas général , que le suicide fû t cons idéré 
c o m m e un acte h o n o r a b l e chez les peuples pr imit i fs , est-ce qu 'on 
pour ra i t voir là u n e absence de s ens m o r a l ? Est-ce que de g rands 

espri ts , de nobles carac tères , les stoïciens, n 'ont pas pensé que 
Dieu n ' encha îne p e r s o n n e à la vie, qu 'on peu t secouer ce joug, 
s'il est trop l o u r d ? (Sénèque , Lettre XII.) E s t - c e que d ' i l lus t res 
Romains , Caton d 'Utique, Rrutus , Lucrèce, ne se sont pas d o n n é 
la mor t sous l ' empire des p lus nobles sen t iments ? Est-ce qu ' i l 
es t possible de voir dans le suicide une fo rme de la cr iminal i té , 
ainsi que le pensen t que lques cr iminaUstes (1) ? 

Assurément , à côté de lois t rès sages on t rouve chez les an-
ciens peuples des lois in iques ; à côté de max imes morales t r è s 
pures , des m œ u r s t rès immora les . Mais la violation de la loi 
mora le ne suppose pas l ' absence du sens mora l . En outre , les 
cou tumes les plus ex t ravagantes , su r tou t en mat iè re rel igieuse, 
n'excluent, pas le s en t imen t de la just ice . Il n 'y a pas , on le sait , 
de culte r idicule qui n 'a i t été pra t iqué ; les Égypt iens avaient le 
culte du chat , de l 'ibis, du se rpent , d u c rocodi le ; les Pe rses le 
culte d u chien, les Hindous celui de la vache, de l ' é léphant , et 
c ependan t tous ces peuples , qui voyaient dans ces an imaux u n e 
incarnat ion de la divini té , se sont élevés à de hau t e s concep-
tions mora les . Les Scythes un issa ien t u n sen t imen t exact de la 
jus t ice à des supers t i t ions ba rba r e s . (Hérodote, IV, 79.) 

Admet tons un ins tant q u e les premiers h o m m e s a ient tous é té 
des meur t r i e r s et des voleurs , et que le sens mora l ait m a n q u é 
aux peup les pr imit i fs , ce qui es t dément i pa r les découver tes 
de l 'archéologie p réh i s to r ique et les fa i ts h i s tor iques les p lus 
cer ta ins ; quelle que soit l 'origine de la moral i té , tout au moins , 
depuis p lus ieurs mil l iers d ' années , le c r ime est flétri p a r la 
conscience h u m a i n e et puni par les lois posit ives. Pourquoi donc 
p ré t endre q u e le c r ime dans les sociétés m o d e r n e s es t un fait 
d 'a tav isme, un re tour à la ba rbar ie des p remie r s h o m m e s , qui 
ont é té cependan t suivis d ' au t res h o m m e s flétrissant et punis -
sant le c r ime ? Pourquo i l ' a tavisme ne s 'arrôterait- i l pas à ces 
dern iers e t remonterai t - i l à ceux qui les ont précédés ? Sur quels 
fai ts repose cette h y p o t h è s e ? II es t vrai que les carac tè res des 
ancêt res , ap rès avoir d i sparu chez les descendan ts immédia t s , 
r epa ra i s sen t que lquefo is chez les arr ière-pet i t s - f i l s . Mais, est-il 
possible que les ca rac tè res de l ' h o m m e primit if , modif iés pa r 
un n o m b r e infini de c ro i sements , r éappara i s sen t de man iè re à 
cons t i tuer une race de c r imine ls ana logue à u n e race p réh i s -

(1) M. le Dr Lacassagne, Archives d'anthropologie criminelle, 1887, p . 477 ; 
M. le Dr Socquet, Annales médico-psychologiques, juillet 1889, p . 56. 



t o r ique ? « S a n s doute , l ' a t av i sme , cons idé ré c o m m e la m a n i f e s -
ta t ion d ' u n e inf luence hé réd i t a i r e , lo in ta ine et oubl iée , a u n e 
por tée phys io logique c o n s i d é r a b l e , ma i s p a s à ce d e g r é ! . . . E n t r e 
les r aces p r é s e n t e s et les p r imi t ives , tou te con t inu i t é a d i spa ru . . . 
u n e mul t i t ude de r aces se s o n t i n t e rposées . » (Topinard , Revue 
(Tanthropologie, n° d u 15 nov . 1887.) 

I.a r e s s e m b l a n c e du c r im ine l avec l ' h o m m e pr imit i f était si 
con jec tu ra le , que M. le D r L o m b r o s o a sent i le beso in de c o m -
p a r e r le m a l f a i t e u r avec u n b a r b a r e plus r a p p r o c h é de n o t r e 
é p o q u e ; ce b a r b a r e d é p o u r v u de s ens mora l , auque l l ' a s sass in 
et le voleur sont ass imi lés , e t don t ils r e p r o d u i s e n t le c a r a c t è r e , 
c ' es t l ' h o m m e du moyen âge ! (L'Homme criminel, p . 663.) Ass i -
mi ler tous les c o n t e m p o r a i n s de sa in t Louis et de s a i n t Be rna rd 
à des b a r b a r e s s ans mora l i t é , e s t a s s u r é m e n t u n e concep t ion 
nouvel le , si or iginale q u e n o u s ne c royons pas néce s sa i r e de 
la r é f u t e r . 

Y a-t- i l p lu s de vér i té d a n s la r e s semblance q u e M. le D r Lom-
b roso croi t apercevo i r e n t r e le c r imine l et le s auvage ? Dans le 
chap i t r e II de son ouvrage , le doc t eu r italien rappe l l e u n e fou le 
de cou tumes b a r b a r e s o b s e r v é e s chez les sauvages , et il en con-
c lu t q u e le sauvage n ' e s t a u t r e q u e l ' h o m m e pr imi t i f , p r ivé , 
c o m m e lui, de s ens mora l . Est-il b ien sû r q u e les types les p lu s 
d é g r a d é s de l ' h u m a n i t é ac tue l l e nous o f f ren t l ' image fidèle de 
l ' h o m m e p r i m i t i f ? Les s a u v a g e s m o d e r n e s ne peuven t - i l s p a s 
ê t r e les d e s c e n d a n t s d ' h o m m e s civilisés r e t o m b é s d a n s la ba r -
bar ie ? Est-ce q u e les m œ u r s et les c royances r e l ig i euses ne 
peuven t p a s s ' a l t é r e r ? Ne t rouve - t -on p a s d a n s l ' h i s to i re d e s 
exemples de p e u p l e s se d é p r a v a n t et subs t i t uan t u n f é t i ch i sme 
g ross i e r des c royances re l ig ieuses qu i é t a i en t d ' abord t r è s éle-
v é e s ? Les Égypt iens , p a r e x e m p l e , « a p r è s avoi r c ru à un Dieu 
un ique , inf ini e t insa i s i s sab le , imag inè ren t des Dieux de c h a i r 
et d 'os » (Maspero) . « Les H i n d o u s , dit auss i 31. 3Iax Muller , 
qui, il y a des mi l l i e r s d ' a n n é e s , ava ien t a t t e in t les c imes les 
p lus h a u t e s de la ph i losoph ie , sont m a i n t e n a n t , en m a i n t e s 
pa r t i e s de l ' Inde , e n f o n c é s d a n s le cul te de la v a c h e et d u 
singe (1). » 11 en est s o u v e n t ainsi de la m o r a l i t é , qui p e u t 
s ' a l t é r e r sous l ' inf luence de l ' esc lavage , de la g u e r r e , de l 'op-
press ion exercée pa r un chef d e t r i b u crue l et d é b a u c h é 

(1) Origine et développement de la religion, p . 62. 

D'ai l leurs , m ê m e chez les s auvages c o n t e m p o r a i n s , le c r i m e 
est l ' except ion et non la règle . Les r éc i t s d e s voyageu r s les p lu s 
r é c e n t s son t v e n u s rec t i f i e r b e a u c o u p d ' e r r e u r s qu i é t a i e n t 
r é p a n d u e s s u r ce r t a ines peup l ades s auvages . Da rwin l u i - m ê m e 
a cons ta té chez les sauvages de n o m b r e u x e x e m p l e s de bon té et 
de d é v o u e m e n t . (V. la Descendance, 3e édi t . , p . 118, 123.) Dans 
son Voyage d'un naturaliste autour du monde, a p r è s avoir 
dépe in t le Fuég ien c o m m e le s auvage le p lus dég radé , il r a c o n t e 
des fa i ts é t ab l i s san t q u e ce t ê t r e ab jec t a le s e n t i m e n t de la ju s -
tice, cons idè re le vol c o m m e une action h o n t e u s e , a l ' h o r r e u r d u 
m e n s o n g e et se m o n t r e c o m p a t i s s a n t aux souf f rances des a u t r e s . 
(P. 231, 228, 2-45, 222.) 

S a n s doute , il y a chez les s auvages des c o u t u m e s b a r b a r e s . 
Ils peuven t appe le r b ien ce qu i est mal et m a l ce qu i es t b ien . 
(N'y a- t- i l p a s des h o m m e s civil isés q u i c o m m e t t e n t la m ê m e 
e r r eu r? ) 3Iais la f aus se appl ica t ion de la not ion du bien et du 
m a l en p r é s u p p o s e l ' exis tence . U n e c o u t u m e b a r b a r e p e u t ê t r e 
p r a t i q u é e p a r su i te d ' u n j u g e m e n t e r r o n é , d a n s u n bon s e n t i -
m e n t , avec u n e in tent ion louable . P o u r p rouve r q u e les s auvages 
n ' on t pas de s ens mora l , 31. L e t o u r n e a u cite ce fait , q u e chez 
les V i t i ens l e s p a r e n t s âgés son t tués p a r l e s e n f a n t s . ( É v o l u t i o n 
de la morale, 115.) 3Iais cet ac te a t roce est cons idé ré pa r les 
e n f a n t s c o m m e u n devoi r . Un miss ionna i re , ayan t a ss i s t é à une 
de ces exécu t ions ,vou lu t fa i re r e n o n c e r les e n f a n t s à ce desse in , 
ils r é p o n d i r e n t qu ' i l s ne pouva ien t faire a u t r e m e n t pa rce qu ' i l s 
dr raient m e t t r e à m o r t leur m è r e . <• Il n ' e s t r ien , dit 3Ionlaigne, 
de si hor r ib le à imag ine r q u e de m a n g e r son p è r e ; les p e u p l e s 
qu i ava ien t a n c i e n n e m e n t ce t te c o u t u m e la p r e n a i e n t toutefois 
p o u r t émoignage de piété et de b o n n e affect ion, c h e r c h a n t pa r là 
à l eurs p r o g é n i t e u r s la p lus d igne et h o n o r a b l e s épu l tu re , logeant 
en e u x - m ê m e s et c o m m e en l e u r moel les les co rps de l eu r s p è r e s 
et l e u r s re l iques ; les vivif iant a u c u n e m e n t et r é g é n é r a n t pa r la 
t r an smu ta t i on en l eu r cha i r vive au moyen de la d iges t ion et 
du n o u r r i s s e m e n t ; il est a isé à cons idé re r que l le c ruau t é et abo-
minat ion c ' eû t été à des h o m m e s ab reuvés et i m b u s de cette 
supers t i t ion de j e t e r la dépoui l le des p a r e n t s à la co r rup t ion de 
la t e r re et n o u r r i t u r e des bê te s et des ve r s . » 

Lorsqu 'on obse rve chez les sauvages des ac t e s coupab les , il 
f au t auss i se r a p p e l e r la ref lexion t r è s j ud ic i euse de L o c k e : de 
ce q u ' u n e loi est violée, il ne s ' ensu i t p a s qu 'e l le soit i n c o n n u e . 



En r é s u m é , il n ' e s t p a s exact de d i re q u e le c r ime chez les 
s a u v a g e s e s t la r èg le g é n é r a l e et qu ' i l n ' y a p a s de di f férence 
e n t r e e u x et les a n i m a u x , au po in t de vue de là mora l i t é . (L'homme 
criminel, p . 36.) T o u s les sauvages ne son t pas des ê t r e s ab j ec t s ; 
s'il y en a de m a u v a i s , il y en a de bons . 

C R I M I N A L I T É I N F A N T I L E . — Après avoi r ass imi lé le c r imine l à 
l ' h o m m e p r é h i s t o r i q u e et au sauvage , M. L o m b r o s o p r é t e n d 
q u e le c r im ine l -né es t encore r e p r é s e n t é p a r l ' e n f a n t . D ' ap rè s 
lui l ' en f an t , c o m m e le c r imine l -né , est pr ivé de s ens m o r a l ; 
il e s t égoïs te , p o r t é à la colère , à la vengeance , à la j a lous ie , 
a u m e n s o n g e , à la c ruau t é ; il se plaî t à noyer les m o u c h e s , 
il a i nven t é les filets à papi l lons . (L'Homme criminel., p . 109.) 
Ces f a i t s p r o u v e n t q u e « les g e r m e s de la folie mora le et d u c r ime 
se r e n c o n t r e n t n o n p a r except ion , m a i s d ' u n e façon n o r m a l e 
d a n s les p r e m i è r e s a n n é e s de l ' h o m m e , c o m m e d a n s l ' e m b r y o n 
se r e n c o n t r e n t c o n s t a m m e n t ce r ta ines f o r m e s qu i d a n s u n adul te 
s o n t d e s m o n s t r u o s i t é s » (p. 99).. . « Il n 'es t pas dou teux q u e le sens 
m o r a l ne m a n q u e aux e n f a n t s d a n s les p r e m i e r s m o i s de l eu r 
ex i s t ence et m ê m e j u s q u ' à la fin de l e u r p r e m i è r e a n n é e » (p . 106). 
La no t ion d u b i e n et d u ma l ne se m o n t r e qu 'avec la p e u r du 
c h â t i m e n t ; la s y m p a t h i e , la fo rce de l ' exemple la déve loppent . 
Mais l 'enl 'ant r e s t e c rue l , égoïste, van i teux , p a r e s s e u x . « Un 
a u t r e t ra i t de r e s s e m b l a n c e e n t r e l ' en fan t et le c r imine l -né 
es t u n e ce r t a ine p a r e s s e d 'espr i t qui n ' exc lu t pas l 'act ivi té poul-
ies p la i s i r s et l es j e u x »» (p. HO). L ' en fan t , qui s ' endo r t que lque-
fo i s s u r les r a c i n e s g r ecques ou la g r a m m a i r e la t ine , se révei l le au 
m o m e n t de la r é c r é a t i o n et se l ivre avec f u r e u r à u n e pa r t i e de 
b a r r e s ; sa p a r e s s e d 'espr i t p e n d a n t l ' é tude , qui c o n s t r a s t e avec 
son a r d e u r p a s s i o n n é e p o u r le j e u , est é v i d e m m e n t un t ra i t 
de r e s s e m b l a n c e avec le cr iminel -né . Leur besoin de m o u v e -
m e n t , l e u r t e n d a n c e à r e c h e r c h e r de nouveaux c o m p a g n o n s de 
j e u . « s a n s qu' i l y a i t pou r cela u n e g r a n d e affect ion m u t u e l l e , 
se r e m a r q u e auss i souven t chez les c r imine l s » (p. 111). C o m m e 
les c r imine l s , l es co l lég iens ont u n argot . La vani té , « ce fonde-
m e n t de m é g a l o m a n i e et de la t e n d a n c e au c r ime » a u n e 
g r a n d e fo rce chez les e n f a n t s . Ils son t fiers de leurs bo t t ines , de 
l eu r s v ê t e m e n t s , les pe t i tes filles su r tou t . « C o m m e les c r imine ls , 
l es e n f a n t s m a n q u e n t a b s o l u m e n t de p révoyance » (p. 114). On 
c o n s t a t e chez eux d e s p réd i spos i t ions à l 'obscéni té . En r é s u m é , 

les t e n d a n c e s c r imine l les son t géné ra l e s chez les e n f a n t s (p. 137). 
Si on r e n c o n t r e chez eux de la bou té , c 'es t p a r excep t ion . 
Ils d é t e s t e n t s e u l e m e n t l ' in jus t ice , q u a n d ils en souf f ren t eux-
m ê m e s (p. 107.) 

Ce por t ra i t de l ' en fan t est-il fidèle ? Oui, il y a chez lui le g e r m e 
des p a s s i o n s qui se d é v e l o p p e r o n t p lu s tard chez l ' h o m m e ; ou i 
« les e n f a n t s son t h a u t a i n s , déda igneux , colères , envieux , cur ieux , 
i n t é r e s sé s , p a r e s s e u x , volages , t imides , i n t e m p é r a n t s , m e n t e u r s , 
d i s s imulés . . . ils son t d é j à des h o m m e s . » (La Bruyè re , De 
l'homme.) Mais, e s t il v r a i q u ' o n ne t rouve d a n s l ' e n f a n t q u e 
des t e n d a n c e s c r imine l les ? est- i l v r a i qu ' i l n ' a pas la not ion 
de la jus t i ce , e t q u e le s en t imen t de la pitié lui soit i n c o n n u ? 
Les e n f a n t s o n t u n e not ion si exac te de la jus t ice qu ' i l s « s aven t 
p r é c i s é m e n t et m i e u x q u e p e r s o n n e c e qu ' i l s m é r i t e n t , qu ' i l s 
c o n n a i s s e n t si c ' es t à tor t ou avec r a i son q u ' o n les châ t i e . » 
(La Bruyè re , De l'homme.) A s s u r é m e n t , si on c h e r c h e le s e n s 
m o r a l chez un e n f a n t qu i te t te encore sa m è r e , on a u r a d e l à pe ine 
à le t r o u v e r ; à cet âge il ne conna î t q u e le sein de sa nour r i ce . 
Mais dès q u e l ' en fan t a q u e l q u e s a n n é e s , combien il est faci le 
de cons t a t e r en lui u n vif s e n t i m e n t de la jus t i ce ! Avec quel le 
r és igna t ion il accepte le c h â t i m e n t lorsqu ' i l l 'a m é r i t é ! Avec 
quel le ind igna t ion il se révol te con t r e lui , lo rsqu ' i l a la con-
science de ne l 'avoir pas mér i t é ! M. Lombroso p r é t e n d q u e l ' en -
f an t ne c o m p r e n d la j u s t i ce q u e lorsqu ' i l en sou f f r e . Quelle 
e r r e u r ! Si une pun i t ion i n ju s t e a f r a p p é u n c a m a r a d e p o u r u n e 
f au t e qu ' i l a l u i -même c o m m i s e , il v ien t que lquefo i s se d é n o n c e r 
lu i -même, p o u r a s s u m e r le c h â t i m e n t et le d é t o u r n e r de l ' i nno -
cen t . J 'ose m ê m e d i re q u e le s e n t i m e n t de la jus t i ce es t p lu s vif 
chez les e n f a n t s q u e chez les h o m m e s . Les h o m m e s s o n t h a b i t u é s 
à voir t a n t d ' in jus t i ces , qu ' i l s finissent pa r s 'y r é s igne r m ê m e 
q u a n d ils en s o u f f r e n t . Tout d e r n i è r e m e n t , j 'a i vu un m a î t r e 
c h a r p e n t i e r de Nice, c o n d a m n é à quinze j o u r s de pr i son su r u n e 
f aus se déc la ra t ion d ' u n de se s ouv r i e r s , a ccep te r la c o n d a m n a -
t ion a u po in t de ne p a s f r a p p e r d ' appe l le j u g e m e n t qui l ' ava i t 
c o n d a m n é . Cet h o m m e se rés igna i t à cet te c o n d a m n a t i o n i n j u s t e ; 
elle ne f u t r é f o r m é e q u e su r l ' appe l d u m i n i s t è r e publ ic qui fo r t 
h e u r e u s e m e n t acqui t , p a r l ' aveu m ê m e d u témoin , la p r e u v e du 
f a u x t émoignage q u i avai t é té po r t é . 

Les souf f rances et la m o r t q u e l ' h o m m e impose aux a n i m a u x 
p o u r son service et sa n o u r r i t u r e c o n t r i b u e n t e n c o r e à affaibl i r 
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l e s s en t imen t s de jus t ice et de pitié qui ont chez l ' en fan t une 
vivacité par t icu l iè re . Voyez avec quelle pitié, avec quel sen t i -
m e n t de la jus t ice les en fan t s s ' ind ignent des souf f rances infli-
g é e s aux an imaux lorsqu ' i l f au t les corr iger . Que de fois j e les 
ai e n t e n d u s pro tes te r contre l ' in jus t ice de la cor rec t ion ! Lo r sque 
j ' e s saya i s de les ca lmer en l e u r d isant q u e les h o m m e s auss i et 

e u x - m ê m e s étaient pun i s lo r squ ' i l s le mér i ta ient , « oui, m e r é p o n -
d a i e n t ces en fan t s de dix a n s , les h o m m e s mér i ten t d 'ê t re punis 
lo r squ ' i l s fon t le m a l , p a r c e qu ' i l s savent qu' i ls le fon t et qu ' i ls 
p e u v e n t s ' en a b s t e n i r ; ma i s les an imaux ne savent pas qu' i ls 
f o n t mal et ne peuvent pas changeV leu r na tu re l . >» Et lo r sque j ' ob-
j ec t a i s que nous avions m ê m e le droit de tuer les an imaux nu i -
s ib les , u n e petite fille de onze ans m e r épond i t : « Oui, nous 
a v o n s le d ro i t d ' empêche r les an imaux nuis ibles de nous nuire , 
n o u s avons le droi t de nous dé f end re con t re eux q u a n d ils n o u s 
a t t a q u e n t ; mais , lorsqu ' i l s ne n o u s a t t aquen t pas , n o u s n ' avons 
q u e le droi t de p rend re des p récau t ions pour nous me t t r e à 
l ' ab r i de l eu r s t endances nuis ib les ; il suffit de les éloigner de 
n o u s ou de teni r en fe rmés les objets qu ' i ls peuven t dérober , 
c a r dès l ' ins tan t q u e ce n ' e s t pas pa r leur faute qu ' i ls sont 
nu is ib les , il est in jus te de les t u e r à ra ison de tendances dont ils 
ne son t pas responsab les . » Observez les enfan t s et vous verrez 
qu ' i l s ont a u plus hau t deg ré le s en t imen t de la jus t ice ; ils 
c o m p r e n n e n t que la peine n ' e s t just i f iée que par une f au t e . 

La bonté est-elle absen te chez l ' enfant , lorsqu 'on le voit pleu-
re r de pitié p o u r le pauvre , p o u r les an imaux ? Des gamins , il est 
v ra i , lancent souvent des p i e r r e s aux chiens et aux chats ou tour-
m e n t e n t les pauvres idiots; « ce t âge es t sans pitié »», a dit Lafon-
t a i o e . Oui, il y a des gamins c rue l s ; mais le p lus souvent c 'est 
p l u t ô t par légère té qu' i ls ag issen t ainsi que pa r u n e méchance t é 
f ro«de et calculée ; ils se b a t t e n t en t re eux pour le motif le p lus 
M u l e , et un ins tant a p r è s i ls se réconci l ient . Tel en fan t qu i a 
b a t t u un ch ien prodiguera q u e l q u e s in s t an t s après ses ca resses à 
un a u t r e an imal , ou pa r t age ra son goûter avec un p a u v r e . Chez 
les pet i tes filles sur tout , c o m m e n t n ' ê t re pas f rappé du dévelop-
p e m e n t «le la pitié dès l 'âge le p lu s t e n d r e ? Quel a m o u r pour tout 
ce i q U i souff re ! Leur affection es t égoïste, dit-on : « quand vous 
c royez qu ils vous a iment , s emblab les au fond aux f e m m e s 
véna le s , Us sont a t tachés à vous pa r les dons que vous leur avez 
f a i l s et par 1 espoir d 'en recevoir de nouveaux ! Rien de plus . Ils 

cessent de vous a imer quand celte e spé rance a d isparu » (p. 108). 
Faut-il que l 'esprit de sys tème aveugle M. Lombroso pour qu' i l 
t rouve la m ê m e sécheresse de c œ u r à l ' en fan t qu ' aux f e m m e s 
vénales ? Oui, l ' enfan t a ime les j oue t s (quoi de p lu s nature l ! ) ; 
mais , dire qu'il n 'a ime ses pa ren t s que p o u r avoir des cadeaux, 
est-ce s é r i e u x ? Que leur affection soit souvent mêlée d egoïsme, 
j e ¡ 'accorde; m ê m e chez les h o m m e s , l ' égoïsme ne se mêle-t- i l 
pas un peu aux p lus nobles sen t imen t s ? Il n 'est pas vrai 
que les enfan t s soient dépourvus de tout s en t imen t d 'affect ion 
dés in téressée . Avec quelle péné t ra t ion ils savent d i s t inguer chez 
les au t r e s l 'affection dés in té ressée de celle qui ne l 'est pas ! 

En r é s u m é , si J.-J. Rousseau a eu le tor t de croire que l ' homme 
n ' appor te en na issan t que de bons sen t imen t s , qu'il est por té au 
bien pa r l ' impuls ion de sa na tu re , il n 'est pas davan tage exact 
de croire , en sens inverse , que l ' h o m m e cr iminel ne t ient de sa 
na tu re que des t endances vers le mal . L 'homme est un mélange 
de bons et de mauvais p e n c h a n t s ; il ne naît pas ver tueux ou 
cr iminel , ma i s il peu t deveni r l 'un ou l ' au t re ; la direct ion qu' i l 
suivra dépend d 'une mul t i tude de causes , n o t a m m e n t de l 'édu-
cat ion, des exemples qu'il reçoit et su r tou t des efforts qu'il fait 
ou ne fai t pas , pour développer en lui les bons sen t iments et 
c o n f o r m e r ses actes à la loi mora le . A mo ins de prédisposi t ions 
morb ides qui le r e n d r o n t i r responsable , l ' homme n 'es t pas voué 
fa ta lement pa r u n e impuls ion i r rés is t ible de sa na tu r e au vol, a u 
m e u r t r e e t aux au t r e s cr imes . Ainsi que le dit for t j u s t e m e n t 
M. le Dr Magnan, « l ' individu normal n 'est pas p réd i sposé 
na tu re l l emen t au c r ime ». {Archives de l anthropologie crimi-
nelle, 1889, p. 607.) 

C R I M I N A L I T É F É M I N I N E . - Suivant M. le Dr Lombroso, « la 
f e m m e p résen te une plus g r a n d e analogie avec l ' homme pri-
mitif et pa r t an t avec le malfa i teur ». Dès lors , sa cr iminal i té 
devrai t être supér ieure à celle de l ' homme. En est-il a ins i? Est-il 
vrai que le sexe fémin in « a mo ins de d isposi t ions q u e le nê l re 
à la vertu, » ainsi que le croyaient les anc iens phi losophes et les 
anc iens légis la teurs ? (Platon, les Lois, VI.) Le légis lateur des 
anciens Hindous « donna i t en pa r t age aux f e m m e s l ' amour de 
leur lit, de leur siège et de la p a r u r e , la concupiscence , la 
colère, les mauva i s penchan t s , le dési r de fa i re du ma l et la 
pervers i té . » (Lois de Manon, XI, 17.) Aussi recommandai t - i l au 
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m a r i de surve i l le r sa f e m m e « j o u r et nu i t . . . afin de p r é se rve r sa 
l ignée », e t de la châ t i e r lo rsqu 'e l le c o m m e t t a i t q u e l q u e fau te 
« t o u j o u r s su r la pa r t i e pos t é r i eu re du co rps et j a m a i s s u r les 
pa r t i e s nob les ». (VIII, 299, 300.) — Pla ton, Hésiode n ' ava ien t pas 
u n e me i l l eu re opinion de la ve r tu f émin ine . « En t r e les h o m m e s 
qui ava ien t r e ç u l ' ex is tence , c eux qu i se m o n t r è r e n t l âches et 
p a s s è r e n t l eu r vie d a n s l ' in jus t ice f u r e n t , se lon toute vra i sem-
b l a n c e , m é t a m o r p h o s é s en f e m m e s dans la deux ième na i s sance . » 
(Le Timée.) « Les f e m m e s , di t Hésiode, son t p o u r l ' h o m m e 
de f u n e s t e s c o m p a g n e s qui s ' a s soc ien t à sa p rospé r i t é e t non à 
sa m i s è r e . » On sai t auss i q u e p o u r Mahomet , non s eu l emen t 
« les h o m m e s son t s u p é r i e u r s aux f e m m e s » (Koran, II, 228), 
ma i s q u ' o n p e u t se d e m a n d e r s'il f au t a t t r i bue r à Dieu c o m m e 
e n f a n t « u n ê t re qu i g rand i t d a n s les o r n e m e n t s et les p a r u r e s et 
qu i es t t o u j o u r s à d i spu t e r s a n s r a i son » (XLIII, 17). 

Si l 'on consu l t e les s ta t i s t iques cr iminel les , on c o n s t a t e qu'il 
n ' e s t p lu s p e r m i s de di re a u j o u r d ' h u i q u e les h o m m e s sont 
s u p é r i e u r s aux f e m m e s en mora l i t é . En effet, en 1886, sur 
4,397 a c c u s é s d e s deux sexes il y avai t 3 , 7 5 8 h o m m e s , 639 femmes . 
En 1887, su r 4,298 accusés , o n compta i t 3,673 h o m m e s et 
625 f e m m e s . Chaque a n n é e , la s ta t i s t ique cons ta te u n e différence 
c o n s i d é r a b l e e n t r e la c r imina l i t é de l ' h o m m e et celle de la 
f e m m e . M. T a r d e e s t ime q u e celle de la f e m m e es t q u a t r e fois 
m o i n d r e (1). (La Criminalité comparée, p . 48.) Elle e s t , en réa-
lité, six à sept fois m o i n d r e . En 1887, su r 100 accusés , il y a eu 
85 h o m m e s et 15 f e m m e s . En 1881, su r 100,000 h o m m e s , on a 
c o m p t é 20 accusés , e t su r 100,000 f e m m e s , 3 accusées : « la cri-
mina l i t é de celles-ci es t donc p r è s de sep t fois m o i n d r e que 
celle des h o m m e s . » (Statistique de 1881, P-10. ) 

La d i f fé rence se ra i t encore p lus g rande , si on a jou ta i t au 
n o m b r e des a c c u s é s les mi l i t a i res c o n d a m n é s pa r les conse i l s de 
g u e r r e , p o u r c r i m e s de d ro i t c o m m u n , et qu i ne son t pas 
po r t é s su r les s t a t i s t iques du m i n i s t è r e de la jus t ice . 

P o u r les dél i ts de d ro i t c o m m u n , la p ropor t ion des f e m m e s 
su r le n o m b r e d e s p r é v e n u s es t e n c o r e p lus faible q u e pour les 
c r i m e s . En 1886, p a r e x e m p l e , su r 100 p révenus il y a eu 87 
h o m m e s et 13 f e m m e s . (Statistique de 1886, p . 19.) 

(1) Dans son livre r emarquab le sur la Philosophie vénale, qui vient d e paraî tre , 
M. Tarde se rapproche davantage de la vérité eu disant qu'eu France il y a cinq 
ou six fois moins de femmes que d 'hommes accusés de crimes (p. 5) . 

La théor i e de M. le D r L o m b r o s o n 'es t donc pas d ' accord avec 
les fa i t s . P o u r sor t i r d ' e m b a r r a s , il p ré tend qu' i l fau t jo indre la 
p ros t i tu t ion à la c r imina l i t é f émin ine . 11 m e pa ra i t difficile d ' a s -
s imi ler la p ros t i tu t ion à un m e u r t r e , à un vol ou à un tou t a u t r e 
déli t de droi t c o m m u n ; il serai t p l u s exac t de la c o m p a r e r au 
vagabondage . Les causes qui c o n d u i s e n t les f e m m e s à la p ros t i -
tu t ion son t à p e u p r è s les m ê m e s q u e cel les qui c o n d u i s e n t les 
h o m m e s au vagabondage (1). Or, si on a j o u t e a u n o m b r e des 
f e m m e s c o n d a m n é e s pa r les t r i bunaux co r r ec t i onne l s un n o m -
b r e de p ro s t i t uée s égal à celui des vagabonds et des m e n d i a n t s , 
on est e n c o r e b ien loin du n o m b r e des h o m m e s c o n d a m n é s . 
En out re , si on a j o u t e le n o m b r e des p ro s t i t uée s à celui des 
f e m m e s c o n d a m n é e s , on fa i t un doub l e emploi ; c a r il e s t 
b ien r a r e q u e les p ro s t i t uée s ne so ien t pas poursu iv ies p o u r u n 
dél i t de d ro i t c o m m u n . Enf in , il f a u t e n c o r e o b s e r v e r qu ' à côté 
de la p ros t i tu t ion f é m i n i n e il y a u n e p ros t i tu t ion mascu l ine . 

Ne p o u v a n t m é c o n n a î t r e q u e la f e m m e c o m m e t b e a u c o u p m o i n s 
de c r imes q u e l ' h o m m e , p lus i eu r s c r imina l i s t e s on t p r é t e n d u q u e 
« c e fa i t ne p rouve n u l l e m e n t q u e la f e m m e soit m o i n s p o u s s é e 
au c r i m e q u e l ' h o m m e ; ca r q u a n d (sic) le c r ime es t p o u r a insi 
d i r e à la po r t ée du sexe faible , il le c o m m e t bien p lus f r é q u e m -
m e n t q u e le sexe f o r t » . (Revue de philosophie positive, n u m é r o 
de s ep t embre -oc tob re 1880.) Ces c r imina l i s tes fon t r e m a r q u e r 
q u e beaucoup de c r imes son t imposs ib les p o u r la f e m m e , no t am-
m e n t ceux r é su l t an t d ' u n e profess ion r é se rvée aux h o m m e s 
(tels q u e les faux en éc r i tu re a u t h e n t i q u e , les concuss ions , cer-
ta ins a b u s de conf iance qualif iés) , et l es c r i m e s qu i ex igent la 
fo rce p h y s i q u e (tels q u e les-vols à m a i n a r m é e , les m e u r t r e s , les 
coups et b l e s su res ) . Cette observa t ion est exacte . Mais il f au t 
a j o u t e r q u e ces c r imes , imposs ib les p o u r la f e m m e , s o n t c o m p e n -
sés p a r d ' au t r e s c r imes , qui ne sont poss ib les q u e p o u r elle (tels 
q u e l ' in fant ic ide et l ' avor t ement ) . P o u r c o m p a r e r la c r imina l i t é 
de la f e m m e à celle de l ' h o m m e , il fau t donc p r e n d r e les c r imes 
q u i son t é g a l e m e n t à la po r t ée de l 'un et de l ' au t re sexe (tels q u e 
l ' incendie , l ' e m p o i s o n n e m e n t , le vol, l ' abus de conf iance , l 'es-
c roque r i e , les dél i t s c o n t r e les m œ u r s et les dél i ts de parole) . 

(1) Combien de f emmes aussi sont je tées d a n s la prosti tution par la fau te des 
m a ? t ™ T K68 a b . a U

J
d 0 " U e " t ^ b e r n e n t après les avoir sédui tes! Combien de 

^•n . , ^ ' a , l , U S e u t d e l<-'urs servantes! Combien d 'ouvrières, d 'emplovées sont 

° r d u d e s M l l e s ! En langue provençale une ii l le-mere est une fille trompée. 



Incendies. — En 1887,1e n o m b r e des accusés renvoyés devan t 
les cours d 'ass i ses p o u r c r imes d ' incendie a été de 232 : on 
comptait 179 h o m m e s e t 53 f emmes . En 1886, s u r 198 accusés 
d ' incendie , il y a eu 156 h o m m e s et 42 f e m m e s . Ces incendies 
ont sur tout pour c a u s e la cupidité ou la vengeance . En 1886, 
21 cr imes d ' incend ie ont été commis pa r des p ropr ié ta i res 
a s surés , pour t ouche r d e s p r imes d ' assurance . Le n o m b r e de ces 
accusés se composa i t d e 19 h o m m e s et de 2 f e m m e s . La môme 
année , 20 incend ies o n t été a l lumés m é c h a m m e n t p a r des do-
mest iques ou ouvr i e r s congéd iés et mécon ten t s : 16 de ces crimes 
o n t été commis pa r d e s h o m m e s et 4 seu lement p a r des f e m m e s . 

Empoisonnements. — Les anc iens avaient dé jà observé que le 
c r ime d ' e m p o i s o n n e m e n t es t commis p lus souvent pa r les 
f e m m e s que p a r l e s h o m m e s (1). (Tite-Live, I r e décade,VIII e livre.) 
En 1887, s u r 9 e m p o i s o n n e m e n t s , 6 ont été commis p a r des 
f e m m e s et 3 pa r des h o m m e s . En 1886, s u r 10 accusés d 'empoi-
sonnement , il y ava i t 4 h o m m e s et 6 f e m m e s . Habi tue l l ement , l e s 
deux tiers des e m p o i s o n n e m e n t s sont commis pa r des f emmes . 
Mais il f au t obse rve r q u e le n o m b r e de ces c r imes es t t rès res-
treint , et que depu is c i n q u a n t e ans il n 'a cessé de décro î t re . De 
1836 à 1840, il y ava i t e n moyenne 50 accusés d ' empoi sonnement 
par an . De 1876 à 1880. ce nombre es t descendu à 16, et nous 
venons de voir q u ' e n 1887 il n ' a plus été q u e de 9. Autrefois, 
sous les e m p e r e u r s r o m a i n s , en I ta l ie ,à l ' époque des Borgia, en 
Erance, a u x v n 0 s i èc l e , les empo i sonnemen t s ont été f r équen t s . 
Dans son se rmon s u r l ' i m p u r e t é , Bourdaloue dit q u e l 'empoison-
nemen t es t devenu c o m m u n . On se rappel le les f a m e u x procès 
de la Brinvilliers et d e la Voisin et la créat ion en 1679 d 'une 
c h a m b r e a rden te q u i p r i t le nom de Chambre des poisons. 
34 accusés f u r e n t c o n d a m n é s à mor t et sub i ren t celte peine. 
(P. Clément, la Polie- sous Louis XIV.) Su ivant la t r è s jus te 
observat ion de M. A n a t o l e Feugère , la mor t des g r a n d s person-
nages donna lieu à c e i t e époque à des soupçons d ' empoisonne-
men t . (Bourdaloue et son temps, 431.) 

Au contra i re , les c r i m e s d ' incendie , qui sont le plus souvent 

(1) Lorsque Hédée e x a n u c - l e s différents moyens qui s'offrent à elle de se ventrer 
elle s écrie : , Do.s-je mettrv l e f e u a leur palais nuptial ou l e î r plonger d S é 

S r ^ ^ r e t u e s V ' ' W U l a U o r " r 0 i t il " a r que n us excellons a suivre et les f a i i v pér i r par le poison. » (Euripide.) 

commis pa r les h o m m e s , ont beaucoup augmen té . De 1826 à 
1830, le n o m b r e moyen des accusés d ' incendie étai t pa r an 
de 103 ; il a été de 206 de 1876 à 1880 ; en 1887, il a été de 232. Le 
nombre des incendies volontaires a te l lement augmenté , et il est 
te l lement difficile à la jus t ice de t rouver les coupables , que les 
compagnies d ' a s su rance ne veulent plus accep te r de cont ra t s 
d ' a s surance dans cer ta ines locali tés. 

Assassinats. — En 1887, il y a eu 295 accusés d 'assass ina t , dont 
248 h o m m e s et 47 f e m m e s . En 1886, sur 291 accusés d 'assas-
sinat , on comptai t 2 i 8 h o m m e s et 43 f emmes . 

On m'objec tera peut -ê t re que l 'assass inat exige une g rande 
force phys ique et que , pa r suite, il ne peu t ê t r e commis pa r le 
sexe faible ; cette explication n 'est pas en t i è rement sa t i s fa isante . 
En effet, le n o m b r e des accusés d 'assass ina t c o m p r e n d , non 
seu lement les a u t e u r s pr incipaux, mais encore les complices . 
Or, si la fa ib lesse phys ique de la f e m m e lui p e r m e t diff ici lement 
de joue r le rôle d ' au t eu r principal , elle ne s 'oppose pas au rôle 
de complice. La complicité peu t s 'exercer de mille maniè res , qui 
n 'exigent pas l 'emploi de la force ; a insi la f e m m e peu t fourn i r 
l ' i n s t rument du cr ime, donner des ins t ruc t ions pour le com-
met t re , p r ê t e r aide et ass is tance à l ' au t eu r pr incipal . 

Vols, escroqueries, abus de confiance. — Le vol est assuré-
ment à la por tée de la f e m m e ; cependant il résu l te des s tat is-
t iques qu'elle commet beaucoup moins de vols que l ' homme . 
En 1887, sur 46,285 prévenus de vols s imples, il y avait 35,687 
h o m m e s et 10,598 f e m m e s . En 1886, sur 44,720 p révenus de 
vols s imples, on comptai t 34,641 h o m m e s et 9,679 f e m m e s . 
La m ê m e différence s 'observe pour les vols domes t iques : 
138 h o m m e s o n t été de ce chef renvoyés devant la cour d 'ass i ses , 
a lors qu 'on n 'a poursuivi , pour le même cr ime, que 49 f e m m e s . 
Cependant , je crois qu'il y a plus de domes t iques du sexe fémi -
nin que du sexe mascu l in . 

Le nombre des escroquer ies et des abus de confiance commis 
p a r l e s h o m m e s es t aussi beaucoup p lus considérable que celui 
des m ê m e s déli ts commis pa r les f e m m e s . Ainsi, en 1886, il y a 
eu 3,596 h o m m e s poursuiv is pour escroquer ies , et seu lement 
681 f e m m e s : 3,712 h o m m e s p révenus d ' abus de confiance et 
467 f emmes p révenues du môme délit . 



Qdetele t a p r é t e n d u q u e « la f e m m e , s ans dou te pa r le sent i -
m e n t de sa fa ib lesse , c o m m e t p l u t ô t les c r imes con t r e les pro-
pr ié tés q u e les c r imes cont re les p e r s o n n e s ». (Physique sociale, 
t . II, p . 313.) C 'es t le con t ra i re qu i r é su l t e des s ta t i s t iques cr i -
mine l les , n o t a m m e n t de celle de 1880, qui r é s u m e les s ta t i s t iques 
de 18-26 à 1880 (p. 27). 

La cup id i t é m e pa ra î t b e a u c o u p p lus g r a n d e chez l ' h o m m e 
q u e chez la f e m m e ; cet te observa t ion n 'a po in t é c h a p p é aux 
mora l i s t e s a n c i e n s . Mahomet l u i - m ê m e , qui p r o c l a m e la supé-
r ior i té de l ' h o m m e su r la f e m m e , consei l le à celle-ci d ' abandon-
n e r à son m a r i sa dot, p o u r se le conci l ier , l o r squ ' e l l e c ra in t 
des ac tes de violence ou de déda in de sa p a r t : « Les â m e s des 
h o m m e s , dit-i l , son t l ivrées à l ' avar ice . » (Le Coran, IV, 127.) 
Ne v o y o n s - n o u s p a s ce t espr i t de cupid i té se m a n i f e s t e r tous les 
j o u r s de p r é f é r ence chez les h o m m e s , non s e u l e m e n t chez les 
c r imine l s , p a r des vols, des e sc roquer i e s , ma i s e n c o r e chez les 
h o m m e s , di ts h o n n ê t e s , p a r la r e c h e r c h e de la fo r tune , per fas 
et nefas e t p a r les mar i ages d ' a r g e n t ? Sa in t Augus t in , il est 
v ra i , a di t q u e les f e m m e s sont p lu s a t t a chées q u e l ' h o m m e à 
l ' a rgen t , tcnaciores soient esse pecunia;. Il r a c o n t e que , d a n s les 
p r e m i e r s t e m p s d u ch r i s t i an i sme , u n g r a n d n o m b r e de fidèles 
l a i s sa ien t i gnore r de l e u r s f e m m e s les a u m ô n e s qu' i ls fa i sa ien t ; 
i n t e r p r é t a n t l i b r e m e n t la m a x i m e qu ' i l f au t l a i sse r i g n o r e r à la 
g a u c h e ce q u e fa i t la m a i n droi te , ils s u p p o s a i e n t q u e la main 
m a i n g a u c h e dés igne la f e m m e . Il n ' e s t po in t imposs ib le q u e de 
n o s j o u r s des m a r i s imi ten t des f idèles d e s p r e m i e r s siècles, en 
l a i s s a n t i g n o r e r à l eurs f e m m e s les a u m ô n e s qu ' i l s fon t . Mais, 
d a n s ce t a t t a c h e m e n t de la f e m m e à l ' a rgen t du m é n a g e , il 
f a u t voir p lu tô t un espr i t excessif d ' é conomie q u ' u n espr i t de 
cup id i t é . Chargée de r é g l e r les d é p e n s e s mul t ip le s de c h a q u e 
j o u r , la f e m m e , en généra l , conna î t m ieux q u e l ' h o m m e le prix 
d e l ' a rgen t , qu i se r t à l ' en t re t ien de la famil le ; ma i s , a y a n t moins 
q u e lui des be so ins fact ices , t e l s q u e l 'usage du t a b a c et des 
l i queur s , el le es t m o i n s d o m i n é e pa r la cupid i té , qu i conduit 
au c r ime . 

Adultères. - On a écr i t q u e l ' adu l tè re é ta i t p lu s souven t com-
m i s p a r la f e m m e q u e p a r l ' h o m m e . Cette asser t ion para î t exacte 
a u p r e m i e r abord , si on consu l te les s ta t i s t iques . En effet, 
en 1887, p a r exemple , on a p o u r s u i v i pour adu l t è r e 883 f e m m e s 

et 843 h o m m e s ; en 1886, 865 f e m m e s et 822 h o m m e s . Fau t - i l en 
conc lu re q u e la fidélité con juga le est p lu s souven t m é c o n n u e 
p a r la f e m m e q u e p a r l ' h o m m e ? Nul lement , p a r c e q u e , en ce t te 
m a t i è r e c o m m e su r bien d ' a u t r e s , la s t a t i s t ique a beso in d ' ê t r e 
consu l t ée avec d i s c e r n e m e n t et d ' ê t r e r a p p r o c h é e d e s a r t ic les d u 
code p é n a l . En effet, il ne f a u t po in t oubl ier que l ' h o m m e et la 
f e m m e ne son t p a s p lacés , à ce po in t de vue, p a r le code p é n a l 
s u r un pied d 'égal i té . Aux t e r m e s de l 'ar t ic le 339, l ' a d u l t è r e du 
mari ne cons t i tue un fa i t pun i s sab l e q u e s'il a é té c o m m i s 
avec u n e concub ine en t r e t enue d a n s la ma i son con juga le . P o u r 
que l ' adu l tè re d u m a r i soit u n délit, il f au t : 1° l ' en t re t i en d ' u n e 
concub ine ; un fai t isolé d ' adu l t è r e ne cons t i tue pas l ' en t r e t i en 
(V. Dalloz, 1 8 6 1 , 1 ; 345); 2° l ' en t re t ien de la concub ine d a n s le 
domic i le con juga l . Si ces deux condi t ions ne son t p a s r é u n i e s , 
l ' adu l tè re d u m a r i res te i m p u n i , c ' es t -à -d i re q u e le p lus g r a n d 
n o m b r e des fa i t s d ' adu l t è r e c o m m i s p a r les h o m m e s ne t o m b e n t 
p a s sous l 'appl icat ion d e l à loi. On peu t t rouver , non s a n s ra i son , 
q u e ce t te impun i t é hab i tue l l e a c c o r d é e pa r le l ég i s la teur a u 
m a r i b lesse la m o r a l e et le s e n t i m e n t de l 'égal i té devan t la loi . 
Mais, les lois é t an t l 'œuvre des h o m m e s , il est a r r ivé p lus d ' u n e 
fo is qu ' i l s les on t fa i tes d a n s l e u r in té rê t , s ans se souc ie r b e a u -
coup de l ' éga l i té des sexes . Cicéron en fa isa i t déjà l ' observa t ion 
à p ropos de la loi Voconia , « loi r e n d u e d a n s l ' in té rê t des 
h o m m e s , et qui es t p le ine d ' i n jus t i ce p o u r les f e m m e s . » (De 
la République, III , § 10.) En ou t re , a u x t e r m e s de l 'ar t ic le 338 
d u code péna l , la jus t i ce p e u t é t ab l i r l ' adu l tè re de la f e m m e p a r 
tous les m o d e s de p reuves , tandis que les seules p r e u v e s a d m i s e s 
con t re le compl ice s o n t cel les qui r é su l t en t du f lagrant déli t ou 
de le t t res et a u t r e s p ièces écr i tes p a r le compl ice . De p lus , a u x 
t e r m e s de l 'ar t ic le 339, l ' adu l tè re d u m a r i n ' e s t p u n i q u e d ' u n e 
a m e n d e , t and i s q u e celui de la f e m m e e n t r a î n e u n e pe ine de 
t rois m o i s à d e u x a n s d ' e m p r i s o n n e m e n t (art . 337). Est -ce de 
l 'égali té (1)? 

(1) Celte inégalité vient de l'ancien droit français et du droit romain, qui ne 
permettaient eu aucun cas à la femme d'accuser le mari d'adultéré. L'homme, 
disait Caton, « à moins d'un divorce, est le juge de sa femme à la place du censeur. 
" a sur elle un empire absolu. Si elle a fait quelque chose de déshonnéte et de hon-
teux, si elle a bu du vin, si elle a manqué à la foi conjugale, c'est lui qui la con-
damne et la puni t . . . Si tu surprenais ta femme en adultère, tu pourrais impunément 
la tuer, sans jugement . Si tu commettais uu adultère, elle n'oserait pas te toucher du 
bout du doigt . Ainsi le veut la loi. » (Aulu-Gel/e, X , g 23.) En Orient, la femme était 
aussi courbée sous l'esclavage le plus dur. D'après Manou, elle devait continuer à 



De 1826 à 1830 le n o m b r e d e s affaires d ' adu l tè re était en 
moyenne de 33 par an . Depuis lo r s , il n'a cessé d ' a u g m e n t e r . La 
loi qui a rétabl i le divorce a e u p o u r effet de t r ip le r le nombre 
des adul tè res . « Leur n o m b r e n 'ava i t été que de 371 en 1883, 
avant, la loi qui a rétabl i le d i v o r c e ; il s 'es t élevé à 668 en 1884, 
à 851 en 1885 et à 907 en 1886. » (Stat is t ique 1886.) Cette pro-
gress ion a cont inué en 1887, o ù le n o m b r e des dél i ts d ' adu l t è re 
a été de 921. Je crois qu 'el le c o n t i n u e r a . En r é s u m é , de 1830 
à 1887, le n o m b r e des affaires d ' a d u l t è r e est devenu plus de dix-
sept fois plus g r a n d . 

Outrages publics à la pudeur. — Excitation de mineurs à la 
débauche. - En 1887, sur 3,100 p r é v e n u s d 'ou t rage pub l i c à la 
pudeur , on comptai t 2,523 h o m m e s et 577 f e m m e s . 

Il es t vrai qu 'en 1886, sur 396 p révenus d 'exci ta t ion à la dé-
bauche, il y avait 148 h o m m e s e t 248 f e m m e s ; on voit môme 
quelquefois des mères qui f a v o r i s e n t la débauche de leurs 
p ropres enfan t s ! Il semble que la pervers i té de l ' h o m m e n e peu t 
aller ju sque- l à ; elle la dépasse c e p e n d a n t , ca r il y a des h o m m e s 
qui abusent de leurs en fan t s ! L e s s ta t is t iques cr iminel les ne 
men t ionnen t pas ces m o n s t r u e u x a t ten ta t s (I), ma i s ils ne sont 
pas ra res . Pour les r épr imer , la lo i du 13 mai 1863 a édicté u n e 
disposit ion nouvel le , qui a é té m i s e à la suite de l 'art icle 331. 
A la cour d 'assises des B o u c h e s - d u - R h ô n e , p re sque à chaque 
session, il y a une affaire de c e t t e na tu r e . A celle de ma i 1889, 
nous avions à juge r un père qui ava i t abusé de ses deux filles 
et les avait r e n d u e s mère s . A la sess ion de juil let 1890, j 'ai en -
tendu u n e femme racon te r q u e s o n mari , accusé d ' a t t en ta t à la 
p u d e u r sur sa fille âgée de q u a t o r z e ans , avait l 'habi tude de 
dire : « Je n'ai pas mis au m o n d e une fille p o u r les a u t r e s ! » 
Dans d 'au t res affaires, le pè re ava i t t en té de violer sa fille 
que lques jour s après la p r e m i è r e c o m m u n i o n , et avait a b u s é de 

i r S ï Z v T m a r i • ° . m m e U D d i e u ' m , ' ' m e i" ^ rendait coupable d'adultère 
L inégalité, qui existe encore dans la loi française, vient d'être s u p p r i m é e r ï î 
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sa fille le jour de son mar iage , lorsqu 'e l le venai t de revêt i r sa 
toilette de nouvelle mar iée . 

Crimes contre l'enfant. — Les s ta t is t iques cr iminel les font 
connaî t re que la f e m m e commet beaucoup plus de cr imes cont re 
l 'enfant , parce qu 'e l les ne c o m p r e n n e n t sous cette désignat ion 
que l ' infanticide, l ' avor tement et la suppress ion d 'enfant , qui 
sont des cr imes spéciaux à la f e m m e . Ainsi, en 1886, sur 182 
accusés d ' infant ic ide, il y ava i t 9 h o m m e s et 173 f e m m e s ; sur 
63 accusés d 'avor tement , 8 h o m m e s et 55 f e m m e s ; s u r 27 accu-
sés de suppress ion d 'enfant , 4 h o m m e s e t 23 f e m m e s . Évidem-
ment , pour ces c r imes , il n 'y a pas de r approchemen t à établir 
en t re l ' homme et la f emme, pas plus qu' i l ne f au t en chercher 
dans les c r imes spéciaux à l ' homme, tels que ceux qui résul tent 
de l 'exercice d 'une profess ion. 

Cependant , m ê m e au point de vue des cr imes contre l ' enfant , 
j ' es t ime que la cr iminal i té de la f e m m e est infér ieure à celle de 
l ' homme, si on comprend d a n s cette catégorie les viols e t les 
a t ten ta t s sur les en fan t s . Est-ce que ces a t ten ta t s ne sont p a s 
des c r imes contre l ' enfant , e t des cr imes dont les conséquences 
sont souvent aussi effroyables q u e la m o r t ? Est-ce que le corps 
de ces pauvres vict imes n 'es t pas souvent souillé pa r des mala-
dies véné r i ennes qui leur son t c o m m u n i q u é e s ? Est-ce que leur 
â m e n 'es t pas que lquefo is co r rompue pour t o u j o u r s ? Sait-on 
le n o m b r e de ces a t t en t a t s ? En 1886, s u r 645 viols et a t t en ta t s 
sur des enfan t s au -dessous de quinze ans, il y en a eu 641 com-
mis par des h o m m e s . Quelquefois même l ' homme tue l ' enfan t 
qu'il vient de violer ; chaque a n n é e on compte un certain nombre 
de viols suivis d ' assass ina t . 

Délits de paroles.— Voici a s s u r é m e n t des délits qui sont à la 
por tée de la f e m m e . « La femme, dit M. Delaunay, es t p lus 
bavarde et p lus peu reuse que l ' homme, de même que la chienne 
es t plus aboyan te et plus peureuse que le chien. » (Revue scien-
tifique, 1881.) (Oh! qu 'en te rmes galants ces choses- là sont di tes!) 
Allons-nous donc t rouver s u r ce point- là que la criminali té fémi-
n ine e s t supér ieure ? Nul lement ; la s tat is t ique nous apprend 
qu 'e l le est encore t rès infér ieure à celle de l ' homme . En effet, 
en 1886, sur 3,186 p révenus de diffamation et d ' in jures , il y a 
eu 2,222 h o m m e s , 964 f e m m e s ; 
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Sur 13,272 p r é v e n u s d 'ou t rages , il y a eu 11,625 hommes , 
1,647 f e m m e s ; 

Sur 182 p r é v e n u s de dénoncia t ion ca lomnieuse , il y a eu 162 
h o m m e s , 20 f e m m e s ; 

Sur 430 p révenus de menaces , i l y a eu 379 h o m m e s , 51 f emmes . 
Les h o m m e s , qui se pla isent à fa i re ressor t i r le bava rdage de 

la f emme, ne devra ien t pas non plus oubl ier qu' i ls exercent avec 
succès un cer ta in n o m b r e de profess ions qui ne sont pas com-
p lè t emen t exemptes de bava rdage . 

Le témoignage d e la f e m m e inspirai t autrefois peu de con-
fiance au légis lateur . « Le témoignage u n i q u e d 'un homme 
exempt de cupidi té es t admiss ib l e d a n s cer ta ins cas, dit Manou, 
tandis que celui d \ i n grand n o m b r e de f emmes , m ô m e honnê tes , 
ne l 'est pas (à cause de l ' incons tance de l 'espr i t des femmes), ' 
non plus que celui des h o m m e s qui ont commis des c r imes (1) »! 
(Lois de Manon, liv. VIII, ve rs . 77.) Aujourd 'hu i , le t émoignage 
de la f e m m e en jus t ice me p a r a î t mér i t e r au t an t et p lus de con-
f iance que celui de l ' homme . Il ressor t m ê m e des s ta t i s t iques 
cr iminel les que les h o m m e s commet ten t plus souvent que les 
f e m m e s des faux t émoignages (2). Ainsi, en 1885, s u r 158 p ré -
venus de f aux témoignages , il y avait 123 h o m m e s et 35 f emmes ; 
en 1886, s u r 109 p r é v e n u s d u m ê m e délit on comptai t 88 h o m m e s 
e t 21 f e m m e s . 

Récidives. - On a écrit q u e la f e m m e a plus de pe ine q u e 
1 h o m m e à reveni r au b ien . « Facile à en t ra îner d a n s le mal , dit 
M. Franck , si elle n ' e s t m u n i e de for tes convict ions e t de pro-
fondes hab i tudes a p p u y é e s s u r des t rad i t ions re l ig ieuses ou des 
t radi t ions de famil le , elle rés i s te plus que l ' h o m m e aux tenta-
tives qui ont pour b u t de la r a m e n e r au bien et à son propre 
repent i r . »> (Journal des savants, décembre 1889.) Les consta-
ta t ions qui r é su l t en t des s ta t i s t iques cr iminel les me para i ssen t 
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contrai res à cette asser t ion. Les r echu tes sont mo ins f r é q u e n t e s 
chez les f emmes que chez les h o m m e s . Sur 100 h o m m e s l ibérés 
en 1866, 43 ont été poursuiv is de nouveau en 1867 et 1868 ; sur 
100 f e m m e s l ibérées à la m ê m e époque, il n 'y a eu que 27 réci-
divistes. En 1875, sur 3,260 h o m m e s accusés condamnés , on 
comptai t 1,707 réc id iv is tes ; s u r 555 f emmes accusées condam-
nées, il n 'y avait que 111 f emmes récidivistes, c 'es t -à-dire la 
moit ié des récidivistes pour les h o m m e s , e t le c inquième poul-
ies f emmes . La s tat is t ique cr iminel le de 1887, p. xxxi, cons ta te 
aussi que la récidive est bien moins f r équen te chez la f e m m e 
que chez l ' h o m m e . Le compte c r imine l de 1876 établit que , 
à l 'égard des j eunes dé tenus l ibérés , la récidive est deux fois 
plus f r équen t e chez les garçons que chez les filles ; elle es t de 
16 0 / 0 pour les ga rçons et de 7 0/0 pour les filles. Si la récidive 
es t beaucoup moins f r équen t e chez la f emme q u e chez l ' homme, 
c 'est qu 'e l le a moins de pe ine que l ' h o m m e à reveni r au b ien . 

Suicides. — Le n o m b r e des suicides commis pa r les f e m m e s 
es t beaucoup mo ins cons idérable . Ainsi, en 1886, sur 8,187 sui-
cides, il y en a eu 1,716 seu lement commis pa r les f emmes , tandis 
que 6,471 ont été commis pa r les h o m m e s . 

Les causes des suicides ne son t pas les m ê m e s pour la f e m m e 
que pour l ' homme. L ' amour cont rar ié , la ja lousie et les chagr ins 
de famil le conduisen t plus souven t au suicide la f e m m e q u e 
l ' homme. Celui-ci es t p lus sensible à la misère et aux revers de 
for tune . 

FAUT-IL MESURER LA MORALITÉ DES DEUX SEXES UNIQUEMENT PAR LES 

STATISTIQUES CRIMINELLES'? — S'il fallait j u g e r de la moral i té des 
deux sexes un iquement par les s ta t is t iques cr iminel les , la mora-
lité de la f e m m e sera i t sept fois p lus g r a n d e q u e celle de 
l 'homme, p u i s q u e l ' h o m m e commet sept fois plus de c r imes que 
la f e m m e . Mais les cr imes et les délits ne son t pas les seuls actes 
coupab les ; il y a beaucoup d 'act ions immora les qui ne tomben t 
pas sous l 'application de la loi pénale . Ainsi, souvent la f e m m e 
pousse l ' homme à commet t r e des actes dél ictueux, dont le profi t 
sera p o u r elle, tout en ayan t soin de ne p rend re à ces actes 
aucune part icipat ion directe et d 'éviter toute responsabi l i té légale. 
Combien d ' h o m m e s se pe rden t , pour vouloir p rocure r aux 
f e m m e s légi t imes et i l légitimes des sat isfact ions de luxe, de toi-



lette, de van i té ! Voilà pourquo i , dans les affaires qui l eu r sont 
soumises , les magis t ra t s ont l 'habi tude de « che rche r la femme», 
qui a inspiré la culpabi l i té de l ' h o m m e . On peu t donc a f f i r m e r 
que les s tat is t iques ne con t i ennen t pas toute la véri té, et qu 'un 
cer tain n o m b r e de f e m m e s , mora l emen t complices des c r imes et 
délits commis p a r l e s h o m m e s , échappen t à la répress ion , un ique-
ment parce que leur culpabi l i té n 'a pas revêtu un carac tè re ju-
r idique. 

Mais, d 'un au t re côté, si des h o m m e s se r e n d e n t coupables 
sous 1 inf luence et dans l ' i n t é rê t des f e m m e s , combien de f e m m e s 
sont en t ra înées au cr ime p a r les h o m m e s ! Que de fois la f e m m e 
devient la complice de son mari ou de son a m a n t , à l ' inst igat ion 
de ce de rn ie r ! Que de fois , p a r exemple , la j e u n e fille sédu i te qui 
devient enceinte, ne donne la mor t à son en fan t ou ne consen t à 
des pra t iques abort ives q u e sur les p r e s san t e s i n s t a n c e s de 
l aman t , qui ne veut pas avoi r le souci et l 'entre t ien de l ' en fan t et 
pousse au cr ime la f e m m e p a r ses conseils , ses menaces , tout en 
ayan t soin de ne p rend re lu i -même aucune par t à l ' ac t e c r imine l ! 
b a n s doute , la provocat ion au cr ime pa r menaces , ins t ruc t ion 
const i tue la complicité p u n i e p a r l a loi, ma i s elle e s t b i e n souven t 
difficile à établir . A une sess ion récente de la cour d ' a ss i ses des 
Bouches-du-Rhône, j 'a i m ê m e vu un h o m m e mar ié , qui avait 
dénoncé sa maî t resse p o u r un avor t emen t , qu' i l avait lu i -même 
provoqué, e s p é r a n t p a r cet te l âche dénoncia t ion échappe r à toute 
poursu i te . Il n 'est pas d ' i n famie , d 'acte m o n s t r u e u x qui ne soit 
conmus par des h o m m e s à l ' égard des f e m m e s qu ' i ls on t sédui tes . 

œ u v r e ? T ^ ^ t u e , > I a f e m ™ ^ i es t g rosse de leurs 
œuvres afin «1 échapper à d e s p romesses de mar iage ou à l ' en t re -
v u de la f e m m e et de l ' en fan t . Dans deux af fa i res récen tes , une 
f e m m e enceinte fu t é t r ang lée la nui t p e n d a n t son sommeil par 
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procédure n est pas t ou jou r s à l ' avan tage de l ' h o m m e . P o u r se 
v e n g e r , UI1 a m a n t inf idèle , la f e m m e a b a n d o n n é e n 'hés i te pas 
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ensemble dût-el le se p e r d r e e l l e -même. Mais, p a r c o n t r e . i l n ' e s t 
pas ra re d e v o i r des f e m m e s p r e n d r e toute la r e s p o n s a b i l t é du 
c n m e commis avec un compl ice , afin de le fa i re acqui t te r 

Dans les cr imes, l ' inf luence de l ' homme s u r la f e m m e est tout 

au moins aussi pu i s san te que celle de la f e m m e sur l ' homme . 
Aussi, de môme que d a n s les cr imes commis par les h o m m e s les 
magis t ra ts ont soin de « c h e r c h e r la f e m m e » qui l e s a inspirés , 
dans les c r imes commis p a r les f emmes ils n 'oubl ient pas de 
che rche r l ' homme qui les a poussées au cr ime. 

En résumé, en admet t an t , ce que je crois, qu 'on ne doive pas 
juge r un iquement de la mora l i té de l ' homme et de la f e m m e pal-
le n o m b r e des cr imes commis par les deux sexes, la cr iminal i té 
de l 'homme est te l lement supér ieure à celle de la f emme, qu' i l est 
impossible de ne pas reconna î t re à la f e m m e une réelle supér io-
rité mora le . 

P R É T E N D U S CARACTÈRES ANATOMIQUES, PHYSIOLOGIQUES DU CRIMINEL. 

— Jusqu ' ic i , la jus t ice n 'avai t pas t rouvé le moyen de reconna î t re 
les cr iminels pa r les traits du visage. Les honnê tes gens , sou-
vent t rompés par la bonne mine des méchants , se pla ignaient 
que la na tu re n 'eû t pas révélé leur criminali té par des s ignes 
extér ieurs . « 0 / e u s , pourquoi as-tu donné aux h o m m e s un 
moyen s û r de r econna î t r e si l 'or e s t f aux , tandis q u e pour dis-
t inguer les m é c h a n t s des bons aucun signe n ' es t g ravé s u r leur 
visage (1)? » S'il faut en croi re M. le Dr Lombroso, ces s ignes 
révéla teurs de la criminali té exis tent ; il les a découver t s . Sui-
vant lui, l ' h o m m e cr iminel diffère a n a t o m i q u e m e n t de l ' homme 
honnê te ; il naî t cr iminel p a r sui te d 'une organisat ion défec-
tueuse. Le cr iminal is te italien s ignale t rente anomal ies anato-
miques sur les c rânes des mal fa i teurs (Actes du congrès de 
Rome, p. 58) ; il en signale encore un grand n o m b r e d ' au t r e s sur 
les au t r e s par t ies du corps (Ibid., p. 78). Tous les m e m b r e s , tous 
les organes, loutes les fonct ions du cr iminel-né présentent des 
anomal ies ; ses den ts , ses yeux, ses mâcho i res , ses bras , ses 
mains , son nez, ses oreil les of f rent des caractères par t icul iers ; 
ses ur ines m ê m e ont des anomal ies . 

P R É T E N D U E PUVSIONOMIE DU CRIMINEL. — D'après M. Lombroso , 
l ' ensemble des carac tè res spéciaux observés chez le cr iminel 
const i tue u n type qui efface le type na t iona l ; « de là l 'analogie 
des cr iminels i taliens et a l l emands ». Le type du cr iminel , c 'est 
le type mongol . (L'IIomme criminel, p. 249.) Les c r imine ls ont 

(1) E u r i p i d e , Mèdie, t r a d . H i n s t i n , t . i l , p- 119-



u n e p h y s i o n o m i e pa r t i cu l i è r e et p r e s q u e spéciale à c h a q u e fo rme 
de c r imina l i t é . M. L o m h r o s o es t te l lement conva incu de la réal i té 
de ce type , qu ' i l consei l le a u x m a g i s t r a t s de le r e g a r d e r c o m m e 
u n indice de c r imina l i t é , chez les indiv idus suspec t s . (Préface, 
p. X I I I . ) MM. Fe r r i e t Vi to-Por to p e n s e n t auss i q u e « la sympto-
mato log ie a n a t o m i q u e , phys io log ique et p sycho log ique des 
d i f férents types c r imine l s , p o u r r a i t ê t re utile à la pol ice et à la 
jus t ice ». (Actes du congrès de Rome.) 

A s s u r é m e n t , si la n a t u r e avai t g ravé su r le v isage et l e c r âne 
des accusés des s ignes a n a l o m i q u e s et phys io log iques de l eu r 
culpabi l i té , la t â c h e de la j u s t i ce , les r e c h e r c h e s de la police 
se ra i en t b ien s impli f iées . L e s j u g e s d ' i n s t ruc t ion n ' a u r a i e n t pas 
t an t de pe ine à découvr i r l e s coupables , s ' ils pouva ien t r econ-
na î t r e u n c r imine l à sa m a u v a i s e phys ionomie , e t lui t e n i r 
le l angage s u i v a n t : « I n d é p e n d a m m e n t des cha rges qui pèsen t 
su r vous , j ' obse rve su r vot re visage e t votre p e r s o n n e des s ignes 
de c r imina l i t é ; vous ê tes do l i chocépha le , vous avez les d e n t s 
t rès longues , l 'œi l s in is t re , la m a n d i b u l e for te , les b r a s auss i 
longs q u e ceux d 'un c h i m p a n z é : é v i d e m m e n t vous ê tes cou -
pab le . » Toutefo is , a v a n t d e s igna le r à l ' accusé les t ra i t s du 
visage, qui s e ra i en t des ind ices de cr iminal i té , le m a g i s t r a t 
i n s t r u c t e u r fe ra i t b ien de s ' a s s u r e r si sur le visage de son 
gre f f ie r e t d e s g e n d a r m e s il ne r e t rouve ra i t pas les m ê m e s t ra i t s 
accusa t eu r s . En effet, le t y p e d u c r imine l ne diffère p a s de celui 
de l ' h o m m e h o n n ê t e ; il n ' y a p a s de s ignes ana tomiques et p h y -
s iologiques qui p e r m e t t e n t de d i s t inguer le c r imine l d u n o n -
c r imine l . 

Si les m a l f a i t e u r s se t r a h i s s a i e n t par leur v isage, la police 
au ra i t m o i n s de peine à l e s a r r ê t e r . Assez souven t le c r imi-
nel res te su r le lieu du c r i m e p o u r d é t o u r n e r les s o u p ç o n s p a r 
l ' audace de sa p r é s e n c e ; il c a u s e du c r ime avec les vois ins , 
avec les g e n d a r m e s e u x - m ê m e s , qui n ' ape rço iven t s u r son v i sa -è 
a u c u n signe r évé l a t eu r . Que lque fo i s le coupable a r r ê t é s u r des 
soupçons es t r e l â ché . Malgré les c h a r g e s qui pèsen t su r lui ses 
expl icat ions, son a t t i tude t r o m p e n t si b ien la g e n d a r m e r i e qu 'e l le 
le r e m e t en l i be r t é . L o r s q u e le coupab le est a r rê t é et q u e sa cul-
pabi l i té est é tabl ie , on es t p o r t é à lui t r o u v e r u n e p h v s i o n o m i e 
s in i s t re , m a i s on ne l 'avai t p a s r e m a r q u é e avan t son a r res ta t ion 

P o u r for t i f ier les p r e u v e s de l ' ex is tence d 'un type c r imine l , 
M. L o m b r o s o a fai t su iv re s o n l ivre d 'un a t las r e p r o d u i s a n t des 

pho tog raph ie s de c r imine l s . Ces p h o t o g r a p h i e s r évè len t , se lon 
lui, le type ca rac t é r i s t i que de la c r imina l i t é . Mais il e s t 
imposs ib le de voir su r ces phys ionomies ce q u e p r é t e n d y voir 
M. Lombroso . Mis en con tac t depu i s vingt a n s p a r m e s fonc t ions 
jud ic ia i res avec de t r è s n o m b r e u x c r imine l s , j e ne les ai j a m a i s 
t r o u v é s d i f férents des h o m m e s h o n n ê t e s , au po in t de vue ana-
tomique . Mes obse rva t ions ne c o n f i r m e n t pas l ' ex is tence d ' u n 
type c r imine l e f façant le type na t iona l ; il n 'es t pas exac t de d i re 
q u e les c r imine l s d e s d i f fé ren ts p a y s se r e s s e m b l e n t ; on dis-
t ingue p a r f a i t e m e n t le c r imine l i talien du cr iminel f rança i s , d u 
c r imine l a l l emand . 

On sait qu 'on a o r g a n i s é à Par i s , à la p r é f e c t u r e de pol ice, 
sous la d i rec t ion de M. le Docteur Bert i l lon, u n service a n -
t h r o p o m é t r i q u e p o u r la cons ta t a t ion de l ' iden t i t é d e s p r é v e n u s 
qu i d o n n e n t de faux noms . Or, les obse rva t ions fa i tes et les 
m e s u r e s pr i ses pa r le d i r ec t eu r et les emp loyés de ce se rv ice 
n ' o n t po in t conf i rmé l ' ex is tence d ' u n type c r i m i n e l ; l e s c r imine l s 
obse rvés p r é s e n t e n t les c o n f o r m a t i o n s phys iques les p lu s va-
r iées c o m m e les h o m m e s h o n n ê t e s . 

Sans dou te , on obse rve que lquefo is , chez les c r imine l s , des 
visages flétris p a r la débauche , expr iman t la b ru ta l i t é ou la f o u r -
ber ie . On di t , e t n o n s a n s r a i son , en p a r l a n t de q u e l q u e s c r i -
mine ls excep t ionne l s , qu ' i l s ont l 'a ir de brutes. Cet te express ion 
rend très b i e n c o m p t e de l 'é ta t d ' u n h o m m e qui , s ' a b a n d o n n a n t 
à ses mauva i s ins t incts , l'ait r é g n e r , su ivan t le m o t d 'Ar i s to te , le 
c o r p s et la b r u t e à la p lace d ' u n h o m m e . Il n 'y a r ien d ' é t o n n a n t 
à ce q u e la b ru ta l i t é des ins t inc ts qu i ne sont pas c o m b a t t u s se 
ref lè te su r le visage, e t q u e les pass ions y la i ssent l eu r s 
e m p r e i n t e s . « Oui, en f o u l a n t aux p ieds les lois de la décence , 
on d o n n e à son â m e u n e ce r t a ine d ispos i t ion qui se p r o d u i t a u 
d e h o r s . » (Eschine , Contre Timarque.) Mais ce t te d ispos i t ion ne 
se révèle pas pa r d e s s ignes ana tomiques ; elle p e u t s ' obse rver 
chez des h o m m e s qui se s o n t a b a n d o n n é s à l eu r s pass ions s ans 
al ler j u s q u ' a u c r ime . Elle n ' e s t donc p a s un signe distinctif de la 
c r imina l i t é . C'est en se f o n d a n t su r les re la t ions qu i ex i s ten t 
e n t r e le m o r a l e t le p h y s i q u e , que les p h y s i o n o m i s t e s on t p r é -
t e n d u l i re le ca rac tè re de tous les h o m m e s s u r les t ra i t s d u 
visage. Cette p ré ten t ion n 'ava i t pas é té i n c o n n u e des anc i ens ; 
on sai t q u e le p h y s i o n o m i s t e Zopyre fa isa i t p ro fess ion de con-
na î t r e le t e m p é r a m e n t e t le c a r ac t è r e des h o m m e s à la seule 



Plu ta rque r a c o n t e q u ' u n p h y s i o n o m i s t e cha ldéen , a y a n t exa-
miné le v isage de Syl la , lu i a n n o n ç a qu ' i l se ra i t le p r e m i e r du 
m o n d e . (Vie de Sylla.) A u X V I I I 0 s iècle et de nos j o u r s , il a été 
écr i t des l ivres t r è s i n g é n i e u x su r la p h y s i o n o m i e , n o t a m m e n t 
p a r l ' abbé P e r n e t t y , M. G r a l i o l e t e t M. E u g è n e Mouton . Mais j e 
ne puis voir q u ' u n e i l l u s ion t r è s d a n g e r e u s e p o u r la jus t i ce d a n s 
la p ré ten t ion de r e c h e r c h e r des ind ices d e c r imina l i t é s u r le 
visage. Il n 'es t m ê m e p a s r a r e d e v o i r chez de g r a n d s c r imine l s un 
ex té r i eu r h o n n ê t e et d o u x ; j ' en ai vu de n o m b r e u x e x e m p l e s . 
On a jugé , il y a q u e l q u e s a n n é e s , à la c o u r d ' a s s i s e s des 
B o u c h e s - d u - R h ô n e , u n e t r è s g rosse a f fa i re d ' e m p o i s o n n e m e n t ; 
il y avai t , p a r m i les a c c u s é s , u n e j e u n e f e m m e qu i avai t u n e jolie 
phys ionomie , p le ine de d o u c e u r , e t sa m è r e , d o n t l ' ex t é r i eu r é ta i t 
éga l emen t doux et h o n n ê t e . C e p e n d a n t , l e s ac t e s c o m m i s p a r ces 
deux f e m m e s d é n o t a i e n t la p e r v e r s i t é la p lu s p r o f o n d e . La mère 
ava i t consei l lé à sa tille d ' e m p o i s o n n e r son m a r i , p o u r j o u i r l ibre-
m e n t de la f o r t u n e q u e ce lu i - c i lui ava i t l éguée . Lo r sque la 
j e u n e f e m m e , a p r è s avo i r a d m i n i s t r é le po ison à son m a r i , p leu-
rai t en le voyan t souf f r i r , s a mè re la t ra i ta i t d ' imbéci le , l ' encou-
ragea i t à r enouve l e r les p o t i o n s , se p l a igna i t de la l e n t e u r d u 
m a r i à m o u r i r e t se p r o m e t t a i t d ' expéd i e r p l u s r a p i d e m e n t le 
s ien. 

Les f e m m e s les p lus v i c i e u s e s on t q u e l q u e f o i s un air cand ide . 
Il n 'es t p a s exac t de d i r e q u e « la l a ideu r e s t , ' e n s o m m e , le 
ca rac tè re le p lus p r o n o n c é d u c r im ine l ». M. Ta rde déve loppe 
avec espr i t cet i n g é n i e u x p a r a d o x e d a n s son ouvrage s u r la 
Criminalité comparée (p . 16). Cependan t , c o m m e n t m é c o n n a î t r e 
q u e « le bon n ' e s t pas t o u j o u r s c a m a r a d e d u b e a u », su ivan t 
l ' express ion de La F o n t a i n e . L 'h i s to i re n o u s a c o n s e r v é le sou-
venir de g r a n d s c r imine ls q u i é ta ien t d ' u n e b e a u t é r e m a r q u a b l e ; 
Taci te nous dit q u e « rien ne m a n q u a i t à P o p p é a q u ' u n e â m e 
h o n n ê t e . Sa m è r e , la p l u s be l le f e m m e de son t e m p s , lui avai t 
d o n n é la b e a u t é et la n o b l e s s e ». (Annales, 1. VIII, § 43.) Atria 
Galla, « f e m m e ind igne d e sa race, ne se r e c o m m a n d a i t q u e p a r 
sa b e a u t é ». (Annales, I. XV, § 59.) La Br inv i l l i e r s é ta i t f o r t b e l l e , 
paraî t - i l . Si la l a i d e u r é t a i t un indice de c r imina l i t é , la b e a u t é 
accompagne ra i t la v e r t u . O r , Socra te et sa in t Vincen t de Pau l 
n ' on t j a m a i s é té c o n s i d é r é s c o m m e d e s t y p e s d ' u n e beau té 

r e m a r q u a b l e . Qui ne sai t que , d a n s c e r t a i n e s c o n t r é e s d u Midi, 
la b e a u t é p h y s i q u e est s o u v e n t unie à d e s vices n o m b r e u x , 
tandis que , d a n s q u e l q u e s p a y s d u Nord , d e s popula t ions , t rès 
s u p é r i e u r e s en mora l i t é a u x R o m a i n s et aux Napol i ta ins , son t 
f o r t i n f é r i eu re s au point de vue e s t h é t i q u e ? J 'ai eu souven t à 
j u g e r d e s p r é v e n u s et des accusés qui ava ien t u n b e a u type 
i t a l i e n , t and i s q u e de fo r t h o n n ê t e s gens n ' on t q u e la 
beau té mora le . Le c o s t u m e , q u e r evê t en t a p r è s l eu r condam-
nat ion les p r é v e n u s et les accusés , para î t tout d ' abord leur d o n -
n e r une phys ionomie r e p o u s s a n t e . Cette i l lusion n ' e s t p r o v o q u é e 
que p a r le cos tume , qu i enla idi t les p r i sonn ie r s . En réal i té , l eu r 
p h y s i o n o m i e ne diffère pas de celle du publ ic qui est d a n s l ' au-
di toire . 

Aussi , j e m ' é t o n n e q u ' u n c r imina l i s t e auss i d i s t ingué q u e 
M. Ta rde écrive q u e « les t ra i t s a c c u s a t e u r s do iven t ê t re pr is en 
cons idéra t ion », e t a f f i rme q u ' e n fai t la mauva i s e p h y s i o n o m i e 
de l ' inculpé suff i t , d a n s ce r t a ins cas difficiles, à déc ider u n juge 
h é s i t a n t e n t r e deux individus à pou r su iv re . (Criminalité com-
parée, p. 21.) Une jus t i ce p r u d e n t e , d igne de ce n o m , n ' i ra j a m a i s 
c h e r c h e r des ind ices de culpabi l i té su r la p h y s i o n o m i e ; s u i v a n t 
le consei l t rès sage d o n n é p a r le f abu l i s t e et p a r le s ens c o m -
m u n de ne pas j u g e r les gens s u r la m ine (1), elle ne puiàe les 
p reuves de culpabi l i té d 'un p r é v e n u q u e d a n s l ' aud i t ion des té-
moins , l ' in te r rogato i re de l ' accusé et l ' examen de ses an t écéden t s . 
Elle a i m e mieux juge r les accusés d ' a p r è s l e u r s ac t ions q u e 
d ' a p r è s la f o r m e d u c r âne et d u nez. « Tout ce q u e n o u s on t dit 
l es phys ionomis t e s , écr i t Buffon, es t d é n u é de tou t f o n d e m e n t ; 
r ien n ' e s t p lus c h i m é r i q u e q u e les i nduc t i ons qu ' i l s on t voulu 
t i re r de leurs p r é t e n d u e s obse rva t ions mé toposcop iques . . . Un 
c o r p s m a l fai t p e u t r e n f e r m e r u n e fo r t bel le dîne, et l 'on ne doit 
p a s j u g e r d u bon ou du m a u v a i s n a t u r e l d ' une p e r s o n n e p a r 
les t ra i ts de son v isage . . . La f o r m e d u nez, de la b o u c h e et des 
au t r e s trai ts ne fait p a s p lus à la f o r m e de l ' âme , au na tu r e l de 
la pe r sonne , q u e la g r a n d e u r ou la g r o s s e u r des m e m b r e s fait 
à la pensée . U n h o m m e en sera-l-il m o i n s sage parce qu ' i l 
a u r a les yeux pet i t s e t la b o u c h e g r a n d e ? » (De l'Homme 
I , i v . ) 

(1) Nolilo fronli credere. -lisait aussi un proverbe latin. Eu donnant le conseil de 
ne pas juger les gens sur la mine, La Fontaine avait donc raison de dire : 

Le conseil en est bon, mais il n'est pas nouveau. 

P R O A L . -



T Y P E DE LA FEMME CRIMINELLE. - Que lques écr iva ins , appar te -
n a n t à l 'école d ' an th ropo log ie c r imine l le , ont p r é t e n d u que la 
f e m m e c r imine l l e révélai t son ca r ac t è r e pa r des s ignes ex té r ieurs . 
« Ce q u i d i s t ingue , dit M. le D' Lombroso , les c r imine l les des 
f e m m e s n o r m a l e s et su r tou t des f o l l e s , c 'es t l ' abondance e x t r ê m e 
de la cheve lu re , 39 su r 122; je n ' en ai pas t rouvé u n e seule 
c h a u v e , e t 3 h o m i c i d e s s e u l e m e n t su r 122 ava ien t p r é m a t u r é -
m e n t les c h e v e u x b l a n c s . » (U Homme criminel,]), m.) Que les 
f e m m e s q u i on t u n e a b o n d a n t e cheve lu re se r a s s u r e n t , et que 
cel les q u i s o n t a t t e in t e s de calvit ie ne se h â t e n t p a s de s 'at tr i-
b u e r le m o n o p o l e d e l à v e r t u ; les cons t a t a t i ons de M. le D' Lom-
b roso s ' exp l iquen t t o u t s i m p l e m e n t pa rce q u e les a ccusées sont, 
en géné ra l , p r e s q u e t o u j o u r s j e u n e s . M. le D r L o m b r o s o signale 
auss i c o m m e un indice de c r imina l i t é la cou leur no i re des che-
v e u x ; les c h e v e u x no i r s s o n t , d ' a p r è s lui, p lu s f r é q u e n t s q u e les 
c h e v e u x b l o n d s chez les f e m m e s c r imine l les . Quoi d ' é t onnan t à 
cela , p u i s q u e se s o b s e r v a t i o n s po r t en t su r des I t a l i ennes ? Si 
M. L o m b r o s o avai t e x a m i n é les f e m m e s d u Nord, n 'aura i t - i l pas 
obse rvé , chez les f e m m e s cr iminel les , p lus de c h e v e u x b londs 
q u e de c h e v e u x n o i r s ? Ce p r é t e n d u type de la f e m m e criminel le , 
t i ré de l ' a b o n d a n c e et de la cou l eu r des cheveux , est v ra iment 
t i ré p a r les c h e v e u x et de p u r e fanta is ie . 

A p r è s avo i r a f f i rmé l ' ex i s t ence d u type c r imine l , M. Lombroso 
r e c o n n a î t q u e les c a r a c t è r e s qu i cons t i tuen t ce t ype se ren-
c o n t r e n t s e u l e m e n t q u a r a n t e fois su r cen t . Si, de son propre 
aveu , il m a n q u e so ixan te fo is su r cen t , qu 'es t -ce q u ' u n type de 
c r i m i n e l qui n ' ex i s t e p a s chez le p lu s g r and n o m b r e de cr imi-
ne l s ? Les c a r a c t è r e s q u e M. L o m b r o s o p r é t end avoi r r e m a r q u é s 
chez les c r imine l s ne p e u v e n t cons t i tue r u n type spécial , puis-
qu ' i l s f o n t d é f a u t so ixan te fois su r cent . M. L o m b r o s o a e s sayé de 
r é p o n d r e à ce t te ob jec t ion : « Out re q u e le ch i f f re de 40 p. 100, 
dit-il , n ' e s t p a s à d é d a i g n e r , le passage insens ib le d ' u n carac tère 
à l ' au t re se m a n i f e s t e d a n s tous les ê t res o r g a n i q u e s ; il se 
m a n i f e s t e m ê m e d ' u n e e s p è c e à l ' a u t r e , à p lu s fo r t e ra ison, 
en est-il a i n s i d a n s le c h a m p an th ropo log ique , o ù la variabil i té 
ind iv idue l l e , c r o i s s a n t en r a i s o n d i rec te d u p e r f e c t i o n n e m e n t et 
de la c ivi l isa t ion, s e m b l e ef facer le type comple t . Il est difficile, 
p a r e x e m p l e , su r 100 I t a l i ens , d ' en t r o u v e r 5 qui p ré sen ten t 
le type d o l a r a c e . . . »> (P ré face , p . xrn.) Cette r é p o n s e est bien 
p e u s a t i s f a i s a n t e . Un an th ropo log i s t e au to r i s é , M. Topinard, 

t rouve qu 'e l le r e n f e r m e p r e s q u e a u t a n t d ' e r r e u r s q u e de mots . 
(Revue d'Anthropologie, n u m é r o du 13 n o v e m b r e 1887.) 

Nous a l lons m a i n t e n a n t pa r cou r i r r a p i d e m e n t les p r inc ipaux 
ca rac t è r e s qui , d ' a p r è s M. Lombroso , cons t i t uen t le type c r imi -
nel , e t n o u s ve r rons qu ' i l s se r e n c o n t r e n t auss i b ien chez les 
h o m m e s h o n n ê t e s q u e chez les c r imine ls , e t q u e q u e l q u e s - u n s 
de ces ca rac t è re s , d o n n é s c o m m e des s ignes d ' infér ior i té , son t 
a u con t ra i r e des s ignes de supér io r i t é . 

C A P A C I T É CRÂNIENNE. — P a r t a n t de ce p r inc ipe q u e l ' in tel l igence 
d é p e n d de la capaci té du c r â n e , M. L o m b r o s o p r é t e n d q u e chez 
les c r imine l s la capac i t é c r â n i e n n e est i n f é r i eu re ; il a j o u t e que 
c 'est là u n ca rac tè re d ' infér ior i té obse rvé chez les h o m m e s pré-
h i s to r iques , e t il y t rouve u n e nouvel le p r euve de l ' a t av i sme 
cr imine l . M. Lombroso exagè re l ' i m p o r t a n c e qu ' i l f au t a t t r i b u e r 
à la capaci té c r â n i e n n e et au p o i d s du ce rveau . « Le poids n ' e s t 
pas tou t d a n s le c e r v e a u . . . la pe r fec t ion de la c i rcu la t ion , de la 
nu t r i t ion du ce rveau joue auss i u n g r and rôle . » (Manouvrier , 
Revue philosophique, avri l 1888.) D ' au t r e s physiologis tes , no -
t a m m e n t M. Moleschott , a t t r i b u e n t a u p h o s p h o r e un rôle con -
s i d é r a b l e . M. le D r BQchner a t t ache p lu s d ' i m p o r t a n c e à sa 
s t r u c t u r e et à sa composi t ion c h i m i q u e q u ' à son vo lume et à la 
r i ches se de se s c i r convo lu t ions . (Force et matière, p . 283.) 
M. le I)r J. Jessen cro i t q u e l ' é p a i s s e u r de la couche de sub -
s tance gr i se j o u e u n rôle cons idé rab l e au po in t de vue d e la 
pu i s sance in te l lec tuel le . (Ibid., p . 287.) 

Les r e c h e r c h e s qu i ont é té fa i tes sui- le cerveau de Gambet ta 
son t venues m o n t r e r q u e l ' in te l l igence est loin d ' ê t r e en r a p p o r t 
c o n s t a n t avec le poids d u c e r v e a u ; le ce rveau de Gambet ta ne 
pesai t q u e 1,291 g r a m m e s . Or, la m o y e n n e d u poids des ce r -
veaux des Pa r i s i ens es t de 1,337 g r a m m e s . M. le D r Manouvr ie r 
déc la re q u ' u n physio logis te , mis en p r é s e n c e du ce rveau de 
Gambe t t a , n ' eû t p a s hés i t é à c ro i re q u e c 'é ta i t celui d 'un s a u v a g e . 
Le c e r v e a u d ' u n g r a n d c r imine l , de Pranz in i , pesa i t p lus q u e ce lu i 
de Gambe t t a . (Revue danthropologie, 1887, p . G67.) M. Broca 
e s t ima i t « qu' i l ne p e u t veni r à la p e n s é e d 'un h o m m e éc la i ré de 
m e s u r e r l ' in te l l igence en m e s u r a n t l ' encépha le , pa r ce q u ' u n e 
pal lie cons idé rab l e de l ' encépha le ne p r end a u c u n e pa r t à l ' exer-
cice de la pensée », qu i , d ' a p r è s lui, dépend de la s u b s t a n c e gr i se 
f o r m a n t l ' écorce des c i rconvolu t ions . M. de Qua t re fages con tes te 



é g a l e m e n t l e r a p p o r t q u ' o n v o u d r a i t é tabl i r e n t r e les d imens ions 
du cerveau et le d é v e l o p p e m e n t d e l ' in te l l igence. Ci tant le tableau 
de Morton qu i i nd ique l a c a p a c i t é c rân ienne des d ive r se s races , 
le s a v a n t na tu ra l i s t e a j o u t e : « C e tab leau d é m o n t r e le peu de 
r a p p o r t qu i exis te en t r e la c a p a c i t é du c râne ou, en d ' au t res 
t e r m e s , les d i m e n s i o n s d u c e r v e a u et le d é v e l o p p e m e n t intel-
lec tuel et social des r a c e s . L e s n o m b r e s e x p r i m a n t cette 
capaci té p l acen t les Chinois , l e s Hindous , les a n c i e n s Égyp-
t iens a u - d e s s o u s des n è g r e s a f r i c a i n s , des p e a u x - r o u g e s et 
des shoshones. » ( In troduct ion à létude des races humaines, 
p . 193.) D ' ap rè s le t ab l eau d e la capaci té c r â n i e n n e d re s sé 
pa r Broca , ce r ta ines r a c e s p r é h i s t o r i q u e s on t u n e supér ior i té 
c r â n i e n n e su r les Pa r i s i ens m o d e r n e s . M. F l o u r e n s es t ime que 
« la g r a n d e u r d u ce rveau ne d o n n e p a s la g r a n d e u r de l ' in-
tel l igence », et q u e la qual i té f a i t p lus q u e la quan t i t é . (Journal 
des savants, 1862, p. 23 i . ) E n f i n , u n phys io logis te angla i s dis t in-
gué , 31. Char l ton Bast ian, p e n s e a u s s i « qu ' i l n 'y a p a s de relat ion 
nécessa i re ou invar iab le e n t r e l e d e g r é d ' in te l l igence des h o m m e s 
ou des f e m m e s et le s imple v o l u m e ou le po ids d u cerveau ». 
(Le Cerveau, t . II, p . 32.) D ' a p r è s ce savan t , ce qu i est plus 
i m p o r t a n t q u e le po ids ou le v o l u m e du cerveau , c 'es t la quan-
tité de subs t ance gr ise et la p e r f e c t i o n de la cons t i tu t ion interne. 
(P. 35.) Sans doute , p o u r q u e l ' i n t e l l i gence pu i s se fonc t ionne r , il 
f au t q u e le po ids d u ce rveau n e descende pas a u - d e s s o u s d 'un 
cer ta in m i n i m u m , q u e G r a t i o l e t ava i t fixé à 900 g r a m m e s ; mais, 
s ans m é c o n n a î t r e l ' i m p o r t a n c e d u po ids et de la fo rme du cer-
veau , il f au t , c o m m e le d isa i t c e t é m i n e n t phys io logis te , en atta-
che r d a v a n t a g e « à la fo rce q u i r i t d a n s le ce rveau et qui ne peut 
ê t re m e s u r é e q u e p a r ses m a n i f e s t a t i o n s ». 

Il n 'es t pas , d u res te , é t ab l i q u e la capaci té c r â n i e n n e des cri-
mine l s soit in fé r ieure , a ins i q u e l ' a f f i rme 31. L o m b r o s o . Les re-
c h e r c h e s qu' i l a fa i tes à cet é g a r d n ' insp i ren t a u c u n e confiance 
aux an thropo log i s tes , pa r ce q u ' i l a employé u n e mauva i s e mé-
thode , celle d u c u b a g e p a r l e s a b l e , qui, d ' a p r è s MM. Broca et 
Top ina rd , es t la p lu s m a u v a i s e d e toutes les m é t h o d e s employées . 
(Hevuc d'anthropologie, 1887. p. 669.) Les conc lu s ions de 
.M. L o m b r o s o su r ce po in t ont é t é con t red i tes p a r les t r avaux de 
MM. Manouvr ier et Bord ie r en F r a n c e , et de MM. Hœger et Dalle-
m a g n e en Belgique. 31. M a n o u v r i e r a t rouvé q u e la capaci té crâ-
n ienne de 61 a s sa s s in s d é c a p i t é s avait l i c e n t i m è t r e s cubes de 

p lus q u e cel les des Pa r i s i ens h o n n ê t e s . (Arch. d'anthropologie 
criminelle, 1886, p. 135.) D 'après les t r avaux de MM. Hœger et 
Da l lemagne , la capaci té c r â n i e n n e des a s sa s s in s en Belg ique a 
été t rouvée a u s s i p lus for te q u e celle des h o m m e s honnê t e s . En 
r é s u m é , les op in ions des an th ropo log i s t e s su r cet te ques t ion 
s o n t t e l l emen t cont rad ic to i res « qu' i l n 'y a r ien à en t i r e r en fa -
v e u r de la thèse du c r imine l -né ». (Topinard . ) 

ANOMALIES DES CIRCONVOLUTIONS DU C E R V E A U . — D'après M. Lom-
broso , su r le ce rveau des c r imine l s , « les c i rconvolu t ions of f ren t 
de f r é q u e n t e s anoma l i e s a t av iques » (l'Homme criminel, p . 251); 
ma i s , au congrès de R o m e , il avait l u i -même r e c o n n u que les 
anoma l i e s s igna lées s u r le ce rveau des ma l f a i t eu r s ava ien t é té 
t rouvées « en p ropor t ion p lu s g r a n d e s chez les h o m m e s h o n -
nê tes » (Actes du congrès, p . 71), et q u e t r o p audac ieux se ra i t 
celui qui conc lura i t , a p r è s t o u t cela, q u ' o n a t rouvé dès m a i n t e -
n a n t avec ce r t i tude les anoma l i e s spéci f iques des c i rconvolu t ions 
cé réb ra l e s des c r imine l s . (Ibid., p . 73.) En effet, des t r avaux 
les p lus r é c e n t s des phys io logis tes , il r é su l te qu' i l est difficile de 
savoir , en cet te m a t i è r e , ce qui es t n o r m a l ou ce qui est anor-
mal . D 'après M. le I)r Luvs, q u e l q u e s c i rconvolu t ions on t d e s 
ca rac t è r e s de p e r m a n e n c e qu i les font a i s émen t r e t rouver d a n s 
tous les ce rveaux h u m a i n s ; m a i s « d ' au t r e s , et c 'es t le p lus g rand 
n o m b r e , au po in t de vue de la conf igura t ion ex té r i eure , p r é -
s e n t e n t tou tes les var ié tés poss ib les , non s eu l emen t d 'un indi-
vidu à l ' au t re , su ivan t q u e l 'on cons idère les r ég ions h o m o l o g u e s 
de l ' h é m i s p h è r e droi t ou cel les de l ' h émi sphè re g a u c h e ». (Le 
Cerveau, p . 9.) Les va r i a t ions a n a t o m i q u e s son t i n n o m b r a b l e s ; 
on les r e n c o n t r e chez les h o m m e s h o n n ê t e s c o m m e chez les c r i -
mine ls . <• L ' h o m m e du m o n d e le p lus ano rma l sera i t p r é c i s é m e n t 
celui qui n ' a u r a i t a u c u n e des anoma l i e s s igna lées pa r M. Lom-
broso . » (Manouvrier . ) Ainsi, selon M. Lombroso , chez le c r iminel , 
l ' h é m i s p h è r e cé rébra l droi t e s t p lu s pesan t q u e l ' h é m i s p h è r e 
cérébra l gauche , e t cet excès de poids du côté de l ' h é m i s p h è r e 
droi t cons t i tue ra i t u n e anomal ie . Or, il r é su l t e des t r avaux de 
M. Broca et de 31. Top inard q u e cette par t icu la r i té est t rès f r é -
q u e n t e chez tous les h o m m e s . (Eléments d'anthropologie géné-
rale, p . 582 et suiv.) 

Enfin, d ' a p r è s un a u t r e an th ropo log i s t e , 31. le D r Benedick t , 
su r le ce rveau des cr iminels , les lobes f r o n t a u x p r é s e n t e n t 



souvent q u a t r e c i rconvolu t ions . Cette par t icular i té , selon lui, 
cons t i tue une anomal i e qui r a p p r o c h e le cr iminel des grands 
carnass iers ; ma i s MM. les I ) " Feré , Foville, Giacomini et Corre 
es t iment qu 'e l le es t s ans impor tance . (Archives d'anthropologie 
criminelle, 1889, p. 296 ; Actes du congrès de Rome, p. 70; les 
Criminels, p a r Corre , p . 9.) M. Topinard qui avait cru d 'abord 
observer des anomal ies sur les c rânes des assass ins , a depuis 
r econnu très l o y a l e m e n t qu'il s 'étai t t rompé, et que ces anoma-
lies se r e n c o n t r e n t éga lement sur les c rânes n o r m a u x . (Revue 
d'anthropologie, 1887, p . 675.) En réal i té , « on ne peut , dans 
l 'état actuel, é tabl i r a u c u n e re la t ion ent re u n e anomal ie cérébrale 
et la cr iminal i té et la folie. D'ai l leurs , il faut reconnaî t re qu 'en 
ce qui conce rne les c i rconvolu t ions cérébrales , p e r s o n n e n 'es t en 
droit de di re quel le es t la fo rme normale ». (Feré, Dégénéres-
cence et criminalité, p. 273.) Aussi nous pouvons sur ce point, 
con t r a i r emen t à l 'opinion de M. Louibroso, conclure , avec les 
savants les p lu s au tor i sés , que le cerveau du cr iminel ne diffère 
pas d u cerveau de l ' h o m m e honnê t e , qu'il ne p résen te aucun 
type spécial , « qu' i l off re les m ô m e s var ié tés et d a n s la môme 
propor t ion q u e les a u t r e s cerveaux »>. (Archives d'anthropolo-
gie criminelle, 1889, p. 299.) 

BRÀCHYCÉPHALIE. DoLicnocÉPHALiE. — Par tan t de cet te supposi-
tion que les a s sa s s in s son t r es tés des h o m m e s primit ifs , M. Lom-
broso a p r é t endu qu ' i ls sont en général b rachycépha les , tandis 
que les vo leurs s o n t dol ichocéphales . (L'homme criminel', 
p. 154-250.) Le déve loppemen t pariéto-occipital semble aussi 
à M. le D r Corre , « en son ensemble , c o m m e l ' ind ica teur 
d ' une surv ivance des énergies les plus in tenses de la cérébrali té 
impuls ive ». (Les Criminels, p . 366.) M. le D ' B o r d i e r considère 
de m ô m e ce type par ié to-cérébra l comme infér ieur et t rès f ré -
quent chez les a s sa s s in s ; il a comparé les c rânes des assass ins 
de Caen à la sér ie des c rânes de la caverne de l 'Homme mort 
et t rouvé en t re eux u n e g rande ressemblance . Mais cette res-
semblance es t complè temen t niée pa r M. Top ina rd ; d ' ap rès lui, 
il est difficile de voir deux lots de c rânes plus d issemblables . 
(Revue danthropologie, 1887, p. 680.) M. de Quatrefages , à son 
tour , vient con t red i re de la façon la plus absolue l ' asser t ion de 
M. Lombroso ; il é tab l i t que les plus anciennes races connues 
étaient do l ichocépha les et que ces races étaient guerr ières , tan-

dis que les t roglodytes b rachycépha les de la Lesse avaient des 
habi tudes inoffensives. (Hommes fossiles, p. 532.) En réal i té , 
« la va leur de la b rachycépha l ie et de la dol ichocéphalie n ' a 
donné lieu qu 'à des contes ta t ions ». (Feré, Dégénérescence et 
criminalité, p. 71.) 

Le crâne de Gambet ta , examiné pa r M. le D r Manouvrier , 
présenta i t le type par ié to-cérébral , q u e que lques médec ins pré-
tendent être u n type in fé r ieur f r équen t chez les assass ins . Il est 
vrai que M. Manouvrier (1) es t ime que , si cette f o r m e d u c e r v e a u 
peu t prédisposer au meur t r e , elle peu t condui re à l 'héro ïsme ! 
(Revue philosophique, avril 1888.) Si la môme f o r m e cérébra le 
prédispose tout à la fois au m e u r t r e et à l 'héroïsme, lorsqu'el le 
se rencon t re ra chez un assass in , il sera téméra i re de dire que 
la cr iminal i té de cet h o m m e est le résul ta t fatal de son organisa-
tion cérébrale , pu i sque la môme organisat ion le prédisposai t 
aussi à l ' hé ro ï sme , et qu' i l avait le choix en t re l ' infamie et la 
gloire. 

ASYMÉTRIE DE LA FACE. — Parmi les anomal ies des cr iminels , 
M. le Dr Lombroso re lève l 'asymétr ie de la face comme un 
des carac tè res les p lus écla tants de la cr iminal i té . (L'Homme 
criminel, p. 181.) Or, MM. Feré, Riant , Topinard , Luys, Foissac, 
es t iment , au cont ra i re , que l 'asymétr ie est de règle dans les 
c rânes no rmaux . « Il n 'y a pas de cerveau h u m a i n qui soit exac-
t emen t symét r ique . » (Feré, p. 74; D r Luys, le Cerveau, 
p. 10 ; Biant, les Irresponsables devant la justice, p. 228.) M. le 
D r Foissac, qui a eu ent re les m a i n s le c râne de Bichat, 
n o u s apprend que les deux moit iés de ce c râne étaient placées 
de t r avers : « Les médecins , dit-il, qui ont vu chez moi ou chez le 
p ro fes seu r Roux ce c râne é t range , peuvent a t tes ter qu' i ls n ' on t 
j ama i s r encon t ré , ni dans les amphi théâ t res , ni dans les musées 
ana tomiques , u n e difformité semblable . » (Dr Foissac, Locali-
sations cérébrales, p . 12.) Richat, qui avait ense igné que la symé-
tr ie de l ' encéphale était un at t r ibut de l ' homme, prouvai t a insi 
pa r son p rop re c r â n e le cont ra i re de ce qu'il avait ense igné . 
M. Topinard et M. Gratiolet ne pensent pas seulement , cont ra i re-

(1) D'après M. le Dr Manouvrier, le lobe frontal de Gambet ta étai t r emarquab le 
au point de vue des circonvolutions et on observait un pli supplémenta i re à la pa r -
tie postérieure de la t roisième circonvolution f ronta le gauche qui est, parai t - i l , l'or-
gane de la paro le . Les phrénologis tes , au contraire, y avaient placé l 'organe du vol. 



nient à l 'opinion de M. L o m b r o s o , que l 'asymétr ie es t de règle 
d a n s les c rânes n o r m a u x , ma i s , au lieu d 'y voir un carac tère 
d ' infériori té , ils y t rouvent a u contra i re un carac tè re de supé-
riori té. (Revue d'anthropologie, 1887, p . 674 ; Eléments d'an-
thropologie, p. 581.) Gra t io le t , ayant examiné le cerveau de la 
« Vénus hot tentote », fu t f r a p p é de la symét r ie plus que parfa i te 
des circonvolut ions des d e u x h é m i s p h è r e s ; elle é ta i t « telle 
qu 'on ne la rencont re j a m a i s chez les cerveaux n o r m a u x de la 
race caucasique ». D'après MM. Brouardel , Lassègue e tMot te t , 
le c râne de Ménesclou étai t s y m é t r i q u e . 

LONGUEUR DE LA FACE. — La longueur de la face, d 'après M. Lom-
broso, est no tab lement s u p é r i e u r e chez les cr iminels (p. 219), 
sur tout chez les assass ins . Y aurait- i l encore là u n carac tère 
régressif ? Cependant les h o m m e s des do lmens des Francs 
avaient une face t rès c o u r t e . Si les Chinois, les Arabes ont la 
face longue, les Lapons, l e s Tasman iens l 'ont beaucoup plus 

' c o u r t e que les Français . 

FOSSETTE OCCIPITALE MOYENNE. — D 'après M. le Dr Lombroso, 
c 'est « l 'anomalie la plus ca r ac t é r i s t i que et ce r t a inemen t la plus 
atavist ique chez les c r i m i n e l s (1). » Elle aura i t été cons ta tée par 
lui 10 fois sur 100 chez les c r imine l s et 5 fois s u r 100 sur les 
non-c r imine l s . Or, M. le D* Topinard es t ime que la fosset te 
occipitale a un caractère n o r m a l (2) et M. le Dr Féré l'a trouvée 
bien inarquée 12 fois sur 8 0 chez les non-cr iminels (3). Bien 
plus , M. le Dr Moleschott (4) cons idè re « que la p résence de la 
fosset te occipitale est une p r e u v e de l 'exagérat ion du vermis et 
un signe de v igueur m u s c u l a i r e . Ce n 'es t donc pas là, dit-il, un 
fait de dégénérescence, m a i s u n e carac tér i s t ique de l ' individu, 
dont la supér ior i té m u s c u l a i r e peu t s ' employer soit à des actes 
héro ïques , soit à des m e u r t r e s . » — C'est en se fondan t s u r la 
fosset te occipitale, la p l a tycépha l i e et de p r é t e n d u s ca rac tè res 
virils du crâne de Charlot te C o r d a y , q u e M. le Dr Lombroso a pré-
tendu que ce crâne était le t y p e du c râne cr iminel (S). Or, d 'après 
M. le Dr Topinard, « c 'est u n beau c râne , régul ier , h a r m o n i q u e , 

(1) L'Anthropologie criminelle et ses récents progrès, p . 29. 
(2) Archives d'anthropologie criminelle, 18S9, p . 554. 
(3) Dégénérescence et criminalité, p . 73. 
(4) Archives d'anthropologie crim inelle, 1883, p . 556. 
(5) Ibid., 1889, p . 656. 

ayan t toute la f inesse et les courbes un peu molles , m a i s cor-
rectes des c rânes fémin ins » (1). 

ABONDANCE ET COULEUR DES CHEVEUX. — M. Lombroso a été 
f rappé de la ra re té de la b a r b e chez les cr iminels et de l 'abon-
dance de leurs cheveux. Ce fait qui l ' é tonné s 'expl ique très s im-
p lement par la j eunesse des accusés . En effet, d ' après les s tat is-
t iques du min i s tè re de la just ice, le plus grand n o m b r e des 
c r imine ls sont âgés de seize à quarante-c inq ans . Le m a x i m u m 
de cr iminal i té pour les deux sexes es t de vingt-six à t r en te ans . 
La calvitie à cet âge n 'es t pas encore arr ivée . — M. Lombroso 
a encore observé que les cheveux no i r s et châ ta ins sont plus 
f r équen t s que les b londs chez les cr iminels . La ra ison de ce fait 
es t t rès simple, c 'est que ses observa t ions ont por té s u r d®6 
Italiens. S'il avait examiné des Danois ou des Al lemands , il 
aura i t t rouvé p lus de cheveux blonds que de noirs . 

OREILLES. — Les oreil les ont été de la par t des an thropologis tes 
l 'objet de t ravaux impor tan t s . Déjà, d a n s l ' an t iqu i té , Aristote 
pré tenda i t que les pet i tes oreil les signifient des m œ u r s fa rouches , 
les moyennes , des m œ u r s excel lentes , et que celles qui sont à la 
fois g randes et d ressées ind iquent la sottise et la loquaci té . 
(Galien, t raduct ion Daremberg , t. I, p. 74.) M. Lombroso a 
observé les oreilles écar tées dans 28 pour 100 des cr iminels . 
(P. 229.) « Sur deux , dit-il, les oreil les n 'avaient pas d 'hél ice. 
Deux fois elles é ta ient pet i tes et minces , trois fois inégales, t ro is 
fois l 'une plus basse que l ' au t re et deux fois ra ta t inées . Ces 
anomal ies sont d 'a i l leurs plus f r é q u e n t e s chez les al iénés. » 
M. le Dr Lacassagne lu i -même , qui n 'a t t r ibue au jourd 'hu i q u ' u n e 
impor tance très secondaire aux ca rac tè res ana tomiques du cr i -
minel , a observé « que chez les enfants vicieux le développement 
de l 'oreille es t souvent rapide et ex t raordina i re ». (Actes du con-
grès de Rome, p . 211.) Ce sont , sans doute, des orei l les d ' âne 
qu i leur poussent . Faut-il aussi cons idérer ce déve loppement 
subi t du pavillon aur icula i re comme un carac tère reversif ? Si le 
fait était établi , il facil i terai t beaucoup les r eche rches de la 
police qui , en me t t an t la main sur le coupable , pour ra i t d i re , elle 
aussi : Teneo lupum auribus. Au congrès de Rome, M. le D r F r i -

Ï.1) N M de la Revue d'anthropologie, p . 25. 



gerio a présenté u n e exposit ion de pavi l lons aur icula i res . Depuis, 
dans les a rchives d ' an thropolog ie cr iminel le , le m ô m e anthro-
pologiste a consacré une é tude t r è s complè te à l 'oreil le externe. 

D E N T S . — Dans le 4 p o u r 100 d e s homicides , M. Lombroso a 
noté le déve loppement d é m e s u r é des den t s can ines (p. 230). 
Sachan t que, aux yeux du d o c t e u r i ta l ien, l ' homme cr iminel se 
r app roche du singe et des an imaux fé roces , je m 'a t t enda is à une 
consta ta t ion plus f r équen te du déve loppemen t d é m e s u r é des 
den t s can ines . 

F O R M E DU NEZ. — Avant les découve r t e s de l 'école d 'an thropo-
logie cr iminel le , on était por té à c ro i re que le nez d 'un criminel 
ressembla i t au nez d ' u n h o n n ê t e h o m m e , que la fo rme du nez 
ne var ia i t pas su ivant la f o r m e d e la cr iminal i té . Mais, d 'après 
M. Lombroso et M. le D r Ot to lenghi , le squelet te du nez du cri-
minel -né diffère de celui du non-c r imine l . On y r e m a r q u e « en 
triple propor t ion , ce qui est u n i q u e d a n s les n o r m a u x , l ' échan-
c ru re nasale façonnée à goutt ière s imienne et l ' ouver tu re nasale 
a symét r ique , p té léor in ique ; p o u r ce qui r egarde la fo rme du 
nez, dans les m e u r t r i e r s p révau t , c o m m e dans les épi lept iques, 
le nez gibbeux, gros et long ; d a n s les vo leurs le nez écrasé, 
creux, court et large, qui es t p ropre aux c ré t ins ; dans les escrocs, 
le nez rectil igne et de d imens ions régul iè res ». (La Nouvelle 
Revue, 1888, p. 783.) Rien ne r e s s e m b l e à u n voleur c o m m e un 
e sc roc ; l 'un s ' empare du bien d ' a u t r u i p a r u n e appréhens ion 
f raudu leuse , l ' au t re arr ive au m ô m e b u t p a r des m a n œ u v r e s 
f r audu leuses ; le plus souvent le m ô m e mal fa i t eur commet suc-
cess ivement des vols et des e s c r o q u e r i e s . Comment peut- i l se 
faire que deux mal fa i t eu r s qui se r e s semb len t au poin t de vue 
moral p ré sen ten t , au poin t de vue p h y s i q u e et pa r r appor t à la 
fo rme du nez, une si g rande d i f fé rence ? Comment se fait-il que 
chez le voleur le nez soit écrasé , c reux , cour t et la rge , et qu'il 
soit chez l 'escroc rect i l igne e t d e d imens ions régul ières ? 
MM. Lombroso et Ottolenghi ont oub l i é de nous faire connaî t re 
la forme du nez du malfa i teur , l o r squ ' i l es t à la fois voleur et 
escroc. Quant à moi , ap rès vingt a n s d 'expér ience judiciaire , 
après avoir vu à l ' ins t ruc t ion , au p a r q u e t , à l ' audience , des 
mil l iers de p révenus de vols e t d ' e sc roquer i e s , je n 'a i j amais 
observé chez ces p révenus la m o i n d r e différence, au poin t de vue 

de la fo rme du nez. Toutes les fois que vais siéger aux ass ises , 
je ne m a n q u e pas d ' examiner avec at tent ion le nez des voleurs , 
pour vérifier l 'exact i tude des al légations des docteurs i taliens. Je 
viens encore à la de rn iè re session (juillet 1890) de voir défiler 
devan t moi u n e quinzaine de voleurs et j 'ai cons ta té qu'ils 
avaient p re sque tous le nez d ro i t . 

F O R M E DES MAINS. — On sait que, dans un langage famil ier , on 
dit d 'un voleur qu'il a la ma in longue, et d 'un h o m m e qui f rappe 
avec vigueur qu'il a la ma in lourde . D'après M. le Dr Marro, qui 
appar t ien t à l 'école i ta l ienne d 'an thropologie criminelle, ces 
mé taphores expr imera ien t une vérité ana tomiqne . M. Marro a 
t rouvé, à ce qu' i l a s sure , chez les meur t r i e r s et les au teu r s des 
coups et b lessures , « u n e véri table p répondé rance de m a i n s 
larges et cour tes », et chez les voleurs « t rès f r é q u e m m e n t des 
mains longues e t é t roi tes ». M. Marro a oublié de nous indiquer 
la fo rme des mains des voleurs assass ins ; lui aussi suppose 
q u e les voleurs et les assass ins cons t i tuent deux classes de 
cr iminels abso lumen t dis t inctes . Cependant le m e u r t r e es t f ré -
q u e m m e n t commis pour facil i ter le vol. Souven t , le c r imine l 
commence pa r le vol, sans avoir l ' in tent ion de tuer sa vic t ime ; 
pu is ce p remie r c r ime commis l ' en t ra îne à en commet t r e u n 
second pour suppr imer le témoin qui ira le dénonce r . Rien n ' es t 
donc plus inexact q u e cette a f f i rmat ion qu'il y a au t an t d 'espèces 
de cr iminels qu' i l y a de catégories de délits, q u e chaque espèce 
de cr iminels p résen te des anomal ies physiologiques et psych iques 
dis t inctes , et q u e les m e u r t r i e r s et les voleurs cons t i tuent des 
espèces de cr iminels différentes . Le cr iminel passe d 'un cr ime à 
l ' au t re avec une facilité ex t rême. Sur le cas ier judiciaire des 
p révenus nous voyons en général f igurer les diverses var ié tés de 
dél i ts . 

INSENSIBILITÉ P H Y S I Q U E . —L' insensibi l i té phys ique des cr iminels 
a beaucoup f rappé MM. Lombroso et F e r r i ; d ' après eux, le crimi-
nel serai t a t t e i n t d ' u n e analgés ie congéni ta le ; la sensibil i té serai t 
obtuse chez lui, c o m m e chez le sauvage . Cette insensibil i té leur 
paraî t établie su r tou t par l ' impassibil i té, le courage avec lesquels 
le cr iminel instinctif suppor te les opéra t ions chirurgicales et 
l 'exécution capitale e t par le n o m b r e de suicides accomplis pa r 
les criminels long temps après lecr i ine . (Actes du congrès, p . 118.) 



Dans l 'exercice de mes fonc t ions , j 'a i eu l 'occas ion de cons ta t e r 
p l u s s o u v e n t chez les c r imine l s des ac tes de l âche té q u e des 
ac tes de courage . Si MM. L o m b r o s o et Fe r r i on t cons ta té , chez 
q u e l q u e s ma l fa i t eu r s , u n e impass ib i l i t é réel le p e n d a n t u n e opé-
ra t ion ch i rurg ica le , ils o n t t i ré d e q u e l q u e s cas pa r t i cu l i e r s u n e 
règle t rop généra le . D'a i l leurs , en quoi cette impass ib i l i t é diffère-
t-el le d u courage , b ien a u t r e m e n t admi rab le , avec lequel nos 
so lda ts e t nos m a r i n s b l e s s é s e t a m p u t é s s u r les c h a m p s de ba-
taille s u p p o r t e n t les opé ra t i ons ch i ru rg ica les ? « On se t r ompera i t 
b i en si on se f igura i t une a m b u l a n c e c o m m e un sé jour d e cr is de 
désespo i r et de g é m i s s e m e n t s l a m e n t a b l e s , dit le P . de D a m a s 
d a n s les Souvenirs de Crimée..Noizi u n e salle r emp l i e de b lessés ; 
on vient d ' a p p o r t e r ces h o m m e s à dos de m u l e t s . . . Celui-ci a un 
œil de m o i n s ; celui- là t i en t s u s p e n d u e pa r u n e b a n d e de toi le sa 
m â c h o i r e f r a c a s s é e ; à ce t ro i s i ème il m a n q u e un b r a s ; le qua-
t r i ème n 'a p lus q u ' u n e j a m b e . — « A h ! l ' a u m ô n i e r , que l le mine 
n o u s d e v o n s f a i r e , a ins i é ta lés en r a n g s d ' o ignons» , m e répond 
en sour ian t un p a u v r e ga rçon a u q u e l on a coupé le b r a s et la 
j a m b e . — « Q u e fa i tes -vous ? cr ie a u médec in ce t a u t r e soldat 
r e n v e r s é à t e r r e p a r u n e ba l le qui lui es t e n t r é e b ien avan t dans 
la j a m b e . Vous voulez c o u p e r mon pan ta lon pou r a l ler p lus vite 
e t m e fa i re souf f r i r mo ins l o n g t e m p s ! Ce n 'es t p a s de cela qu'il 
s ag i t ; allez p lus l e n t e m e n t ! afin que , l o r sque vous aurez ext ra i t 
la balle et p a n s é ma b lessure , j 'a ie mon pan t a lon tout en t i e r pou r 
r e t o u r n e r a u feu (p. 71).» 

Si les so lda ts , c o m m e les m a r t y r s , suppor t en t avec t an t de 
fo rce d ' â m e les p l u s g r a n d e s d o u l e u r s , c 'es t p a r c e q u e l ' h o m m e 
dev ien t i n f i n i m e n t mo ins sens ib le lo rsqu ' i l es t s o u t e n u p a r un 
g r a n d s e n t i m e n t , l ' a m o u r d e l ' h o n n e u r e t d e la pa t r i e ou l ' a m o u r 
de Dieu. . . . Si les sauvages s u p p o r t e n t s a n s se p l a i n d r e de vrais 
suppl ices à l ' époque des in i t ia t ions re l ig ieuses , c 'es t à l ' in f luence 
du s en t imen t re l ig ieux qu' i l f a u t a t t r i b u e r cet te impass ib i l i té , 
p lu tô t qu ' à une anomal ie p h y s i q u e . 

Il e s t vra i q u e q u e l q u e s c r imine l s c o n d a m n é s à m o r t m e u r e n t 
avec fo r f an t e r i e e t cyn i sme , su r t ou t q u a n d ils son t j e u n e s . Mais 
ici enco re les an th ropo log i s t e s i ta l iens p r e n n e n t l 'except ion 
p o u r la règ le généra le . La p lupa r t d e s c r imine ls son t t e l l emen t 
a t t e r rés a u m o m e n t d e l ' exécut ion qu' i l f a u t les sou ten i r et les 
p o r t e r s u r l ' é cha faud . 11 n e f a u t p a s davan tage p r e n d r e p o u r de 
l ' impass ibi l i té la f o r f a n t e r i e d e q u e l q u e s accusés au m o m e n t où 

la c o n d a m n a t i o n est p r o n o n c é e . L ' insensibi l i té qu ' i l s a f fec tent 
devan t l epubl ic , t rès souven t , n 'es t q u e fact ice . Au m o i s de m a i 
1889, j e fa i sa is p a r t i e de la c o u r d ' ass i ses qu i a c o n d a m n é à m o r t 
le n o m m é Silvy p o u r un doub le assass ina t . A la l ec tu re du ver-
dict , l ' accusé s ' éc r i a : «Main tenan t ou dans c inquan te ans , q u e 
m ' i m p o r t e ! » Cette insens ib i l i té n 'é ta i t q u ' a p p a r e n t e ; dès qu' i l 
f u t sort i de la salle d ' aud ience , Silvy éclata en sanglo ts e t d o n n a 
les s ignes d u p l u s violent désespo i r . 

Quant au n o m b r e des su ic ides accompl i s p a r les c r imine l s 
l o n g t e m p s a p r è s le c r ime , il es t e x t r ê m e m e n t r e s t r e in t . Les au-
t eu r s de m e u r t r e s , d ' a s s a s s ina t s , d ' incendies , se d o n n e n t que l -
quefo i s la mor t i m m é d i a t e m e n t a p r è s le c r ime , p o u r se sous t r a i r e 
aux p o u r s u i t e s jud ic ia i res , sous l ' in f luence d u r e m o r d s . J 'en ai 
v u des exemples d a n s m a ca r r i è re , m a i s j e n 'a i j a m a i s p e r s o n -
n e l l e m e n t cons ta té d e su ic ides de c r imine ls l o n g t e m p s ap rès le 
c r ime . Le c r imine l , u n e fois a r r ê t é , es t é t ro i t emen t survei l lé , e t 
il lui es t difficile d e se su ic ider , q u a n d m ê m e il le voudra i t . « Sur 
line popula t ion de 15,000 ind iv idus d a n s les m a i s o n s cen t r a l e s de 
18-40 à 1846, on a compté 30 suic ides ; s u r 7,041 f o r ç a t s , de 1838 
à 1846, on n 'en a cons ta té q u e o. Les voleurs , l es a s sa s s in s de 
p ro fe s s ion , les fo rça t s , les g r a n d s coupab les o n t p lus r a r e m e n t 
r e c o u r s à ce m o y e n violent , p o u r se s o u s t r a i r e à l ' expia t ion 
péna le , q u e les d é t e n u s d 'une pe rve r s i t é mo ins p r o f o n d e ; et lo rs -
qu ' i ls veu len t en finir, l ' énergie m o r a l e l eu r m a n q u e que lque fo i s 
pou r r e c o u r i r au su ic ide d i rec t (1).» Les s ta t i s t iques pén i ten-
t ia i res pub l i ées p a r le min i s t è re de l ' i n té r i eur cons t a t en t aus s i 
q u e les su ic ides sont t r è s r a r e s chez les d é t e n u s . En 188-2, pa r 
exemple , sur 13,392 h o m m e s dé tenus , il n 'y a eu q u e 5 ten ta t ives 
d e su ic ide et 2 suic ides . Il n ' y a eu a u c u n suicide d a n s les ma i -
sons cen t ra l e s de f e m m e s (2). O n v o i t c o m b i e n M. le D r Lombroso 
est d a n s l ' e r r eu r , q u a n d il écri t q u ' u n g rand n o m b r e de su ic ides 
son t accompl is p a r les c r imine l s l o n g t e m p s ap rès le c r i m e . 

Faut- i l aus s i voi r u n e p r e u v e d 'ana lgés ie dans ce fa i t q u e des 
accusés , p o u r cacher leur ident i té , sé f on t que lquefo i s des b l e s -
s u r e s ? Et , p a r c e q u e p lus ieurs b r igands , dans l eu r s lu t tes avec 
la fo rce pub l ique , ont r e ç u des b l e s s u r e s don t ils ont p r o m p t e -
m e n t guér i , devons -nous conc lu re à u n e nouvel le anoma l i e , à 
la « d i svu lnérab i l i t é »? 

(1)Brierre de Boismont, Du Suicide, 55. 
(2) Statistique de 1882, p . x s x v i . 



T A T O U A G E . — D ' a p r è s l 'école d ' an th ropo log ie c r imine l l e , l ' insen-

sibi l i té p h y s i q u e d u c r imine l , q u i r a p p e l l e cel le de l ' h o m m e 

s a u v a g e , s e ra i t e n c o r e a t t e s t ée pa r le t a t ouage . S u i v a n t M. L o m -

b r o s o , le t a t o u a g e , obse rvé f r é q u e m m e n t chez l e s c r imine l s , 

« cons t i t ue , p a r sa f r é q u e n c e , u n ca rac t è r e a n a t o m i c o - l é g a l 

spéc i f i que e t t o u t n o u v e a u » (p. 238). C'est u n s igne de r é g r e s -

s ion à la vie d e s h o m m e s pr imi t i f s , et c o m m e « ce t t e opé ra t i on 

p l u t ô t ch i ru rg i ca l e q u ' e s t h é t i q u e e s t aus s i f r é q u e m m e n t sub i e 

v o l o n t a i r e m e n t p a r l ' h o m m e sauvage », M. L o m b r o s o voit , d a n s 

le t a touage p r a t i q u é p a r le c r imine l , l ' h o m m e pr imi t i f et le s a u -

vage , u n e p r e u v e de l ' i den t i t é de n a t u r e q u i exis te e n t r e eux . Il 

es t exac t q u e l ' h o m m e primit i f c h e r c h a i t à se p a r e r en se pei-

g n a n t le c o r p s en r o u g e ou en p o r t a n t des coqu i l l e s . (Hérodo te , 

1. IV, § 191.) Chez le s a u v a g e , le t a t o u a g e es t a u s s i t r è s u s i t é ; il 

n ' e s t p a s s e u l e m e n t i n s p i r é p a r le g o û t de la p a r u r e , m a i s il a 

a u s s i p o u r b u t d ' i n d i q u e r la t r i b u e t la f ami l l e à l aque l l e a p p a r -

t i e n n e t a toué . (Qua t re fages , Hommes fossiles, p . 4 2 9 ; D a r w i n , 

Voyage d'un naturaliste autour du monde.) Les femmes des 
m i s s i o n n a i r e s a n g l a i s a y a n t e n g a g é les f e m m e s d e s s a u v a g e s de 

la Nouve l le -Zé lande à r e n o n c e r a u t a t o u a g e , ces d e r n i è r e s r é p o n -

d i r e n t : « Il f a u t b i en q u e n o u s f a s s i o n s f a i r e q u e l q u e s l ignes 

su r les l èv re s , ca r , a u t r e m e n t , q u a n d n o u s s e r o n s viei l les , et q u e 

n o s l èv re s s e r o n t r idées , n o u s s e r o n s t r o p l a i d e s . » (Darwin , 

Voyage autour du monde, p . -453.) Le t a touage es t u n s igne de 

d i s t inc t ion e n t r e le m a î t r e et l ' e sc l ave . Les m i s s i o n n a i r e s on t 

di t à D a r w i n qu ' i l s se s o n t t e l l e m e n t h a b i t u é s à vo i r l e s c h e f s 

t a t o u é s que , « m ô m e p o u r eux , il m a n q u e q u e l q u e chose à u n e 

f igure q u a n d elle n ' e s t p a s t a t o u é e , et qu ' e l l e ne l e u r r e p r é s e n t e 

p l u s a l o r s la f ace d ' u n g e n t l e m a n de la nouve l l e Zé lande ». 

( Voyage d'un naturaliste autour du inonde, p. 436.) D'après 
H u m b o l d t , « la p e i n t u r e e t le t a t o u a g e ne s o n t r e s t r e i n t s , d a n s les 

d e u x m o n d e s , ni à u n e seu le r a c e ni à u n e s eu l e zone ». E n effet , 

n o s so lda t s , n o s o u v r i e r s e t s u r t o u t n o s m a r i n s p r a t i q u e n t le 

t a t o u a g e p a r s i m p l e a m u s e m e n t ou p a r van i t é . Les so lda t s 

a i m e n t à p o r t e r d e s e m b l è m e s m i l i t a i r e s ; les o u v r i e r s d e s s i n e n t 

vo lon t i e r s su r l e u r s co rps l e s i n s t r u m e n t s et ou t i l s de l e u r p r o -

fess ion ; on o b s e r v e auss i s u r e u x d e s t a t o u a g e s o b s c è n e s , c o m m e 

su r les c r i m i n e l s ; l ' h o m m e i l l e t t r é , d o m i n é p a r u n e p a s s i o n , est 

po r t é à en t r a c e r les s ignes r e p r é s e n t a t i f s . P u i s q u e ce t u s a g e du 

t a touage exis te c h e z les so lda t s , l e s o u v r i e r s e t les m a r i n s , c o m m e 

chez les c r imine l s , p o u r q u o i en f a i r e u n ind ice d e c r i m i n a l i t é ? 

P u i s q u ' i l es t i n s p i r é p a r le g o û t d e la p a r u r e , qu i es t c o m m u n à 

t o u s les h o m m e s , p o u r q u o i y vo i r u n s igne c a r a c t é r i s t i q u e du 

c r i m i n e l ? 

INNERVATION VASO-MOTRICE. — Les a n o m a l i e s de la sens ib i l i t é 

s o n t a c c o m p a g n é e s , chez les c r imine l s , d ' a p r è s M. L o m b r o s o , 

d e s a n o m a l i e s d e l ' i n n e r v a t i o n v a s o - m o t r i c e . Ces a n o m a l i e s s e 

t r a d u i s e n t , s u i v a n t lu i , p a r l ' a b s e n c e de r o u g e u r (p . 305) ; il a 

d é c o u v e r t q u ' u n ce r t a i n n o m b r e de c r imine l s n e r o u g i s s e n t p l u s , 

e t il p e n s e q u e ce t te a b s e n c e de r o u g e u r est o r ig ine l le , h é r é d i -

ta i re , qu ' e l l e es t u n e a n o m a l i e de l ' i n n e r v a t i o n v a s o - m o t r i c e . 

Une exp l i ca t i on d e ce t t e a b s e n c e de r o u g e u r chez l e s c r i m i n e l s 

e n d u r c i s se p r é s e n t e n a t u r e l l e m e n t à l ' e sp r i t ; la r é p é t i t i o n 

d ' a c t e s dé l i c t ueux , la c o m p a r u t i o n r é p é t é e d e v a n t les t r i b u n a u x 

c o r r e c t i o n n e l s , r e n d e n t le réc id iv i s te i n s e n s i b l e à l a h o n t e de la 

r é p r i m a n d e et d e l a c o n d a m n a t i o n ; il n e r o u g i t p l u s de son é ta t 

h a b i t u e l de d é g r a d a t i o n . R a c i n e qu i , s a n s ê t r e an t l i ropo log i s t e , 

c o n n a i s s a i t le c œ u r h u m a i n , e t s u r t o u t le c œ u r f é m i n i n , ava i t f a i t 

d i r e à P h è d r e : 

Je sais mes perfidies, 
Et ne suis pas de ces femmes hardies, 

Qui, goûtant dans le c r ime une t ranquil le paix, 
Ont su se faire un f ront qui ne rougit jamais. 

M. L o m b r o s o n e s ' a r r ê t e p a s à ce t t e exp l ica t ion p s y c h o l o g i q u e 

de l ' a b s e n c e d u r e m o r d s ; il lu i f a u t u n e exp l i ca t ion p h y s i o l o -

g ique . Sa t h è s e é t a n t q u e l e c r i m e e s t le r é s u l t a t d ' u n e o r g a n i -

sa t ion p h y s i q u e a n o r m a l e , l ' a b s e n c e d e r o u g e u r s e ra p o u r lu i 

u n e a n o m a l i e de l ' i n n e r v a t i o n v a s o - m o t r i c e . Il n e d i s t i n g u e p a s 

e n t r e le c r i m e d 'occas ion e t le c r i m e d ' h a b i t u d e . 

A U T R E S ANOMALIES. — L ' h o m m e c r i m i n e l e s t t e l l e m e n t diffé-

r e n t de l ' h o m m e h o n n ê t e , d ' a p r è s M. L o m b r o s o , q u e les m a l a -

dies du foie , d u c œ u r , d e l ' e s t o m a c ne s o n t p a s les m ô m e s . 

M. O t to l engh i a m ô m e d é c o u v e r t d e s a n o m a l i e s d a n s se s u r i n e s . 

Une j o u r n é e n e s e p a s s e p a s , d i t M. L o m b r o s o , s a n s q u e T o n f a s s e 

d e s d é c o u v e r t e s a n a l o g u e s . . . « Si les j e u n e s p r i s o n n i e r s des n o u -

vel les i dée s o n t q u e l q u e to r t , c ' e s t de n ' a v o i r j a m a i s osé en f a i r e 

r e s s o r t i r p l u s n e t t e m e n t l ' i m p o r t a n c e et de s ' ê t r e m o n t r é s t r o p 

t imides d a n s l e u r s a f f i r m a t i o n s . » (La Nouvelle Revue, 1888, 



p. 783.) Ce reproche de t i m i d i t é d a n s l 'a f f i rmat ion me paraî t 
immér i t é . C'est b ien p lu tô t le r eproche cont ra i re q u e j e serais 
tenté d ' adresse r à l 'école i t a l i enne d 'an thropologie criminelle, 
lorsqu 'e l le aff i rme l ' ex i s t ence de tant d ' anomal i e s vra iment 
s ingul ières , qui var ien t m ô m e su ivan t le genre de cr ime, et une 
série de découver tes p r e s q u e quot id iennes , dont a u c u n e n'est 
établie. 

Des opinions p h i l o s o p h i q u e s préconçues pa ra i s sen t avoir 
exercé une influence f â c h e u s e sur l 'espr i t des anthropologis tes 
i tal iens. Ils ont observé l es ma l fa i t eu r s avec des yeux darwi-
niens ; ils p r ennen t pour b a s e de leurs é tudes le darwinisme 
sans le d iscuter (1). La d e s c e n d a n c e s imienne est pour eux une 
idée fixe. Trouve-t- i l chez u n cr iminel des den t s can ines dévelop-
pées , immédia tement M. L o m b r o s o érige cette par t icular i té très 
commune en un carac tère spéc ia l au cr iminel , pa rce q u e Darwin 
a écrit que nos ancê t res m â l e s avaient p r o b a b l e m e n t , comme 
les singes antropoïdes , de g r a n d e s den t s canines . Un criminel 
a- t- i l les b r a s longs, ses b r a s « sont aussi longs q u e ceux d'un 
ch impanzé ». ( L ' H o m m e criminel, p .210.) M. Lombroso trouve-
t-il chez un mal fa i t eur un e m p r e s s e m e n t t rès na tu re l à p rendre 
la fui te , cette agilité est « a n a l o g u e à celle du s inge » (p. 300). 
En un mot, à force de s o n g e r au singe, M. Lombroso finit par 
oubl ier que l ' homme c r i m i n e l est un h o m m e . Un au t re an thropo-
logiste, M. Albrecht , est t e l l e m e n t obsédé pa r cet te idée de la 
descendance s imienne , q u e l e s h o m m e s cr imine ls son t pour lui 
« incontes tab lement n o r m a u x , et que les seuls ê t r e s ano rmaux 
qui existent d a n s la n a t u r e sont p réc isément les h o m m e s 
honnê tes ». (Actes du congrès, p. 110.) Au lieu d 'observer les 
cr iminels sans espr i t de s y s t è m e , au lieu de se b o r n e r à une 
observat ion exacte et c o m p l è t e des faits, les anthropologis tes 
i taliens, pa r t i s ans des t h é o r i e s de Darwin qu' i ls exagèrent , ne 
cherchen t dans l ' obse rva t ion des cr iminels que des a rguments 
a l 'appui de leur sy s t ème . 

C o m m e n t ne pas être f r a p p é de l 'espr i t sys témat ique avec 
lequel M. Lombroso exp l ique toutes choses par l ' a t av i sme? Ce ne 
sont pas seu lement les c a r a c t è r e s ana tomiques , phys io logiques 
du criminel , qui a t t e s t en t u n a tavisme h u m a i n et préhumain 
r emon tan t à des mil l iers d ' a n n é e s , à t r ave rs des croisements 

(l) Actes du congrès de Rome. p . 177. 

infinis de races . La circoncision est u n res te de cann iba l i sme e t 
de 1 infant icide consacré pa r la religion (p. 91). La pers is tance 
du duel chez les peup les civilisés est d u e à un r e s t e d ' a tav i sme 
(p. 93). « N'est-ce pas ce m ê m e a tav isme qui a tan t de fois justif ié 
à nos yeux les guer res en t r ep r i s e s cont re les peuples faibles ? » 
Le r a c h a t des fau tes par u n e a u m ô n e n 'es t que la reproduct ion 
des anc iennes composi t ions des ba rba r e s . La pers is tance des 
sacrifices, « c 'es t -à-di re de l 'homicide et d u cannibal i sme ins-
pirés par la religion », es t a t t r ibuée à une influence a tavique. Le 
droit de grâce résu l te de l 'a tavisme (p. 98). L'origine du j u r y est 
la m ê m e que celle du droit de grâce (p. 98). Ainsi c 'est par l 'ata-
visme que M. Lombroso expl ique les caractères ana tomiques du 
criminel , ses inst incts , la na tu r e et la d i f férence des cr imes , les 
pra t iques rel igieuses , les ins t i tu t ions judic ia i res . Ce n 'est pas 
seu lement le droit c r iminel que l 'école d 'anthropologie cr imi-
nelle veut renouveler , c 'est le renouve l lement de toutes les 
sc iences qu 'e l le pou r su i t pa r la théorie de l ' a tavisme. Qui le 
croirai t? L'opposit ion a c h a r n é e que rencont re la nouvel le école 
anthropologico-cr iminel le es t s ans doute un res te de l ' an t ique 
sen t iment de vengeance qui se cache et couve pour a insi dire 
en chacun de nous (p. 97)? Cette explication des cr i t iques 
dir igées con t re sa théorie n'a pas paru s ans doute t rès satisfai-
sante à M. Lombroso , car p lus tard il a a t t r ibué ces cr i t iques à 
u n e sor te d 'hypno t i sme , qui ne p e r m e t pas aux savan t s de 
changer cer ta ines opinions, « lo rsque celles-ci découlent d 'un 
long s u r m e n a g e intel lectuel ou d 'une suggest ion t rop r igou-
reuse ». (La Nouvelle Revue, 15 décembre 1888.) 

Les asser t ions de M. le I)r Lombroso sont, il est vrai , accom-
pagnées de n o m b r e u s e s s ta t i s t iques , qui font croire au p remier 
abord à une ex t rême précis ion. Des pages en t i è res son t rempl ies 
de ch i f f res ; quoi de plus précis que les chiffres ! Les s ta t i s t iques 
a b o n d e n t ; quoi de p lus p roban t que les s ta t is t iques ! Cette pré-
cision est plus apparen te q u e réel le . Au congrès de Paris de 1889, 
M. Lombroso a r e c o n n u lu i -même très loyalement qu'il avait mis 
t rop de précipi ta t ion à r éun i r des chiffres et à confec t ionner ses 
s ta t is t iques (Archives dAnthropologie criminelle, 1889, p. 542). 
11 y a, en effet, de tout dans ces s tat is t iques, a insi que l'a observé 
M. Topinard ; pa rmi les p r é t endues anomal ies r e m a r q u é e s chez 
les criminels , on t rouve des ca rac tè re s de races t r è s no rmaux , 
des carac tè res d u s à l 'âge. « Rien n ' es t oublié : le f ron t fuyan t , 
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le c râne gros, les c rânes peti ts , les c rânes hauts ou oxycéphales, 
bas ou p la tycéphales , qui re lèvent tout na tu re l l ement de la 
race . » (Revue d'Anthropologie, 1879, p. 674.) Dans le tableau 
des anomal ies de la phys ionomie (Actes du Congrès de Rome 
de 1885, p . 78), l'œil sinistre et faux const i tue u n e anomalie, 
l'œil terrible une au t re anomalie , distincte de la précédente ; 
l'œil sinistre et faux es t cons ta té par M. Lombroso 23 fois sur 
100 chez les cr iminels , 1 fois s u r 100 chez les P iémonta is hon-
nêtes , 25 fois chez les f e m m e s c r imine l les ; Y œil terrible est 
observé 4 fois s u r 100 chez les cr iminels , 1 fois sur 100 chez les 
P iémonta i s honnê t e s , 3 fois sur 100 chez les f e m m e s criminelles. 
Est-ce que ces p r é t endues observat ions ont u n e va leur scien-
t if ique ? Aussi , malgré l ' aspect imposant du livre, hér issé de 
chiffres , de t e rmes scientif iques, de mots nouveaux, r ien ne me 
pa ra i t moins positif que les aff i rmat ions de l 'école positiviste 
d 'an thropologie cr iminel le . Les signes physiologiques, anato-
miques de la cr iminal i té , qu 'e l le p ré tend avoir observés chez les 
cr iminels , ne l eu r sont pas par t icu l ie rs ; il n 'y a pas de caractères 
phys iques d i s t inguant le mal fa i teur de l ' honnê te h o m m e . Mis en 
con tac t pa r m a profess ion avec les cr iminels , j e vois que les 
a s sass ins sont auss i b ien dol ichocéphales que bracl iycéphales , 
que chez les vo leurs on cons ta te au tan t de c r ânes bracl iy-
céphales que dol ichocéphales . Le visage des p révenus ne me 
pa ra i t pas plus a symé t r ique que celui des honnê te s gens ; le nez 
des vo leurs r essemble à celui des escrocs ; les den ts , les oreilles, 
les m a i n s des accusés ne p r é sen t en t pas de part iculari tés 
except ionnel les . Mon expér ience judiciaire ne m e p e r m e t pas 
davan tage d ' adme t t r e l 'exis tence d 'un type c r imine l effaçant le 
type nat ional . L 'an thropologie cr iminel le me pa ra î t surtout 
dépas se r toute m e s u r e dans l ' a f f i rmat ion, quand elle a t t r ibue un 
type spécial à c h a q u e espèce de cr iminels , c o m m e s'il y avait 
a u t a n t de classes dis t inctes de cr iminels qu'il y a de var ié tés de 
déli ts ! 

Ces l ignes é ta ien t écri tes lo r sque s 'es t ouvert , à Paris , à la fin 
de 1889, le second congrès d 'an thropologie criminelle. La théorie 
de M. le Dr Lombroso , qui n ' ava i t pas eu de con t rad ic teurs au 
congrès de Rome, a soulevé, au Contraire, à celui de Paris les 
c r i t iques les p lus vives. M. Manouvrier , M. Topinard , M. Brouar-
del ont été d 'accord p o u r déc la re r que « la r eche rche de l 'ano-
mal ie cr iminel le e s t i l lusoire » (Brouardel) , q u e « les recherches 

ana tomiques n 'on t pas encore révélé un seul carac tère exclusif 
aux cr iminels ou à une cer taine catégorie de cr iminels ». 
(Manouvrier.) M. Benedick lu i -même, un anthropologis te dis t in-
gué, qui, au congrès de Rome, avait a t taché une g rande impor -
tance aux s ignes an thropologiques pa r r appor t à la cr iminal i té , 
a déclaré au congrès de Paris que « toutes ces mé thodes cranio-
mét r iques i nd iquen t plus de d i le t tant i sme que de r igueur scien-
tifique, qu 'e l les n 'on t d o n n é q u e des r ense ignement s arbi -
t ra i res . . . e t que les ju r i s tes ont bien ra ison de se méf ier des 
p résen t s que leur font les anthropologis tes ». (Archives d'anthro-
pologie criminelle, 1889, p. 555.) L 'engouement irréfléchi, qu i 
avait fait adopter pa r tan t de savants et de ph i losophes d i s -
t ingués l 'explication du cr ime pa r l ' a tavisme, s 'es t donc évanoui . 
Aussi M. le Dr Lombroso, qui es t un h o m m e d 'espr i t , n'a-t-il pu 
s ' empêcher de di re en sour ian t , en réponse à ces cr i t iques , qu' i l 
n 'y avait pas loin pour lui du Capitole à i a roche Tarpé ienne . 

L A THÉORIE n u CRIME-ATAVISME COMPLÉTÉE PAR LA THÉORIE DE LA 

FOLIE MORALE. — Il semble que M. Lombroso a p ressen t i de b o n n e 
h e u r e les for tes object ions que devai t r encon t re r son hypo thèse 
de l 'a tavisme, car il n'a pas ta rdé à la complé te r p a r la théorie de 
la folie morale. C'est M. le D ' D e s p i n e d e Marseille qui le p r emie r , 
il y a plus de vingt ans , a développé cet te théor ie que le c r ime 
es td r t à une absence de sens moral , que les cr iminels sont des 
m o n s t r e s a u p o i n t de vue mora l , a t te in t s d ' une sor te d'imbécillité 
morale congéni ta le . Cette théor ie , puisée dans la lec ture des 
déba t s judic ia i res et non d a n s l 'observat ion directe des c r i -
minels , avait eu alors peu de succès eii France, ma lg ré le t a l en t 
avec lequel elle avait été développée. Mais elle a été acceptée 
avec une faveur t r è s m a r q u é e à l 'é t ranger , n o t a m m e n t en 
Angleterre et en Italie, et elle nous es t r evenue d'Italie, com-
binée pa r M. Lombroso avec la théorie de l ' a tavisme. Sous cette 
nouvelle forme, elle a r encon t ré de n o m b r e u x par t i sans , qui ont 
vu dans les cr iminels des h o m m e s a n o r m a u x , dépourvus de s ens 
moral , de sen t iments a l t ruis tes , const i tuant une race dégénérée , 
une variété de l 'espèce h u m a i n e . Dans cette théorie , qui re je t t e 
l ' a tav isme p h y s i q u e e t re t ien t l ' a tav i sme mora l (1), le cr iminel 

(1) Celte théorie est aussi celle d'un anthropologiste distingué, M. Garofalo, d 'après 
lequel le type du criminel existe indépendamment de toute anomalie physique e t 
est caractérisé par le mauque absolu de sens moral. 
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est un mons t re (le l ' o r d r e psychique ; « c 'est un fauve à face 
humaine », dit M. Tarde (la Criminalité comparée, p. 35), un 
orang-outang lub r ique e t féroce à face h u m a i n e , d'après 
M. Taine, qui a jou te : « É t a n t tels, ils (les cr iminels) ne peuvent 
agir au t r emen t qu' i ls ne f o n t ; s'ils violent, s ' i ls tuent , c 'est en 
ver tu de leur na ture l e t de l eu r passé , infai l l ib lement . » 
(Archives de l'anthropologie criminelle, 1888, p . 187.) M. Taine 
n ' a pas le mo ind re d o u t e s u r l 'existence de l 'a tavisme moral ; 
c 'est cette inf luence a n c e s t r a l e qui pousse infailliblementXassas-
sin à tuer et à violer. M. J. Soury croit auss i à l 'oblitération du 
sens moral dans ce r t a ins o rgan i smes « sans doute par un phé-
nomène d 'a tavisme. » (Bréviaire de l'histoire du matérialisme, 
p. 002.) Cette absence c o n g é n i t a l e d u sens mora l ne const i tue pas 
la folie, mais une i n f i r m i t é , une anomal ie . Cette théor ie a reçu 
l ' adhés ion de M. Th. R i b o t . (Revue politique et littéraire, 
19 décembre 1885.) « Il p e u t exister , d i t le savant d i rec teur de 
la Revue Philosophique, d a n s l 'organisat ion menta le , des lacunes 
comparab les à la p r iva t ion d 'un m e m b r e ou d 'une fonct ion dans 
l 'o rdre phys ique : ce s o n t d e s ê t res que la na tu r e ou les circons-
t ances ont d é s h u m a n i s é s . » Aux yeux de ces théoriciens, 
l ' homme criminel n 'a q u e le visage d'un h o m m e ; en réalité, 
c 'est une bête m a l f a i s a n t e . 

Dans le chapi t re que j e consacre ra i à l ' é tude de la théorie de 
M. le D 'Desp ines , je r e c h e r c h e r a i si l ' expér ience des magistrats , 
des d i rec teurs des p r i s o n s , des aumôn ie r s , c 'est-à-dire de ceux 
qui connaissent les c r i m i n e l s , v ient conf i rmer l 'hypothèse 
théor ique de l ' anomal ie m o r a l e . 

ÉPILEPSIE. — Après a v o i r , « pa r un c h a n g e m e n t comple t de ses 
convict ions p remiè res », c o n c l u à l ' ident i té de la folie morale et 
de la cr iminali té , M. le D r L o m b r o s o a p r é t endu t rouver , chez les 
épi lept iques, tous les c a r a c t è r e s des f o u s m o r a u x et des crimi-
nels-nés . L'explication d u cr ime-atavisme pa ra i s san t condam-
née, le savant i tal ien, d a n s ses nouveaux ouvrages , s 'attache 
sur tout à cette nouve l l e hypothèse : Una avulsa, non déficit 
altéra. 

Que 1 épilepsie c o n d u i s e souven t au c r ime , cela n ' e s t pas dou-
teux et est depuis l o n g t e m p s ense igné p a r les a l iénis tes , notam-
m e n t par MM. les D " D e l a s i a u v e , L a s s è g u e . L e g r a n d du Saulle,qui 
ont écrit sur l 'épi lepsie d e s t ra i tés spéciaux. Déjà, d a n s l'anti-
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quité, Hérodote avait observé que les cr imes de Cambyse devaient 
ê t re a t t r ibués à l 'épilepsie (1. III, § 33). Mais, que tout criminel 
soit épi lept ique, voilà une asser t ion te l lement excessive que 
M. Moleschott , g rand admi ra t eu r de M. le Dr Lombroso, n'a pu s ' em-
pêcher de di re que son ami « a la ph ra se a i l ée» , c 'es t -à-dire 
dépassan t tou jour s le b u t par des généra l i sa t ions out rées . (Actes 
du congrès de Rome, p. 278.) Comment s ' é tonner que M. Lom-
broso t rouve une identi té d 'origine en t re le cr ime et l 'épi lepsie , 
lo rsque selon lui les concept ions du génie « ont une r e m a r q u a b l e 
r e s semblance avec la décharge épi lept ique»? (L'Homme criminel, 
p. 593.) Est-il nécessai re d 'é tabl i r que l ' homme p e u t d e v e n i r cri-
minel sans être ép i lep t ique? Ne suffit-il pas de rappeler que le 
nombre des condamnés épi lept iques es t t rès r e s t r e in t ? Sur 5,432 
pr i sonnie rs , Bruce Thompson n 'a t rouvé que 57 épi lept iques . 
D'après la s tat is t ique péni tent ia i re publiée pa r le minis tère de 
l ' in tér ieur en 1882, sur 8,071 j eunes dé tenus des deux sexes on 
a cons ta té 10 cas d 'épilepsie chez les ga rçons et 6 pour les 
filles (p. L X X I I I ) ; s u r 13,392 h o m m e s dé tenus et 2,290 f e m m e s 
dé t enues au 31 décembre 1881, on signalait , à la fin de cette 
année , 27 h o m m e s et 1 f e m m e non al iénés , ma is ayan t eu des 
a t t aques d 'épi lepsie . P e n d a n t l ' année 1882, cette affection es t 
relevée chez 10 h o m m e s et 7 f emmes . (Même stat is t ique, p . xxxvi.) 
M. Lombroso lu i -même reconna î t que sur 100pr isonniers i taliens 
il n 'y a que 5 épi lept iques . Malgré cette faible proport ion des 
épi lept iques sur le n o m b r e des pr i sonniers , il conclut que 
«l ' ident i té du c r imine l -né et de l 'épilepsie semble prouvée par la 
s ta t is t ique ». (L'Homme criminel, p. 607.) Voilà u n e conclusion 
bien imprévue ! 

Sans doute , la proport ion des épi lept iques sur le n o m b r e de 
ceux qui commet ten t des c r imes serai t un peu p lus considérable , 
si on y comprena i t ceux qui ont été déclarés i r responsables et 
envoyés dans des asi les d 'a l iénés . Mais ceux-là, ai-je besoin de 
le dire, ne sont pas des cr iminels , puisque la just ice s 'abs t ient de 
les pun i r et les fait so igner . 

Mais, objecte 31. le Dr Lombroso, i n d é p e n d a m m e n t des cas où 
l 'épilepsie es t reconnue , il y a des cas où elle res te ignorée ; ce sont 
des cas d 'épilepsie larvée. Sans doute , ainsi que le disait T rous -
seau, «l 'épilepsie es t la maladie que l 'on méconnaî t le plus sou -
vent ». En présence d 'un homicide commis sans motif et j u r a n t 
avec les an técéden t s de l 'accusé, on doit r eche rche r si ce c r ime 



anormal , imprévu, n ' e s t pas u n cas d 'épilepsie larvée. Mais la 
tendance cr iminel le pouvant r é s u l t e r de l 'épilepsie ne se t radui t 
que par des ac tes de violence s a n s mot i f . Donc, déjà l 'hypothèse 
de l 'épilepsie larvée ne peut s ' appl iquer aux ac tes de violence 
commis avec des motifs et aux c r imes au t res que des actes de 
violence. En outre , j e crois q u e M. le Dr Lomhroso es t dans 
l ' e r reur lorsqu ' i l dit que« tout c r ime commis sans motif devrait 
ê t re cons idéré comme commis d a n s un rap tus épi lept ique ». (Actes 
du Congrès de Rome, p. 279.) En effet, il es t des cas (j 'en ai eu à 
j u g e r de semblables) où un h o m m e , abrut i pa r des hab i tudes cra-
pu leuses d 'alcoolisme et de débauche , commet un homicide sous 
un p ré tex te fut i le , m ê m e sans mot i f appréciable . J 'ai eu à faire 
que lquefo is cet te observat ion chez des I tal iens. Auss i , en 
face d 'un cr ime sans motifs , M. Legrand du Saul le recom-
mande-t- i l de ne pas conc lure hâ t ivement à l 'épilepsie. (Actes 
commis par les épileptique s, 26.) Enfin, le motif du crime 
peu t para î t re m a n q u e r , parce qu ' i l res te inconnu, b ien qu'il 
exis te . 

Pourquo i suppose r q u e la malad ie menta le est un cas d 'ata-
v i s m e ? Pourquoi ass imiler l 'épilepsie à la folie mora le , dont les 
ca rac tè res sont tout d i f férents? C o m m e n t peu t -on dire sans con-
tradiction que le cr iminel est à la fois un sauvage et un malade? 
Le sauvage n 'es t pas un malade. Je ne t rouve que contradiction 
e t confus ion dans cel te assimilat ion du cr iminel au sauvage, au 
fou mora l et à l 'épi lept ique. 

Est-ce en fa i san t usage de la m é t h o d e expér imenta le que M. le 
Dr Lombroso expl ique le cr ime, la folie mora le et l 'épilepsie par 
l ' a tavisme, le duel pa r l 'a tavisme, l ' inst i tut ion du j u r y pa r l'ata-
visme, le droit de grâce par l ' a tavisme, les cé rémonies reli-
g ieuses des Hébreux e t des ch ré t i ens par l ' a tav isme? N'est-il 
pas évident que l 'espri t de sys tème peu t seul inspirer de sem-
blables expl icat ions? « La science expér imenta le est ant isysté-
mat ique , ant idoctr inale . » (Claude Bernard . ) Elle observe les 
fai ts sans par t i pr is , elle ne précipi te pas son jugemen t , elle 
donne des s ta t i s t iques exactes, elle ne lit pas dans un article 
du code au t re chose que ce qui y es t con tenu . 

Après avoir s ignalé ce que je cons idère comme les e r reurs , les 
contradic t ions de M. le D r Lombroso , j e m ' empres se d 'a jouter 
que le savant i talien conserve t o u j o u r s le g rand mér i te d'avoir 
appele 1 at tention des médec ins et des phi losophes sur les causes 

de la criminali té. Grâce au mouvemen t qu' i l a créé, les quest ions 
de phi losophie pénale sont à l 'ordre du j o u r ; les ju r i sconsu l tes 
et les médecins , qui s 'é taient jusqu ' ic i beaucoup trop r e n f e r m é s 
dans leurs é tudes spéciales, ont pris l 'habi tude d ' échanger leurs 
idées dans des revues et dans des congrès . Ce r a p p r o c h e m e n t 
de la médec ine et du droit ne peut que profi ter à la just ice 
cr iminel le . 



C H A P I T R E II 

L E CRIME E T L ' H É R É D I T É 

Si l 'explicat ion du cr ime p a r l ' a tavisme, tel q u e l 'entend 
M. Lombroso, es t contredi te pa r les fai ts , pa r l 'h is toi re et l'ex-
pér ience judic ia i re , la pu i s sance de l 'hérédi té dans le domaine 
phys ique et intel lectuel n 'est pas contes table . Elle a été observée 
dès la p lus hau te ant iqui té : « Une f emme, dit Manou, met tou-
jours au monde un fils doué des m ô m e s qual i tés que celui qui 
l'a engendré . » Aussi recommande-t ' - i l au roi de ne pas prendre 
u n e épouse dans u n e famil le don t les individus sont at teints 
de phtis ie , de dyspepsie , d 'épi lepsie, de lèpre b lanche et d'élé-
phan t ias i s . (Lois de Manou, III, v. 7.) D'après Manou, les qua-
li tés mora les se t r ansme t t en t c o m m e les qual i tés physiques, 
(X, 58, 59.) « Des mar iages i r réprochab les naît une postér i té irré-
prochable , des mar iages repré l iens ib les une postér i té mépri-
sable . » (III, v. 42.) Les Spart ia tes condamnèren t leur roi Archi-
d a m u s à une fo r te a m e n d e parce qu'il avait épousé une femme 
de t rès pet i te taille, c ra ignant qu 'e l le n ' engendrâ t non des rois, 
mais des roi telets . (Plu larque , Comment il faut nourrir les 
enfants.) 

De nos j ou r s , cel te quest ion a été beaucoup élucidée par des 
médec ins d is t ingués . Il résu l te de leurs t ravaux que les qualités 
phys iques , la san té ou la maladie , la longévité, la physionomie, 
la taille, la couleur des yeux , des cheveux, etc., sont t ransmises 
pa r les pa ren t s à leurs enfants . 

La t r ansmiss ion de la folie a é té aussi l 'objet de t r avaux très 
r e m a r q u a b l e s , n o t a m m e n t de la p a r t des D r s Morel, Legrand du 
Saulle et Bail. Ne voulant pa r le r q u e de ce que je sa is pa r mes 
é tudes personne l les , j e renvoie le lec teur qui veu t é tudier cette 
ques t ion aux ouvrages de ces médec ins dis t ingués. Je désire 
seulement , sur ce point , re lever u n e confusion qui a été faite quel-
quefois ent re l 'hérédi té de la folie et l 'hérédi té du cr ime. De ce 
que, sous l ' inf luence d 'une ma lad ie menta le qui lui a été trans-

mise p a r son père , l ' en fan t a, comme lui, commis un acte cri-
minel , on en a conclu à l 'hérédi té du cr ime. Dans ce cas, cepen-
dant , il n 'y a pas , en réal i té , hérédi té du cr ime, puisqu' i l n 'y a 
pas cr ime, ma is hérédi té de la folie. Pour savoir si le cr ime es t 
hérédi ta i re , il faut seu lement examine r les cas où l 'acte cr imi-
nel n 'est pas accompagné de folie. 

Les médec ins n e sont pas d 'accord sur les p ropor t ions numé-
r iques de l 'hérédi té dans la folie. Mais la t ransmiss ion de la folie 
para i t cer ta ine , bien qu'el le ne soit pas fa ta le ; c'est u n e possi-
bilité, u n e probabi l i té môme , mais non une nécessi té . On voit 
que lquefo is des fils d 'a l iénés exempts de toute maladie menta le . 
Môme pour la prédisposi t ion o rgan ique à la folie, il f au t tenir 
compte du pouvoir qu i appar t ien t à l ' homme de régler sa vie 
et d 'en écar te r les causes p e r t u r b a t r i c e s . 

La folie t r ansmise à l ' enfan t p rend souvent la môme f o r m e 
q u e celle des pa ren t s ; ainsi, un père al iéné qui se suicide a sou-
vent un fils qui devient al iéné et se donne la mor t . Faut- i l aller 
p lus loin et dire que la folie héréd i ta i re about i ssan t à un acte cri-
minel peut revêt i r chez l ' enfant la m ê m e fo rme que chez les 
p a r e n t s e t condui re à la m ê m e n a t u r e d 'actes c r imine l s? Une 
affa i re que nous avons jugée de rn i è r emen t ii la Cour d'Aix, 
semble le faire croire au p remier abord . En 1888, un s ieur 0 . . . , 
a t te int du dél i re des persécu t ions , se c royant esp ionné , pe r sé -
cuté p a r les p rê t res , t i ra p lus ieurs coups de fusil sur l 'ancien 
curé de Menton qu'il ne conna issa i t pas . Or, j 'ai vu dans le dos-
sier que son père , qui avait été al iéné, avait tiré un coup de 
fus i l s u r une p rocess ion , qu i passai t sous ses fenêtres . Faut- i l 
c roi re que cette ha ine sans motif cont re les prê t res et les 
c royances r e l ig ieuses a été t ransmise avec la folie pa r le père 
au f i l s? Je 11e le pense p a s ; il me parai t p lus probable , au con-
t ra i re , que c 'est p a r l 'éducat ion que ce fana t i sme antirel igieux 

a été c o m m u n i q u é . 
De ce que la maladie est souvent t ransmise pa r les p a r e n t s 

aux en fan t s , faut-il conc lure aussi à la t ransmiss ion des vices e t 
des cr imes ? Est-il vrai qu ' i l y a une catégorie d ' h o m m e s pré-
des t inés au meur t r e , au vol pa r une fatali té physiologique inexo-
rable r é su l t an t de l 'hérédi té , à côté d ' une a u t r e catégorie 
d ' h o m m e s voués au bien par l ' heu reux ha sa rd de la na i s sance? 
Les pa ren t s peuvent- i ls t r ansme t t r e à leurs enfan t s leurs qual i tés 
mora les , c o m m e leur hér i t age? La bonté , la dro i ture , le courage, 



l ' espr i t de sacr i f ice p a s s e n t - i l s d ' u n e g é n é r a t i o n à l ' a u t r e avec 
l e s q u a l i t é s p h y s i q u e s d e s p a r e n t s ? Si, p o u r ê t re v e r t u e u x , il 
su f f i s a i t d ' ê t r e n é d ' u n p è r e ou d ' u n e m è r e h o n n ê t e s , si l ' e f for t 
p e r s o n n e l é t a i t inu t i l e , l a v e r t u sera i t b ien fac i le . Si le h a s a r d 
de la n a i s s a n c e d o n n a i t a u x u n s n o n s e u l e m e n t la r i c h e s s e e t la 
s a n t é m a i s e n c o r e la v e r t u , e t aux a u t r e s la p a u v r e t é , l a m a l a d i e 
et le c r ime , q u e l l e e f f r o y a b l e inéga l i t é e n t r e l e s h o m m e s ! Si le 
fils d ' u n v o l e u r e t d ' u n m e u r t r i e r deva i t d e v e n i r l u i - m ê m e vo leu r 
e t m e u r t r i e r , p o u r r a i t - o n i m a g i n e r u n e d e s t i n é e p l u s a t r o c e ? La 
t r a n s m i s s i o n d e s m a l a d i e s n ' e s t - e l l e p a s d é j à a s s e z a f f l i gean te et 
faut- i l a d m e t t r e e n c o r e l a t r a n s m i s s i o n d e s v ices e t d e s c r i m e s ? 
Que lques m é d e c i n s , t r a n s p o r t a n t d a n s le d o m a i n e m o r a l ce qu ' i ls 
ont o b s e r v é d a n s le d o m a i n e p h y s i q u e , n ' h é s i t e n t p a s à a f f i r m e r 
q u e la c r i m i n a l i t é es t h é r é d i t a i r e e t , p o u r p r é v e n i r le c r i m e , ils 
p r o p o s e n t d ' e m p ê c h e r l e s c r i m i n e l s de p r o c r é e r (1). M. le D r Le 
Bon es t si c o n v a i n c u q u e l e s e n f a n t s d e s c r i m i n e l s d e v i e n n e n t 
e u x - m ê m e s c r i m i n e l s , q u ' i l p r o p o s e de t r a n s p o r t e r d a n s des 
c o n t r é e s l o n t a i n e s t ous l e s réc id iv i s tes , e u x e t leur postérité. 
(Revue philosophique, m a i 1881.) 

D a n s l ' e x a m e n de c e t t e g r a v e q u e s t i o n de l ' h é r é d i t é , j e crois 
qu ' i l f a u t d i s t i n g u e r a v e c s o i n l ' h é r é d i t é p h y s i o l o g i q u e , l ' h é r é -
di té in te l l ec tue l l e e t l ' h é r é d i t é m o r a l e . Je l a i s se a u x p h y s i o l o -
g i s tes l ' é t u d e de l ' h é r é d i t é p h y s i o l o g i q u e , q u i ne r e n t r e p a s d a n s 
m a c o m p é t e n c e (2). Je m e b o r n e à r e c o n n a î t r e q u e l ' h é r é d i t é 
phys io log ique m e p a r a î t d é m o n t r é e ; c 'es t la g r a n d e loi q u i r ég i t 
la n a t u r e en t i è r e . Je v a i s d o n c s e u l e m e n t r e c h e r c h e r ce qu ' i l f au t 
p e n s e r d e l ' hé réd i t é i n t e l l e c t u e l l e e t de l ' h é r é d i t é m o r a l e . 

P a r su i te d e l ' é t ro i t e r e l a t i o n qui ex is te e n t r e le p h y s i q u e e t 
le mora l , e n t r e le t e m p é r a m e n t e t le c a r a c t è r e , les g o û t s , l e s p e n -
c h a n t s , les a p t i t u d e s s o n t f r é q u e m m e n t h é r é d i t a i r e s ; on d i t a l o r s 
qu ils s o n t d a n s le s a n g . L ' e s p r i t c o m m e le c o r p s d e s e n f a n t s r eço i t 
des p a r e n t s d e s d i s p o s i t i o n s pa r t i cu l i è r e s (3). D a n s tel le fami l le , 

V O T 1 ^ ? , 0 " ? 8 0 ' 1 ' PAR M ' , E D ' D E S P ' N E dans son ouvrage sur la folie, p . 643. Voy. aussi ei-dessus le rapport de M. Martha. 
(2; Voyez la Vie et ses attributs, par le Dr Bourlmt- VHérédité nar le 

des Z Z dC B ° i S , n T ; " : T r a i " ^hérédité du D 'Lucas , ete. ; le l a M 

t V Z T ^ Z Z ^ ' T , e Î m T a f e S ' d n M o r e l - , e s ^ ' v a u x ' d e Galion! 
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naut à , a Z Z T f î n n r e h a U t S ' ^ ^ S ° U V e n t ° b 8 e r v é e e b e z d e s apparle-
chaats des S u 2 ' r f T ^ ^ " a S ' , r o u v e r l a non-transmission des peu-
Fautre de la mère ou d u ^ r i l ^ ^ 1 'UD d e S e n f a " t s P e u t ' » ^ e r du ¿ère, ae la mtre, ou du g r a n d - p è r e maternel ou de tout autre ascendant. 

le g o û t de la m u s i q u e es t t r è s p r o n o n c é ; d a n s tel le a u t r e , c ' es t le 
t a l e n t de la p e i n t u r e qu i l ' e m p o r t e . P o u r la p e i n t u r e e t la m u -
s ique , l ' h é r é d i t é est p l u s f r é q u e n t e q u e p o u r l e s a u t r e s app l i ca -
t ions de l ' in te l l igence , p a r c e q u e , d a n s les b e a u x - a r t s , le t a l e n t 
es t p l u s é t r o i t e m e n t l ié q u e d a n s les a u t r e s s c i ences à u n e 
c o n f o r m a t i o n s p é c i a l e d e s yeux et de l 'ore i l le . Mais, à cô té d e s 
e x e m p l e s q u i p r o u v e n t c e t t e t r a n s m i s s i o n des q u a l i t é s de l 'es-
p r i t , q u e d ' e x e m p l e s en s e n s c o n t r a i r e il f a u t p l a c e r e n r e g a r d ! 
Que d ' e x c e p t i o n s à la r èg l e de l ' h é r é d i t é ! Auss i , peu t -on a f f i r m e r 
q u e l ' h é r é d i t é i n t e l l ec tue l l e e s t b e a u c o u p m o i n s f r é q u e n t e q u e 
l ' h é r é d i t é p h y s i o l o g i q u e . P o u r q u o i cela ? p a r c e q u e les d i spos i -
t ions n a t u r e l l e s de l ' e sp r i t son t , b ien p lu s que l e s d i s p o s i t i o n s 
du c o r p s , su scep t i b l e s d ' ê t r e mod i f i ées p a r l ' é d u c a t i o n , les 
e x e m p l e s , le mi l ieu , la p r o f e s s i o n e t p a r une fou l e d ' a u t r e s c a u s e s 
qu i e x e r c e n t s u r l ' e sp r i t u n e in f luence i n c o n t e s t a b l e (1). 

Rien n ' e s t p lu s m y s t é r i e u x q u e l ' h é r é d i t é i n t e l l ec tue l l e . Il 
s e m b l e qu ' e l l e doi t ê t r e t o u j o u r s la su i te de l ' h é r é d i t é phys io lo -
g ique . C e p e n d a n t , l e s n a t u r a l i s t e s e t les phys io log i s t e s c i t en t d e s 
fa i t s q u i p r o u v e n t « q u e l ' un d e s p a r e n t s d o n n e c o m p l è t e m e n t 
le p h y s i q u e e t l ' a u t r e c o m p l è t e m e n t le m o r a l . L i s te l -Geof f roy , 
i n g é n i e u r à f i l e de F r a n c e , é ta i t fils d ' u n b l a n c e t d ' u n e n é g r e s s e 
t r è s b o r n é e . Au p h y s i q u e , il é ta i t n è g r e a u t a n t q u e sa m è r e ; 
a u m o r a l , il é ta i t si b ien un b l a n c sous le r a p p o r t in te l l ec tue l , 
qu ' i l é ta i t r e ç u d a n s les m a i s o n s les p lu s a r i s t o c r a t i q u e s . A 
sa m o r t , il é ta i t m e m b r e c o r r e s p o n d a n t d e l ' A c a d é m i e d e s 
s c i e n c e s (2) ». Q u e l q u e f o i s , l ' e n f a n t qu i r e s s e m b l e le p lu s à son 
p è r e ou à sa m è r e s o u s le r a p p o r t p h y s i q u e e s t celui q u i en 
d i f fè re le p lu s s o u s le r a p p o r t m o r a l (3). 

Le c a r a c t è r e d é p e n d a n t b e a u c o u p du t e m p é r a m e n t , on t r o u v e 
s o u v e n t d e s e x e m p l e s de t r a n s m i s s i o n du c a r a c t è r e des p a r e n t s 
a u x e n f a n t s . D a n s te l le f a m i l l e on se ra vif, e m p o r t é , c o l è r e ; 
d a n s tel le a u t r e on se ra d o u x , pac i f ique , l y m p h a t i q u e . Fau t - i l 

(1) Voy. de Candolle, Histoire des sciences et des savants. 
(2) Annales d'hygiène et de médecine légale, Brierre de Boismont, p. 175, 

année 1875; Quatrefages, Inlrod. à Cétude des races humaines, p. 182. 
(3) Dr Lucas, t. Il, p . 88. D'après Moreau (de Tours)et quelques autres médecins, 

ces cas d'antagonisme entre les qualités physiques et les qualités mentales trans-
mises par les parents seraient si nombreux qu'on pourrait y 7oir une règle générale. 
(V. article Folie, par Foville, Dictionnaire de médecine de Jaccoud, p . 219.) Je 
crains que ces observateurs n'aient trop généralisé les cas qu'ils ont constatés. Eu 
cette matière, qui offre les cas les plus variés et souvent les plus opposés, il serait 
plus sage de les enregistrer, sans vouloir conclure trop tôt. 
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en conc lu re q u e le c r ime et la ve r tu sont hé réd i t a i r e s pa rce que 
le t e m p é r a m e n t es t s o u v e n t t r a n s m i s pa r les p a r e n t s ? 

Déjà , d a n s l ' an t iqui té , l es m é d e c i n s et les ph i l o sophes avaient 
fa i t r e s so r t i r l ' in f luence d u t e m p é r a m e n t su r le ca rac t è re . « Les 
pu i s sances de l ' â m e s u i v e n t les t e m p é r a m e n t s d u corps , disait 
Galien. . . L ' e s sence de l ' â m e es t le r é su l t a t du t e m p é r a m e n t du 
co rps . . . Les h o m m e s ne n a i s s e n t n i tous a m i s n i tous ennemis 
de la jus t ice , les b o n s et les m a u v a i s é tan t te l s qu ' i l s sont , à cause 
du t e m p é r a m e n t d u c o r p s (1). » 

On t rouve a u s s i d a n s P l a ton , Ar is to te , P l u t a r q u e des vues sin-
gu l i è remen t p é n é t r a n t e s s u r les r a p p o r t s du p h y s i q u e et du 
mora l . « 11 es t t rès i m p o r t a n t , dit P la ton , q u e les e n f a n t s soient 
engend ré s de p a r e n t s s o b r e s et ma î t r e s de l e u r r a i s o n . . . Il faut 
q u e la concep t ion se fasse en t emps utile, avec cons i s t ance , stabi-
lité et t r anqu i l l i t é . . . En ce t é ta t (en é ta t d ' iv resse) il n ' e s t point 
p r o p r e à e n g e n d r e r , e t il n ' a u r a p r o b a b l e m e n t q u e des enfants 
mal cons t i t ués et qu i ne s e r o n t n i so l ides ni dro i t s , soit d 'esprit 
soit de co rps . . . La d i spos i t i on oCi l 'on se t rouve a lors passe et 
s ' impr ime d a n s le c o r p s e t d a n s l ' âme des en fan t s , e t ils naissent 
avec b ien p lu s de d é f a u t s (2). » P l u t a r q u e auss i connaissa i t 
l ' in f luence f â c h e u s e q u e l ' i v resse du père a u m o m e n t de la con-
cept ion exe rce s u r l ' en fan t , e t il r e c o m m a n d e de suivre le pré-
cepte d 'Hés iode : « Ce n ' e s t po in t au re tour de t r i s tes funéra i l les 
qu' i l f au t u s e r de se s dro i t s d ' époux , ma i s en r e v e n a n t du banque t 
cé lébré en l ' h o n n e u r des i m m o r t e l s (3). » Aris tote fait de m ê m e 
obse rve r q u e l ' e n f a n t q u e la f e m m e por te d a n s son sein part icipe 
aux i m p u l s i o n s m o r a l e s de la mère , « c o m m e les f r u i t s de la terre 
par t ic ipent aux qual i tés d u sol qu i les nour r i t (-4), e t il a joute 
q u e les e n f a n t s q u i na i s sen t de p a r e n t s t rop âgés na i s sen t faibles 
et malad i f s (5;. Socra te ava i t dé jà obse rvé q u e les e n f a n t s issus 
de pa r en t s j e u n e s son t mieux d o u é s q u e ceux qu i na i s sen t de 
p a r e n t s âgés (6). P la ton et P l u t a r q u e é ta ien t conva incus que la 
s a n t é de l ' âme r é su l t e de la s a n t é d u co rps (ce q u e les Romains 
auss i e x p r i m a i e n t pa r ce l t e s en t ence : Mens sana in corpore 
sano), e t qu 'e l l e es t s o u v e n t le r é su l t a t des d i spos i t ions t rans-

(1) Traduction Daremberg, p. 47, 64 et suivautes. 
(2) Les Lois, VI. 
(3) Délais de la justice divine. 
(4) Politique, 1. Vil. ch. xiv. § 9. 
(5) Ibid., § 11. 
(6) Xéuophon, .Mémoires, 1. IV, chap. îv. 

mises p a r les p a r e n t s aux e n f a n t s . « Nul n ' e s t m é c h a n t pa rce 
qu' i l veut l 'ê t re ; u n e f â c h e u s e disposi t ion d u corps , u n e mauva i s e 
éduca t ion , voilà ce qui fa i t q u e le m é c h a n t es t m é c h a n t . Or, 
n 'évi te r a s ce m a l h e u r qui veu t (1). » 

P l u t a r q u e adme t t a i t auss i q u e « la géné ra t ion peu t t r a n s -
m e t t r e les p r inc ipes d u vice et de la ver tu . . . En généra l , dit-il , 
c eux qui ont eu pour a n c ê t r e s des h o m m e s vic ieux, on t en eux -
m ê m e s une por t ion d o m i n a n t e d u n a t u r e l de l e u r s pè res . » 
L ' a t av i sme phys io log ique et l ' a t av i sme m o r a l n ' a v a i e n t p a s 
é c h a p p é a u mora l i s te grec : « Les ve r rues , l es taches et les 
a u t r e s m a r q u e s qui son t su r les co rps des p è r e s , ne se c o m m u -
n iquen t po in t aux e n f a n t s et r e p a r a i s s e n t ensu i t e su r les pet i ts-
fi ls . . . Ainsi les affect ions e t les qua l i t és de l ' âme , souven t cachées 
et c o m m e enseve l ies p e n d a n t ces p r e m i è r e s géné ra t ions , se 
r e p r o d u i s e n t d a n s d e s r e j e t o n s p o s t é r i e u r s , e t la n a t u r e d é v e -
loppe peu à p e u l e u r r e s s e m b l a n c e d a n s le vice ou d a n s la ver tu 
a v e c la tige d 'où ils son t sor t i s (2). •> On connaî t auss i les cas 
d ' hé réd i t é mora l e q u e r a p p o r t e Aris tote . 'Morale à Nicomaquc, 
1. VII, ch . vi.) 

Mais, a p r è s avoi r cons ta té l a ' p u i s s a n c e de l ' hé réd i té , les 
ph i losophes anc iens se g a r d e n t b ien de conc lu re de l ' hé réd i té 
des d i spos i t ions mora le s à l ' hé réd i t é des ac tes . Ils s aven t q u e 
l ' h o m m e a le pouvoi r de con t rô l e r ses p e n c h a n t s : « Nous 
avons , «lit Galien, la facul té i nnée de p ré f é r e r , de r e c h e r c h e r , 
d ' a imer le b ien , de n o u s d é t o u r n e r d u mal , de le ha ï r e t de 
le fu i r » (3). Nos i m p u l s i o n s ne son t p a s fa ta les , ins t inc t ives , 
c o m m e celles des a n i m a u x , elles sont soumises au cont rô le de la 
r a i son . « Nous s o m m e s ma î t r e s de fa i re ce qui est bien, n o u s le 
s o m m e s aussi de ne pas fa i re ce qui est ma l . . . Quand il d é p e n d 
de nous de di re oui, il est auss i en no t re pouvoi r de d i re 
non (4). » Aussi « ce n 'es t pas h o n o r e r son âme, que lque illu-
sion q u ' o n se fasse là -dessus , q u e de r e j e t e r su r les au t r e s ses 
f a u t e s et la p l u p a r t de ses dé fau t s , m ê m e les p lus cons idé -
rab les » (5). Car « la ve r tu dépend de n o u s et le vice auss i » (0). 
Les t e n d a n c e s mauva i s e s , q u e n o u s t enons de nos pa ren t s , n o u s 

(1) Le Timée, p . 280, édit. Saisset. 
(2) Des délais de la justice divine. 
(3) Ibid., p. 85 . 
(4) Aristote, Morale à Nicomaque, 1. III, ch. v. 
(5) Platon, les Lois, 1. V. 
l6) Aristote, op. cit. 



p o u v o n s les modi f i e r p a r l ' é d u c a t i o n et p a r la vo lon té . Les fils de 
c r imine l s ne son t pas n é c e s s a i r e m e n t c r im ine l s ; l ' expé r i ence 
établ i t qu ' i ls son t souven t v e r t u e u x : « An t igone ne f u t pas punie 
p o u r les c r i m e s de D é m é t r i u s , n i , p a r m i les a n c i e n s hé ros , Phi lée 
et Nestor p o u r ceux d 'Augias e t de Nélée, pa r ce q u e , nés de pè res 
méchan t s , i ls ava ien t été v e r t u e u x (1). » 

De n o s j o u r s , que lques é c r i v a i n s , ne voyan t q u e la p u i s s a n c e 
de l 'hérédi té , e t nég l igeant l ' i n f l u e n c e r é f o r m a t r i c e de l ' éducat ion 
et la fo rce de l a volonté , ne d i s t i n g u e n t p lu s e n t r e les t e n d a n c e s 
et les ac tes et n ' hés i t en t p a s à d i re qu 'on na î t c r imine l « comme 
on na î t b o s s u , c a n c é r e u x o u ph t i s ique , et (que) r ien ne peu t 
e m p ê c h e r de deven i r c r i m i n e l (2) » . C 'es t auss i la p e n s é e de 
M. le D r M a u d s l e y : « Du v r a i vo leur , dit-il , p a r o d i a n t ce qu 'on 
dit du vrai poète , on p e u t r é p é t e r qu' i l naî t , qu ' i l ne dev ien t pas 
voleur (3). » Aussi , a jou te - t - i l , « on n e p e u t p a s p lu s le modif ier 
q u on ne p e u t c h a n g e r la c o n s t i t u t i o n de l ' ê t re , q u ' o n ne peut 
a l té re r la cou leur de l ' E t h i o p i e n (4) ». Cette a f f i rma t ion es t com-
p l è t e m e n t cont red i te p a r l ' o b s e r v a t i o n des c r imine l s . Si l ' h o m m e 
naissai t c r iminel , s'il ne p o u v a i t r é s i s t e r à ses p e n c h a n t s , il 
agi ra i t t o u j o u r s en c r imine l . L e loup agi t t o u j o u r s en loup . Or, 
l e vo leur n agi t pas t o u j o u r s e n v o l e u r ; les mag i s t r a t s voient 
f r é q u e m m e n t d ' anc i ens c o n d a m n é s p o u r vol d o n n e r des 
m a r q u e s incontes tab les de p r o b i t é , m ê m e de dé l ica tesse . Est-ce 
q u e ces c h a n g e m e n t s de c o n d u i t e ne p r o u v e n t p a s q u e l ' h o m m e 
p e u t se modi f i e r ? Si le v o l e u r p e u t cesse r de voler et deven i r 
p robe , in tègre , c o m m e n t d o u t e r qu ' i l avai t le pouvo i r de rés i s t e r 
aux mauva i s p e n c h a n t s h é r é d i t a i r e s ? P o u r d é m o n t r e r q u e les 
cr iminels son t incorr ig ib les , q u e l eu r pe rve r s i t é es t congén i t a le 

(1) Plutarque, Des délais de la justice divine 0 „ ,„„„• 
l 'hérédité des penchants est proclamée d a n s r W i l e S , ? » V,'^¿T 
siens .. serpents , race de vipères ,, q u e J é s u s E u leur L n T ' P h a r i " 
leur dureté de cœur. (Saint Mathieu t u ! , h y p o c m i e , l eu r orgueil , 
sont affirmées en . „ ¿ t e m p s k n ^ S S é d e s T r I f ' 
nelie, la l iberté de l ' homme crëô à r i m a ï de D.en nnûvn 6 ° p U r S O n " 
et le mal et devant être puni ou r écompensé s u i S ' J T e n t r e ' e b i e u 

Tes tament , comme dans le Nouveau t é X L Z l T t " " - ^ ^ r A a d m 

-les actes et la responsabil i té p e r s o i m S l Î t N e Z ï ^ o T n £ , " ^ * 
n ' a i pas la sagesse, car c'est à nous à u e L ? 1 6 " e s t e a u s e ' l u e J e 

commencement , a créé l ' homme et il l ' ^ S é Ï s la n n . ~ ^ d è S 

- L a vie et la mor t , le bien et le m a l so , devan ™l S ° " «P™conseil , 
lui sera donné. >, (Ecclésiastique, ch. x v . v ! '¿Ts) '" ** q U " a u n i d , o i s i 

(2) D r Le Bon, Itevue philosophique, 1881 p y->6 
(3) Le Crime et ta Folie. ' " ' 
(4) Annales médico-psycliologiques, 1876, p . 142. 

et pa r sui te p e r m a n e n t e , M. le D r Mauds ley i n v o q u e le t émoi -
gnage d ' u n d i r ec t eu r de p r i s o n . « Les t r i s tes réa l i t é s q u e j ' a i 
obse rvées , dit M. Ches te r ton , m e c o n t r a i g n e n t à di re q u e les 
neuf d ix i èmes a u m o i n s des m a l f a i t e u r s d ' h a b i t u d e n ' o n t ni 
l ' in tent ion ni le dés i r de r e n o n c e r à l e u r gen re de vie (1) ». Mais 
cet te obse rva t ion de M. Che r t e s ton p o r t e s u r les c r imine l s d'ha-
bitude. En ou t re , il en résu l te m ê m e q u ' u n d ix ième de ces r é c i -
d iv is tes t é m o i g n e le dé s i r de c h a n g e r de condu i t e . Ce d ix ième a 
bien q u e l q u e i m p o r t a n c e , ma i s M. le D r Maudsley le négl ige c o m -
p l è t e m e n t , pa rce qu ' i l g ê n e sa théor i e , e t tout en i n v o q u a n t l e 
t é m o i g n a g e des d i r ec t eu r s de p r i sons , qu i lui e s t c o n t r a i r e , i l é c r i t : 
« Le ch ien es t r e t o u r n é à ce qu ' i l ava i t vomi , e t la t ru ie , a p r è s 
avoir été lavée, s 'es t vau t rée de n o u v e a u d a n s le b o u r b i e r . Une 
véri table r é f o r m e imp l ique ra i t la rêformation d u na tu r e l de l ' in-
dividu ; m a i s c o m m e n t ce qu i s ' e s t f o r m é p a r la success ion 
des g é n é r a t i o n s pourra i t - i l se réformer d a n s le t e r m e d ' u n e 
seule vie? Un Maure changera i t - i l sa p e a u et un l éopard se s 
t aches (2) ? 

Il e s t vrai q u e souven t le c r imine l r e t o u r n e à son c r ime c o m m e 
le ch ien à son v o m i s s e m e n t ; c 'es t la l ' e f fe t de l ' h a b i t u d e c r imi -
nel le , qui a a l t é ré , d é g r a d é sa n a t u r e ; le vice appe l le le vice , 
le c r i m e appel le le c r ime ; qu i a b u bo i ra , qu i a volé vo le ra , cela 
est vrai souven t , ma i s pas t o u j o u r s . Bien q u e le c r imine l so i t 
exposé à t o m b e r d u cê té où il e s t dé jà t o m b é , c 'est u n e e x a g é r a -
lion man i f e s t e de d i re qu' i l lui es t a u s s i diffici le de c h a n g e r de 
condui te qu ' à un Éthiopien de c h a n g e r de p e a u ; p o u r m e s e r v i r 
d ' u n e express ion vu lga i re m a i s é n e r g i q u e , on en voit qu i font 
peau neuve. Dans t ous les cas , la p e r s i s t a n c e de la c r imina l i t é , 
obse rvée chez u i î g r and n o m b r e de réc id iv is tes , ne p e r m e t p a s 
de d i re q u e l e u r c r imina l i t é est h é r é d i t a i r e . En a d m e t t a n t qu ' i l s 
a ien t r e ç u de leurs p a r e n t s de m a u v a i s p e n c h a n t s , ces p e n c h a n t s 
au d é b u t n ' é t a i en t pas i r rés i s t ib les . Ainsi q u e le di t le D' P . 
Lucas , il n 'es t p a s au pouvoi r de l ' h é r éd i t é de t r a n s f o r m e r les 
impu l s ions qui p r o v i e n n e n t d 'e l le en a c t e s néces sa i r e s . E n t r e 
l ' impuls ion et l 'acte « la consc ience in te rv ien t , la r a i son j u g e , la 
volonté déc ide . . . L ' h o m m e est soll ici té p a r l ' hé réd i t é de se s 

(1) Le Crime et la Folie, p . 24. 
(2) lbid.. p . 31. Déjà au XVIII« siècle, pour expr imer cette idée que tout dans la 

nature et daus l 'homme est régi par des lois nécessaires, on a imai t à dire que <• ce 
serait en t reprendre de blanchir un Maure » que d e vouloir espérer un changement 
de caractère, de conduite. 



m o d e s de sen t i r à vou lo i r e t pa r sui te à agi r c o m m e ses pères ; 
ma i s , c o m m e il a é té d a n s la n a t u r e des p è r e s de ne point obéir 
i r r é s i s t i b l e m e n t aux sol l ic i ta t ions de l eu r d y n a m i s m e , comme ils 
s o n t r e s t é s maî t res , d u m o i n s d a n s les l imi tes de la dro i te raison 
et de la l ibe r t é l a i s sées à l ' e spèce , de céder ou de ne pas céder à 
ces t e n d a n c e s , de m ê m e l ' en fan t res te ma î t r e de céder ou de ne 
p a s c é d e r à t o u t e s cel les des m ê m e s impuls ions t r a n s m i s e s par 
s e s pè re s , qu i t o m b e n t sous l ' e m p i r e de son in te l l igence et de sa 
c o n s c i e n c e et qui r e n t r e n t à ce t i t re d a n s le d o m a i n e de l a m e et 
de la l i b e r t é ( i ) . » 

Si le vice é ta i t hé réd i t a i r e , la ve r tu le sera i t auss i . Or, l 'expé-
r i e n c e de t o u s les j o u r s n o u s a p p r e n d que les p a r e n t s les plus 
h o n n ê t e s o n t souven t d e s e n f a n t s v ic ieux, c r imine l s . Si des 
p a r e n t s v e r t u e u x p e u v e n t t r a n s m e t t r e à l eu r s e n f a n t s avec le 
sang , la b o n t é , îa s incér i té , l ' a m o u r d u t ravai l , p o u r q u o i pren-
nen t - i l s t a n t de pe ine p o u r les r e n d r e bons , s incères , labor ieux? 
Si la t r ansmis s ion d u s a n g e m p o r t a i t la t r a n s m i s s i o n d e s qualités 
mora l e s , l ' éduca t ion des e n f a n t s ne sera i t pas u n e œ u v r e aussi 
diff ici le . 11 es t d ' expé r i ence c o n s t a n t e q u e les p a r e n t s les plus 
h o n n ê t e s n e son t j a m a i s s û r s de la condui te de l eu r s enfants , 
ma lgré les b o n s e x e m p l e s qu ' i l s leur d o n n e n t , e t q u e leurs 
e f for ts r e s t en t s tér i les , si la b o n n e volonté de l ' en fan t n 'y répond 
pas . 

Si le c r ime était hé r éd i t a i r e , les c r imine ls devra ien t ê t r e issus 
de pa r en t s c r imine l s . Or, il r é s u l t e de ma p ra t ique judic ia i re que 
t rès f r é q u e m m e n t les accusés e t les p r é v e n u s ont des paren ts 
h o n n ê t e s . Combien de fo is j 'a i vu des p a r e n t s de la p lus grande 
honorab i l i t é veni r r é c l a m e r à l ' aud ience l ' indulgence des magis-
t ra ts p o u r l e u r fils c o u p a b l e s ! Combien de fois j ' a i cons ta té que 
les accusés avaient r e ç u de leur fami l le les mei l leurs exemples! 
Même chez de g r a n d s c r imine l s , j ' a i fait cet te cons t a t a t i on . Ainsi, 
le père et la mè re de R o u r e , c o n d a m n é p o u r a s sa s s ina t a u x tra-
vaux fo rcés à pe rpé tu i t é , é ta ien t t r è s honnê t e s . Baud, qui a été 
c o n d a m n é à mor t , a p p a r t e n a i t à u n e fami l le t rès honorable . 
Constant in , qu i avec un compl ice avait a s sa s s iné à Marseille 
le garçon de rece t tes d u Crédit fonc ie r , avai t des p a r e n t s esti-
m é s (2), etc. Dans l ' h i s to i re , o n vo i t a u s s i de n o m b r e u x exemples 

(1) Traité philosophique de l'hérédité, t. I, p . 458. 
(2) M. Raux, directeur de la circonscription pénitentiaire du Rli6ne, examinant les 

dossiers des jeunes déteuus du quartier correctionnel annexé à la maison d'arrêt 

de fils c r imine l s i s s u s de p a r e n t s t rès v e r t u e u x . C o m m o d e n 'é tai t -
il p a s le fils de Marc-Aurèle? P a r con t re , ne voit-on p a s so r t i r de 
pa r en t s coupab les des e n f a n t s h o n n ê t e s ? P l u t a r q u e en avait dé jà 
fai t la r e m a r q u e : « Pér ic lès é ta i t né d ' une famil le sacr i lège et m a u -
dite. Le g r and P o m p é e eu t p o u r p è r e ce S t r abon qui fu t si odieux 
a u peup le r o m a i n , qu 'on a r r a c h a son c o r p s de d e s s u s le b r a n c a r d 
des funéra i l l e s et qu 'on le foula aux p ieds .. Ulysse, Escu lape 
et tan t d ' au t r e s g r a n d s h o m m e s , nés d ' h o m m e s pe rve r s , ont 
r e n d u de s ignalés services à leur pa t r ie . . . » Les d e s c e n d a n t s 
d ' u n S i s y p h e , d ' u n Antolycus , d ' u n Plégyas se d i s t i n g u è r e n t 
e n t r e les p lu s g r a n d s ro is p a r l eu r s ve r tu s et p a r l eu rg lo i r e (1). 
M. Lombroso l u i - m ê m e r econna î t qu ' i l a « bien des fois r e m a r -
q u é d e s j e u n e s gens très h o n n ê t e s i s sus de p a r e n t s m a u -
vais (2) ». 

On objec te que , assez souven t auss i , des c r imine ls son t i s sus 
de p a r e n t s c r imine l s . Ne semble-t- i l pas d è s lors q u e les p a r e n t s 
on t t r a n s m i s a u x e n f a n t s un p e n c h a n t i r rés i s t ib le au c r i m e ? 
Pla ton pa ra î t c ro i re q u e le c r ime peu t se p e r p é t u e r p e n d a n t 
p l u s i e u r s géné ra t ions d a n s la m ê m e famil le , et lo r sque le p è r e , 
l 'aïeul et le bisaïeul d ' u n e n f a n t a u r o n t été c o n d a m n é s à mor t , il 
consei l le à l 'État de b a n n i r l ' en fan t , de peu r qu' i l ne d e v i e n n e 
lu i -même c r imine l (3). J 'ai r e n c o n t r é que lque fo i s la p e r s i s t a n c e 
de la c r imina l i té p e n d a n t deux g é n é r a t i o n s ; il est possible qu 'e l le 
a i t é té cons ta tée t rès excep t ionne l l emen t p e n d a n t un p lus g r and 
n o m b r e de géné ra t ions . Mais ce fai t ne m e para i t pas p r o u v e r 
i nv inc ib l emen t l ' hé réd i té du c r ime . En effet, si d a n s les fami l les 
les p lu s h o n o r a b l e s on voit d e s fils par l eu r incondu i t e f a i r e 
m o u r i r de chagr in et de honte les p a r e n t s les p lus honnê te s , 
qu 'y a- t- i l d ' é t o n n a n t q u ' u n p è r e vo leu r , qui d o n n e de m a u v a i s 
exemples e t de mauva i s consei ls à ses en fan t s , t rouve en eux 

de Lyon, a trouvé les renseignements suivants sur 356 familles de ces déteuus 

Îpère 22 

mère 9 
père et mère i l 

42 soit 12 pour 100 
Parents de mauvaise réputation. . . 49 
Parents de réputation douteuse. . . 138 
Parents de bonne réputation . . . . 127 

(Archives d'anlhropolog. crim., 1890, p . 226.) 
( I ) Des délais de la justice divine. 
(2) L'Homme criminel, p . 135. 
(3) Les Lois, liv. IX, p . 131. 

P R O A L . , 



des imi ta teurs ? Lo r sque le c r imine l est i ssu de p a r e n t s crimi-
nels , commen t savoi r si son incondu i t e est. la c o n s é q u e n c e de 
l 'hérédi té ou le r é s u l t a t de la mauva i s e éduca t ion ? Les mauvais 
exemples on t u n e i n f l uence t r è s f â c h e u s e s u r les enfants . 
Aussi le lég is la teur a - t - i l eu g r a n d e m e n t r a i s o n de d o n n e r aux 
t r i bunaux le pouvoi r de p r o n o n c e r la d é c h é a n c e de l 'autori té 
pa te rne l l e con t re les p è r e s e l l e s m è r e s qui c o m p r o m e t t e n t la mo-
ra l i té de leurs e n f a n t s p a r l eu r s h a b i t u d e s de d é b a u c h e et d'ivro-
gner ie (1). Lor squ 'on t r o u v e des c r imine l s i s s u s de paren ts 
coupab les , on ne p e u t s a v o i r si la c r imina l i té des e n f a n t s a été 
t r a n s m i s e pa r les p a r e n t s , p a s p lu s qu 'on ne p e u t d i re que la 
ver tu d 'un en fan t est h é r é d i t a i r e lo r sque ses p a r e n t s son t honnê tes . 
«Ma for tune , di t Mon ta igne , m 'a fa i t na î t r e d ' u n e r ace f ameuse 
en p rud 'homie et d ' u n t r è s bon pè re ; j e ne sa is s ' i l a écoulé en 
moi par t ie de ses h u m e u r s , ou si bien les e x e m p l e s domes t iques 
et la b o n n e ins t i tu t ion de m o n en fance y ont i n s e n s i b l e m e n t aidé 
ou si j e suis a u t r e m e n t a i n s i né (2). » Auss i j e ne p u i s par tager 
l 'opinion de M. Ribot qu i f a i t r é s u l t e r l ' hé réd i té d u c r i m e des con-
d a m n a t i o n s p r o n o n c é e s c o n t r e le pè re , le fils e t le pet i t - f i ls . Ces 
fai ts de pe r s i s t ance de c r i m i n a l i t é d a n s la m ô m e famil le ne sont 
ni t rès n o m b r e u x ni t r è s c o n c l u a n t s . I ls s o n t d ' a i l l eu rs contredi ts 
p a r d ' a u t r e s exemples b e a u c o u p p lu s n o m b r e u x de fils cr iminels 
i s sus de p a r e n t s h o n n ê t e s . En ou t r e , l o r sque la p e r s i s t a n c e de la 
cr iminal i té se p r o d u i t d a n s la m ô m e fami l le , il e s t difficile de 
savoi r s'il f au t l ' a t t r i b u e r à l ' hé réd i t é ou à la m a u v a i s e édu-
ca t ion . 

Quelquefois , il e s t v r a i , on voit des e n f a n t s t e n i r immédiate-
m e n t de leur n a t u r e u n e t e n d a n c e t r è s a c c e n t u é e p o u r d e s actes 
dé l ic tueux. Cette t e n d a n c e p e u t ê t r e a lors le r é s u l t a t d ' u n e con-
fo rma t ion cérébra le d é f e c t u e u s e t r a n s m i s e p a r l e u r s pa ren t s . 
« Mais c 'est là un é ta t p a t h o l o g i q u e et l ' é tude de ces dégénérés , 
de ces ma lades es t e x c l u s i v e m e n t d u r e s so r t de la c l in ique (3). » 
S'il y a des e n f a n t s qu i t i e n n e n t de l eu r s p a r e n t s u n e t a re pa tho-
logique qui les condu i t p l u s t a r d aux ac tes c r imine l s , ces enfan t s 
son t des m a l a d e s et p a r su i t e des i r r e s p o n s a b l e s ; ce ne sont 
po in t des c r imine ls r e l e v a n t de la jus t i ce sociale . Il y a alors 
h é r é d i t é d ' une m a l a d i e m e n t a l e et non p a s h é r é d i t é d u crime. 

(1) Loi du 24 juillet 1889. 
(2) Livre XI, chàp. Xi. 
(3) Dr Maguan, Archives d'anthropologie criminelle, 1889, p . 608. 

Mais à l 'é ta t n o r m a l , l ' ind iv idu sain d ' e spr i t n ' e s t p a s « p réd i s -
posé n a t u r e l l e m e n t au c r ime (1) ». 

Il ne f au t pas c o n f o n d r e la t r ansmiss ion hé réd i t a i r e d 'un 
p e n c h a n t , d ' u n t e m p é r a m e n t , d ' u n ca r ac t è r e d é t e r m i n é avec la 
t r ansmis s ion des ve r tus et des vices. Le p e n c h a n t p e u t a ide r à 
la fo rma t ion de la ver tu ou d u vice, ma i s il ne c rée néces sa i r e -
m e n t ni l 'un ni l ' au t re . Le m a u v a i s p e n c h a n t t r a n s m i s pa r les 
p a r e n t s doi t e t p e u t ê t r e c o m b a t t u . Ceux qu i conc luen t de l ' hé -
réd i t é de l a t e n d a n c e à l ' hé réd i té de l 'acte ne son t pas a m e n é s 
à cet te conclus ion p a r l ' obse rva t ion des fa i ts , ma i s p a r sui te 
d ' une négat ion sy s t éma t ique d u l ibre a rb i t r e . A s s u r é m e n t , si on 
nie à priori le l ibre a rb i t r e , on est po r t é l o g i q u e m e n t à c ro i re 
q u e la t endance mauva i s e ne p e u t ê t r e c o m b a t t u e et condu i t 
n é c e s s a i r e m e n t a u c r ime . Il f au t d o n c t ou jou r s r e v e n i r à cet te 
ques t ion : y a- t- i l d a n s l ' h o m m e u n e fo rce qui lui p e r m e t de 
comba t t r e les m a u v a i s p e n c h a n t s ? Je ne veux poin t i n c i d e m m e n t 
r e p r e n d r e cet te d é m o n s t r a t i o n ; ma i s j e crois u t i le de fa i re 
o b s e r v e r que , à cô té des m é d e c i n s d i s t ingués qui n i en t le l ibre 
a rb i t r e , il y en a d ' au t r e s , n o n m o i n s d is t ingués , qu i y c ro ient . 
« Le l ibre a rb i t r e , di t M. le D r Delas iauve , médec in de l ' hosp ice 
des a l iénés de Bicêtre , ne s emble avoi r é té d o n n é à l ' h o m m e 
q u e p o u r faire con t r epo ids aux impu l s ions des o r g a n e s (2). » Ni 
Legrand d u Saul le , ni Foville, ni Morel, ni Dagonne t , ni 
Magnan, e tc . , e tc . , ne n i en t le l ibre a r b i t r e . M. le D r P. Lucas , 
qu i a écr i t su r l ' hé réd i té le livre le p lus cons idérab le , ne con tes te 
pas l ' ex is tence de cet te fo rce mora l e , d o n t n o u s avons tous le 
s e n t i m e n t int ime, qui n 'es t a u t r e q u e le l ibre a rb i t r e , qu i n o u s 
p e r m e t de comba t t r e les mauva i s p e n c h a n t s v e n a n t de l ' h é r é -
dité c o m m e les in f luences d a n g e r e u s e s v e n a n t de l ' exemple et 
du mi l ieu . « On oubl ie t o u j o u r s , dit-il, q u e l ' h o m m e es t un ê t r e 
m o r a l , u n e n a t u r e l ibre d o u é e g é n é r a l e m e n t d e l à p u i s s a n c e in té -
rieure de r éag i r s u r e l l e - m ê m e et de r é s i s t e r à ses p r o p r e s 
a t t r ac t ions (3). » 

Oui, l ' hé réd i t é p e u t t r a n s m e t t r e à l ' h o m m e de m a u v a i s pen -
c h a n t s . Quel est l ' h o m m e qui n 'a q u e dos t e n d a n c e s vers le 
b ien ? Si l ' h o m m e n 'ava i t p a s de m a u v a i s p e n c h a n t s à com-
ba t t r e , o ù se ra i t le m é r i t e de la ver tu ? Oui, les p a r e n t s p e u -

(1) D 'Magnan ,op. cit., p . 607. 
(2) Traité de l'épilepsie, p . 489. 
(3) î . I, p . 495. 



vent l éguer à l e u r s e n f a n t s u n e t e n d a n c e à l a gou rmand i se , à 
la colère, à la p a r e s s e et à tous les au t r e s dé fau t s . Mais que ces 
t e n d a n c e s m a u v a i s e s v iennen t d e nos ancê t res , ou qu 'e l les soient 
i nhé ren t e s à la n a t u r e h u m a i n e , q u ' i m p o r t e pourvu, que nous 
ayons en nous le pouvo i r d 'y r é s i s t e r ? Les p e n c h a n t s peuvent 
r e n d r e p lus ou m o i n s difficiles la p r a t i q u e de la vie morale, 
l 'observa t ion de la loi socia le ; m a i s ils n 'on t j a m a i s assez de force 
p o u r en i m p o s e r la violat ion, s a u f dans le cas, b ien en tendu , où 
ils son t le r é s u l t a t d ' u n e ma lad ie cé rébra le . On n ' e s t pas néces-
s a i r e m e n t c r imine l p a r c e qu 'on a hér i té de ses p a r e n t s de tel ou 
tel ca rac tè re . Socra te , qu i avait r e ç u de la na tu re les p lus mauvais 
p e n c h a n t s , e s t d e v e n u le plus sage des h o m m e s . Les hommes 
qui sont d e v e n u s d e s sa ints a v a i e n t souven t des pass ions vio-
len tes , des ins t inc t s m a u v a i s ; i ls les on t d o m p t é s pa r l 'effort de 
leur volonté . C o m m e n t douter de ce pouvo i r qui appar t ien t à 
l ' h o m m e de se m a î t r i s e r , l o r s q u e des a l ién is tes é m i n e n t s tels 
q u e M. le D r Mauds l ey a d m e t t e n t que l ' h o m m e prédisposé 
à la folie p e u t s ' en p r é s e r v e r e n se p r o p o s a n t u n b u t élevé, en 
d o n n a n t u n e sage d i rec t ion à s e s pensées et à ses s en t imen t s? 
« Il n ' e s t p a s d o u t e u x que , d a n s la capac i t é de se f a ç o n n e r soi-
m ê m e ex i s t an t p l u s o u moins e n c h a c u n de nous , ne rés ide un 
pouvo i r de se c o n t e n i r e t de s e d i r iger , capab le de préveni r la 
l'olie (1). .»Puisqu'il ex i s t e , m ê m e chez l ' h o m m e p r é d i s p o s é à une 
véri table ma lad ie m e n t a l e , u n pouvo i r de d i rec t ion , comment 
h é s i t e r à r e c o n n a î t r e ce l le f acu l t é à l ' h o m m e sain d 'espr i t ? Les 
impu l s ions au vol, a u meur t r e , à l ' incendie ne sont irrésistibles 
q u e l o r s q u e la m a l a d i e cé rébra le es t venue p a r a l y s e r l 'action de 
la volonté l ibre . Gall l u i -même n ' a d m e t t a i t pas l ' i rrésist ibil i té 
des p e n c h a n t s (2). Ne voit-on p a s des p e r s o n n e s qui , é t an t nées 
avec une cons t i tu t ion dél icate , avec des p réd i spos i t ions à la 
malad ie , p a r v i e n n e n t à un âge a v a n c é , g râce à une hyg iène bien 
e n t e n d u e , t a n d i s q u e d ' a u t r e s , n é s p lu s robus t e s , m e u r e n t jeunes 
usés p a r les excès ? De m ê m e n e voi t -on p a s des h o m m e s qui, 
nés avec un p e n c h a n t à la co lè re , au mensonge , à la paresse , à 
la g o u r m a n d i s e , s a v e n t m a î t r i s e r ces p e n c h a n t s , pa r ce qu'i ls le 
veu len t ? 11 y a u n e hyg iène de l ' â m e c o m m e il v a u n e h vgiène 
d u corps . P a r u n e h y g i è n e bien e n t e n d u e , l ' â m e p e u t fortifier 
ses t e n d a n c e s au b ien et r é p r i m e r ses mauva i s p e n c h a n t s . 

(1) Le Crime et la Folie, p . 236. 
(2; Physiologie du cerveau, t. II, p . 107. 

Aussi, j e ne pu i s p a r t a g e r l ' avis de M. Ribot , a u t e u r d 'un l ivre 
r emarquab l e s u r l 'hérédi té , lorsqu ' i l écr i t q u e « l ' h é r éd i t é et la 
l iber té se posen t l ' une en face de l ' au t re c o m m e deux t e r m e s 
cont ra i res et inconci l iables ( i ) . » Comme M. le D r Lucas et M. de 
Candolle , j e pense au con t ra i r e q u e « la l iber té et l 'hérédi té son t 
deux lois conci l iables et h a r m o n i q u e s en t r e el les » (2). La t rans-
miss ion de p e n c h a n t s mauva i s et la responsab i l i t é pe r sonne l l e 
ne son t pas inconci l iables , pa r ce que , à cê té d e s p e n c h a n t s , il y a 
chez l ' h o m m e le pouvoi r de les di r iger ; la r a i son conçoi t t r è s 
bien la possibi l i té de conci l ier l 'hérédi té de la t e n d a n c e et la 
l iber té des ac tes . L 'une et l ' au t re r é su l t en t des fai ts (3). Les mé-
dec ins et les ph i losophes , qu i ne p e u v e n t conci l ier l ' hé réd i té et 
la l iberté , ne son t a m e n é s à cette conclus ion que pa r ce qu ' i l s 
c o n f o n d e n t l 'hérédi té de la t e n d a n c e avec l ' hé réd i t é de l 'acte et 
ne c ro ien t pas l ' h o m m e capab le de réagi r con t r e ses t endances . 
En effet, dès l ' i ns tan t q u ' o n ne voit d a n s l ' h o m m e q u e l 'orga-
n i sme , on ne p e u t p lus croire au l ibre a rb i t r e ; la l iber té mora l e 
dev ien t i ncompréhens ib l e . Il e s t imposs ib le de c o m p r e n d r e q u e 
l 'o rganisme p rodu i se u n e force q u i m a î t r i s e ses t e n d a n c e s . 
Que lques ma té r i a l i s t e s , il e s t vrai , Lucrèce n o t a m m e n t (4), on t 
a d m i s l 'exis tence de cet te fo rce in té r ieure qui p e r m e t à l ' h o m m e 
de se r e n d r e ma î t r e d u des t in . Mais ils son t é v i d e m m e n t incon-
s é q u e n t s avec leur s y s t è m e . La force capab le de maî t r i se r les 
p e n c h a n t s d u c o r p s ne p e u t veni r du co rps . « Lorsqu 'on di t q u e 
l ' h o m m e c o m m a n d e â ses pass ions , cet te man iè re de p a r l e r ne 
suppose- l -e l le pas qu' i l y a en lui q u e l q u ' u n qui c o m m a n d e et 
q u e l q u ' u n q u i obéi t ? » (Cicéron, Tusculanes, II, § -10.) « L ' âme 
v e u t et c o m m a n d e , le co rps obéi t . » (Buffon, De l'Homme.) 

Aussi les matér ia l i s tes , c o n s é q u e n t s avec leur théor ie , r e f u s e n t 
â l ' h o m m e le pouvo i r de va incre ses p e n c h a n t s et p e n s e n t à cet 
égard c o m m e Helvétius : « Celui qui , p o u r ê t re ve r tueux , a u r a i t 
t o u j o u r s ses p e n c h a n t s à va incre , serai t n é c e s s a i r e m e n t un ma l -
h o n n ê t e h o m m e (5). »S'il v a d e s h o m m e s ver tueux et des h o m m e s 
c r imine l s , ce n ' e s t pas pa rce q u e les p r e m i e r s t r i o m p h e n t de 
l eu r s m a u v a i s p e n c h a n t s et q u e les seconds v cèden t volonta i -

(1) P . 320. 
(2) Dr Lucas. 
(3) V. le chapitre de cet ouvrage, le Crime et le libre arbitre, où je crois avoir 

établi que le libre arbitre est un fait d'expérience judiciaire. 
(4) Poème delà nature, I. II, v . 231. 
(5) De l'esprit, discours III, chap. xvi. 



r e m e n t . L ' h o m m e sui t t o u j o u r s son p la is i r ; l ' h o m m e h o n n ê t e 
p r e n d p la is i r à f a i r e le bien, le c r imine l p r e n d p la is i r à fa i re le 
mal . « L ' h o m m e ve r tueux n ' e s t d o n c po in t celui qu i sacrif ie ses 
plais i rs , ses h a b i t u d e s e t ses p l u s fo r t e s pass ions à l ' i n té rê t 
généra l , p u i s q u ' u n tel h o m m e est imposs ib le , m a i s celui d o n t 
la p lus fo r t e pass ion est t e l l emen t c o n f o r m e à l ' in té rê t géné ra l 
qu ' i l es t p r e s q u e t o u j o u r s nécess i t é à la ve r t u (1). » P o u r d 'Hol-
b a c h auss i , c o m m e p o u r les ma té r i a l i s t e s c o n s é q u e n t s , l es 
pa s s ions s o n t i r rés is t ib les . La lu t t e con t re les pa s s ions es t i m -
poss ib le . « C'est, d i t d 'Holbach , n o u s consei l ler de c h a n g e r no t r e 
o rgan i sa t ion ; c ' es t o r d o n n e r à n o t r e sang de couler p l u s l en te -
m e n t . » C 'es t à la m ê m e conc lus ion q u ' a r r i v e u n des t héo r i c i ens 
m o d e r n e s du ma té r i a l i sme , M. le D r B ü c h n e r ; selon lui, « il n ' y 
a p a s de vo lonté qui pu i s se d o m p t e r ou con ten i r les i nd iv idus 
p o r t é s à la mélancol ie , à la pa r e s se , à la légèreté , à la vani té , 
à . l ' a r rogance , à l ' avar ice , à la lubr ic i té , à l ' iv rogner ie , au j eu , 
à la v iolence (2). » 

Tous les j o u r s , c e p e n d a n t , n o u s voyons des p a r e s s e u x 
deven i r l abor i eux , sous l 'a iguil lon d u beso in ou p a r u n effort 
d e la volonté , des h o m m e s légers r e n d u s sé r ieux p a r l es leçons 
d e la vie, des j o u e u r s gué r i s de l e u r pass ion , etc. Sans dou te , 
le vice u n e fois c o n t r a c t é , il es t difficile de s 'en cor r iger , 
ma i s il d é p e n d a i t de n o u s de n e pas le con t r ac t e r e t n o u s n e 
p e r d o n s j a m a i s e n t i è r e m e n t le pouvo i r de nous y s o u s t r a i r e . 
Ce pouvo i r v ien t de la vo lon té ; il e s t a t t es té p a r les fa i t s les 
p l u s c e r t a i n s . Mais ce t t e pu i s sance de la vo lonté , ne p o u v a n t 
se conci l ier avec le ma té r i a l i sme , n e sera p lus q u ' u n e i l lusion 
aux yeux de celui qu i n e voi t dans l ' h o m m e que l ' o rgan i sme . La 
volonté s e ra c o n f o n d u e p a r lui avec le dés i r , et, c o m m e chez 
les a n i m a u x les impu l s ions b o n n e s ou m a u v a i s e s les condu i sen t 
à des ac tes nécessa i r e s , il en t i re ra la conc lus ion qu'il doi t en 
ê t r e de m ê m e chez l ' h o m m e . Mais on oubl ie qu 'on n e p e u t p a s 
app l iquer e n t i è r e m e n t a u x h o m m e s les obse rva t ions fa i tes s u r 
les a n i m a u x . Sur les a n i m a u x , l ' in f luence d e l ' hé réd i té e s t toute-
pu i s san te pa rce qu 'e l le n e p e u t ê t re c o m b a t t u e p a r les in f luences 
m o r a l e s , p a r la l iber té . Vouloir a p p l i q u e r à l ' h o m m e les obse r -
va t ions fa i tes s u r les a n i m a u x , c ' e s t nég l iger la d i s tance i m m e n s e 
q u e les f acu l t é s m o r a l e s m e t t e n t e n t r e l ' h o m m e et les a n i m a u x ; 

(1) Helvétius, op. cit. 
(2) Force et matière, p . 495. 

c 'es t m é c o n n a î t r e le pouvoi r q u e n o u s avons de va inc re n o s pen-
chan t s , c 'es t o u b l i e r l ' i n f luence cons idé rab le qu ' exe rcen t s u r nos 
actes e t nos s e n t i m e n t s les c royances re l ig ieuses . Ce n ' e s t qu ' à 
la condi t ion de n i e r à p r io r i la l iber té m o r a l e qu 'on peu t a d m e t t r e 
l ' hé réd i t é du vice et d u c r ime , c o m m e on a d m e t l ' hé réd i té de la 
ph t i s i e , e t éc r i re qu 'on na î t vo leur ou m e u r t r i e r c o m m e on na î t 
b o s s u et r ach i t i que . Le s e n s c o m m u n , le s e n s i n t ime , l 'expé-
r ience judic ia i re , p r o t e s t e n t con t re ce t t e é t r a n g e ass imi la t ion 
en t r e la t r ansmis s ion des ma lad ie s de l ' â m e et la t r a n s m i s s i o n 
des ma lad ie s d u co rps . 

On n ' e s t pas c r imine l s a n s le voulo i r . Les p réd i spos i t i ons 
phys io log iques , dans l ' é ta t no rma l , son t t o u j o u r s sous l 'act ion d e 
la volonté d a n s u n e m e s u r e suf f i san te p o u r qu 'e l les n e se t r a -
du i sen t p a s en ac tes cr iminels . Dès lors , la r e sponsab i l i t é m o r a l e 
subs i s t e , et la r e sponsab i l i t é légale conserve sa r a i son d 'ê t re ; 
car , ce que la loi p u n i t , ce n ' e s t p a s u n e t e n d a n c e , u n p e n c h a n t , 
m a i s u n acte o u u n e t en ta t ive d ' ac t e cr iminel , m a n i f e s t é e pa r 
un c o m m e n c e m e n t d ' exécu t ion . 

E n r é s u m é , il y a des â m e s b ien nées , e t d ' a u t r e s m o i n s h e u -
r e u s e m e n t d o u é e s ; ce t te d i f férence d e n a t u r e v ien t en g r a n d e 
pa r t i e de l ' hé réd i t é . L 'âge , le ca rac tè re , les h a b i t u d e s d ' e spr i t , 
l 'é tat des p a r e n t s , s u r t o u t a u m o m e n t de la p rocréa t ion , exe rcen t 
u n e in f luence cons idé rab le s u r la s an té p h y s i q u e et m o r a l e des 
en fan t s . Les p a r e n t s p e u v e n t m ê m e t r a n s m e t t r e aux e n f a n t s des 
p réd i spos i t i ons h e u r e u s e s ou f â c h e u s e s , qu ' i ls t i e n n e n t e u x -
m ê m e s de l eu r s a s c e n d a n t s e t qu i n e se son t pas déve loppés en 
eux. Ces p réd i spos i t ions hé réd i t a i r e s r e n d e n t aux u n s la ve r t u 
p l u s facile à p r a t i q u e r e t à d ' a u t r e s le vice plus difficile à évi ter ; 
ma i s j a m a i s elles n e sont assez fo r tes , à l ' é ta t n o r m a l , p o u r sup-
p r i m e r le l ibre a rb i t r e . À quoi se rv i ra i t la r a i son , qui p e r m e t de 
d i s t inguer le b ien du ma l , si l ' h o m m e n ' ava i t p a s le pouvo i r de 
fa i re l ' un et d ' év i te r l ' a u t r e ? Il y a, il es t vra i , q u e l q u e s cas 
exçept ionne ls , où la t e n d a n c e cr iminel le a u n e fo rce qui p a r a î t 
invincible et condu i t a u vol, à l ' incendie , au viol et au m e u r t r e ; 
ma i s dans ces cas, qu 'on le r e m a r q u e b ien , on est en p r é s e n c e 
d ' u n e vér i tab le ma lad i e m e n t a l e ; l 'acte c r imine l n ' e s t p lus 
impu tab le : en réa l i té , il n ' y a pas de c r ime . Dès lors , s i l 'acte 
cesse d ' ê t re impu tab le , il n ' y a pas hé r éd i t é d u cr ime, ma i s 
hé r éd i t é de la fol ie c o n d u i s a n t à des ac tes nu i s ib le s . 

L ' e r r e u r des écr iva ins , qu i c ro ien t à l ' hé réd i t é du c r ime , n e 



vient pas seu lement de leur tendance à exagérer la force de l 'hé-
rédité, mais de leur méconnaissance de la l iberté morale . Ils 
dépoui l lent l ' h o m m e de son caractère essent iel ; ils oubl ient 
qu' i l est l ibre, que l 'hérédi té ne suppr ime pas la ra ison et la 
l iber té , que les p e n c h a n t s ne sont pas invincibles, qu' i ls ne con-
duisent pas nécessa i rement au bien ou au mal . Ils oubl ient auss i 
que les pa ren t s les p lus honnê te s ont souvent des fils vicieux et 
cr iminels et que des enfan t s honnêtes sont issus de pa ren t s cri-
minels . Ces faits, qui sont é tabl is par l 'expérience judiciaire , ne 
pe rme t t en t pas de di re que l ' enfant succède à la ver tu ou au 
cr ime de ses parents . 

L'observation établi t auss i que, malgré la différence des pré-
disposit ions hérédi ta i res , il n 'y a pas d ' hommes n ' ayan t que des 
t endances au cr ime, de m ê m e qu'il n'y a pas d ' h o m m e s n ' ayan t 
que des penchan t s pour le bien. Tous les h o m m e s sont plus 
ou moins obligés de lut ter pour résis ter aux mauvais penchan t s 
et faire t r iompher les bons . Seulement , comme la lut te est iné-
gale, le mér i t e es t inégal, la culpabili té es t inégale. Pa r suite, le 
devoir du magis t ra t es t de t en i r compte aux accusés de ces iné-
galités de responsabi l i té , et de r eche rche r dans les prédispos i -
t ions héréd i ta i res tout ce qui peu t a t t énue r la culpabili té. 

* 

« 

C H A P I T R E 111 

LE CITIME ET L'ANOMALIE MORALE 

Le m o m e n t es t venu d ' examiner la théorie de M. le Dr Despine, 
q u i a été adoptée pa r l 'école i tal ienne d 'anthropologie criminelle 
et combinée avec l 'a tavisme. D 'après cette théorie , les cr iminels 
sont a t te ints d ' une insensibil i té mora le qui les place dans un 
état psychique analogue à celui de la folie ; ils ne sont ni l ibres 
ni responsab les parce qu' i ls sont privés du sens mora l . Celte 
insensibi l i té mora le , incompatible avec le libre a rb i t re , n ' e s t 
poin t le résu l ta t de la maladie ; elle doit ê t re a t t r ibuée à l 'orga-
nisme, qui n 'es t point malade , mais incomplet . Tandis que les 
a l iénis tes ne cons idèrent c o m m e fous que les h o m m e s présen-
t an t les s ignes pathologiques d ' une maladie menta le , M. le 
Dr Despine assimile aux al iénés les cr iminels qui ont u n e bonne 
santé, parce que l 'état psych ique du cr iminel es t le m ê m e que 
l 'état psychique de l 'a l iéné. Dans cette théorie, le c r ime dénote 
une anomal ie p s y c h i q u e ; tous les cr imes sont des anomal ies 
psych iques . Lorsqu 'un récidiviste assass ine un bi jout ier pour 
déval iser son magas in , il es t a t te int d ' anomal ie psychique ; 
lo rqu 'un mar i coupe la gorge à sa f e m m e pour épouser sa ma î -
tresse, il p résen te tous les signes d ' une anomalie psychique 
congéni tale , e tc . 

L' intel l igence, a jou te M. le Dr Despine, ne m a n q u e pas aux 
cr iminels , mais le sens mora l leur fait d é f a u t ; ils n 'on t pas de 
pitié p o u r l eu r s vict imes ; ils n ' ép rouven t pas de r emords . Cette 
absence de s ens moral rend le criminel i r responsable , c o m m e 
elle a f f ranchi t l 'al iéné de toute responsabi l i té . 

S a n s doute , les sen t iments moraux pro tègent l ' h o m m e cont re 
la tentat ion du cr ime, et M. le Dr Despine a par fa i tement ra ison 
de dire què l ' homme normal doit avoir non seu lement la connais-
sance du bien et du mal, mais de la r épugnance pour le c r ime, 
e t que celui qui naî t ra i t intell igent tout en ayan t les facul tés 
mora les t roublées cesserai t d 'ê t re responsable . Cette sépara t ion 



vient pas seu lement de leur tendance à exagérer la force de l 'hé-
rédité, mais de leur méconnaissance de la l iberté morale . Ils 
dépoui l lent l ' h o m m e de son caractère essent iel ; ils oubl ient 
qu' i l est l ibre, que l 'hérédi té ne suppr ime pas la raison et la 
l iber té , que les penchan t s ne sont pas invincibles, qu' i ls ne con-
duisent pas nécessa i rement au bien ou au mal . Ils oubl ient aussi 
que les pa ren t s les p lus honnê te s ont souvent des fils vicieux et 
cr iminels et que des enfan t s honnêtes sont issus de pa ren t s cri-
minels . Ces faits, qui sont é tabl is par l 'expérience judiciaire , ne 
pe rme t t en t pas de di re que l ' enfant succède à la ver tu ou au 
cr ime de ses parents . 

L'observation établi t auss i que, malgré la différence des pré-
disposit ions hérédi ta i res , il n 'y a pas d ' hommes n ' ayan t que des 
t endances au cr ime, de m ê m e qu'il n'y a pas d ' h o m m e s n ' ayan t 
que des penchan t s pour le bien. Tous les h o m m e s sont plus 
ou mo ins obligés de lut ter pour résis ter aux mauvais penchan t s 
et faire t r i omphe r les bons . Seulement , comme la lut te est iné-
gale, le mér i t e es t inégal, la culpabili té es t inégale. Pa r suite, le 
devoir du magis t ra t es t de t en i r compte aux accusés de ces iné-
galités de responsabi l i té , et de r eche rche r dans les prédispos i -
t ions héréd i ta i res tout ce qui peu t a t t énue r la culpabili té. 

* 

« 

C H A P I T R E III 

LE CI1IME ET L'ANOMALIE MORALE 

Le m o m e n t es t venu d ' examiner la théorie de M. le Dr Despine, 
q u i a été adoptée pa r l 'école i tal ienne d 'anthropologie criminelle 
et combinée avec l 'a tavisme. D 'après cette théorie , les cr iminels 
sont a t te ints d ' une insensibi l i té mora le qui les place dans un 
état psychique analogue à celui de la folie ; ils ne sont ni l ibres 
ni responsab les parce qu' i ls sont privés du sens mora l . Celte 
insensibi l i té mora le , incompatible avec le libre a rb i t re , n ' e s t 
point le résu l ta t de la maladie ; elle doit ê t re a t t r ibuée à l 'orga-
nisme, qui n 'es t point malade , mais incomplet . Tandis que les 
a l iénis tes ne cons idèrent c o m m e fous que les h o m m e s présen-
t an t les s ignes pathologiques d ' une maladie menta le , M. le 
Dr Despine assimile aux al iénés les cr iminels qui ont u n e bonne 
santé, parce que l 'é ta t psych ique du cr iminel es t le m ê m e que 
l 'état psychique de l 'a l iéné. Dans cette théor ie , le c r ime dénote 
une anomal ie p s y c h i q u e ; tous les cr imes sont des anomal ies 
psych iques . Lorsqu 'un récidiviste assass ine un bi jout ier pour 
déval iser son magas in , il es t a t te int d ' anomal ie p sych ique ; 
lo rqu 'un mar i coupe la gorge à sa f e m m e pour épouser sa ma î -
tresse, il p résen te tous les signes d ' une anomalie psychique 
congéni tale , e tc . 

L' intel l igence, a jou te M. le Dr Despine, ne m a n q u e pas aux 
criminels , mais le sens mora l leur fait d é f a u t ; ils n 'on t pas de 
pitié p o u r l eu r s vic t imes ; ils n ' ép rouven t pas de r emords . Cette 
absence de s ens moral rend le criminel i r responsable , c o m m e 
elle a f f ranchi t l 'al iéné de toute responsabi l i té . 

S a n s doute , les sen t iments moraux pro tègent l ' h o m m e cont re 
la tentat ion du cr ime, et M. le Dr Despine a par fa i tement ra ison 
de dire què l ' homme normal doit avoir non seu lement la connais-
sance du bien et du mal, mais de la r épugnance pour le c r ime, 
e t que celui qui naî t ra i t intell igent tout en ayan t les facul tés 
mora les t roublées cesserai t d 'ê t re responsable . Cette sépara t ion 



des facul tés in te l lec tuel les et des facul tés mora les est-elle pos-
sible ? Oui, d a n s q u e l q u e s cas t rès except ionnels , ex t r êmemen t 
ra res . M. le IV F l e m m i n g dit en avoir observé un seul cas d a n s 
sa longue carr ière , et M. le Dr Dagonnet dix à douze (1). De 
plus , cette folie m o r a l e « ne saura i t exis ter l ong temps sans s 'ac-
compagner ; . ce r ta ins momen t s de t roubles man i fes tes des facul tés 
intel lectuelles (2) >,. Mais Ximbécillité morale qui , d ' après M. le 
D ' Despine, cons t i tue la cr iminali té , n 'es t pas la folie mora le 
des a l i é n â t e s qui vo ien t dans la pervers ion du sens moral un 
des p remie r s s y m p t ô m e s d 'a l iénat ion menta le . C'est une a n o m a -
lie psychique qui ne se ra t tache pas à un état morb ide . M le 
D ' Despine ne voit pas dans la pervers ion du sens mora l un 
s y m p t ô m e d un d é r a n g e m e n t menta l , ma i s un état na ture l , indé-
pendan t de toute ma lad ie . Au xvin" siècle déjà , La Mettrie avait 
sou tenu une théorie ana logue ; il a f f i rmai t que que lques h o m m e s 
na issen t privés de s e n s mora l , que cette abscence de sens mora l 
pas se des pa ren t s a u x enfan ts , m ê m e de la nourr ice à ceux 
qu elle allaite, que « ces ma lheureux ne sen ten t pas pour la p lu -
pa r t sur - le -champ l ' é n o r m i t é d e l eu r act ion. . . que l eu r volonté 
est dépravée, leur consc ience éteinte (3) », 

De nos jours , l ' a f f i rmat ion de M. Despine qu ' i l na î t des h o m m e s 
pr ivés de sens mora l , a été accueillie pa r l 'école i ta l ienne d ' a n -
thropologie cr iminel le . Sur la foi des af f i rmat ions de M. Despine 
et de que lques a u t r e s médecins , qui ci tent des cas de véri table 
folie, M. LévyBru lh , qui ne para î t p a s avoir fai t une é lude p e r -
s o n n e e des c r iminels , admet cette sépara t ion des facul tés in te l -
lec tuel les et des facu l tés morales , en dehor s de la maladie men-
tale, chez un cer ta in n o m b r e d ' h o m m e s intel l igents , ma i s a t te in ts 
(1 insensibil i té m o r a l e (4). 

Qu'il y ait des h o m m e s na issan t avec des facul tés m o r a l e s 
t roublées , cela pa r a î t é tabl i p a r les observa t ions des al iénis tes 
Ces cas t rès except ionnels de pervers ion du sens mora l sont des 
cas de folie véri table et ne t a rden t pas à être suivis de t roubles 
des facultés intel lectuel les . Mais est-il vra i que, en dehors des cas 
d aliénation m e n t a l e , cette sépara t ion des facul tés intel lec-
tuel les et des facul tés mora l e s existe à l 'é ta t normal ? Sur quel les 

(1) Folie morale, p. 9. 
(2) Ibid., p . 9 . 
(3) L'Homme-machine, p . 57 59. 
(4) L'Idée de la responsabilité, p. 34. 

preuves se fonde cette s u r p r e n a n t e asser t ion que les cr iminels 
naissent avec u n e f igure h u m a i n e , môme avec une intel l igence 
ordinaire, m a i s privés de sens mora l , connue des bê tes mal fa i -
s a n t e s ? Sur quels fai ts r epose cette aff i rmat ion q u e la na tu re , 
en d o n n a n t à des h o m m e s l ' intell igence, leur a r e f u s é les senti-
m e n t s moraux ? Est-ce i 'observat iou a t tent ive des c r imine ls qui 
a condui t M. le Dr Despine à ass imi ler le cr iminel à u n e bê te 
malfa isante , pr ivée de la personnal i té ? 

Pour just i f ier cette ass imilat ion, M. le Dr Despine e t après lui 
MM. Lombroso , Garofalo, E. Fe r r i i nvoquen t l ' absence de sens 
moral consta tée chez de g rands cr iminels , la f r équence des réci-
dives, l ' imprévoyance et le défaut de pitié des cr iminels . 

ABSENCE DE SENS MORAL. — L'obli térat ion du sens moral est-elle 
congénitale , p e r m a n e n t e ou bien n'est-elle pas le résu l ta t d ' h a -
bi tudes vicieuses ? Il ne suflit pas de cons ta ter une réel le insen-
sibilité mora le chez un criminel , il f au t encore r eche rche r si elle 
es t la cause ou Xeffet de la cr iminal i té . De ce que l 'on cons ta te 
souvent chez un mal fa i t eur endurc i l ' absence de tout r emords , 
faut- i l conc lure q u e cette insensibi l i té mora le a tou jour s existé ? 
C'est c o m m e si l 'on voulait n i e r l 'existence des o rganes de la 
vision et de l 'ouïe chez des h o m m e s qui pa r accident sont deve-
n u s sou rds et aveugles . La cécité morale , l ' aveuglement mora l 
peuven t ê t re le r é su l t a t d ' une vie de désordres . La répéti t ion des 
actes cr iminels , les hab i tudes de débauche , de paresse , de vio-
lence, de fourber ie a m è n e n t une dégradat ion phys ique et mora le , 
qui change la na tu re des cr iminels . « Ce son t les individus qui 
sont cause de cette dégrada t ion , qu 'on t amenée les déso rd res de 
l eu r vie, » observai t Aris tote . Dès lors , lorsqu 'on cons ta te cet te 
dégradat ion mora le , il f au t r eche rche r si c 'est là un état na ture l 
ou un état acquis , et ne pas se hâ te r de conclure que l ' h o m m e , qu i 
n ' en tend plus la voix du devoir parce qu'il la fait taire, es t depuis 
sa na i ssance sourd à cette voix. Cette observat ion avait déjà été 
faite pa r un anc ien phi losophe chinois Meng-tseu. « Les h o m m e s , 
disait-il , voyan t le na ture l de cet h o m m e semblab le à celui de la 
b ru t e , pensen t qu' i l n 'a j amais possédé la facul té innée de la rai-
son. » Mais ce phi losophe a jou te avec beaucoup de sens : « Sont-ce 
là les s en t imen t s vér i tables e t na ture l s de l ' homme (1) ? » 

(1) Traduction Pauthier , p . 391. 



P o u r savoi r si ces s e n t i m e n t s son t l 'é tat na tu r e l d u c r imine l 
ou le r é s u l t a t de la dég rada t ion volontaire où il est t o m b é pa r sa 
f a u t e , il ne f a u t p a s se c o n t e n t e r de l i re le c o m p t e r e n d u des 
a f fa i res c r iminel les , d ' é t u d i e r l ' é ta t p sych ique du c r imine l au 
m o m e n t d u c r ime, il f au t e n c o r e sc ru te r son pas sé , conna î t r e sa 
condu i t e p e n d a n t les a n n é e s q u i on t p r é c é d é le c r i m e ; il fau t le 
voir , l ' i n t e r roge r a v a n t q u e son na tu r e l ait é té a l té ré p a r la réci-
dive et la dé ten t ion . Or, la t héo r i e de M. le D r Despine (M. le 
D r Foville en a déjà fai t la r emarque ) n ' e s t p a s le r é su l t a t d 'ob-
s e r v a t i o n s pe r sonne l l e s f a i t e s s u r les cr iminels ; « elle es t p u r e -
m e n t p sycho log ique , elle a é té cons t ru i t e de toutes pièces, e t elle 
est é t ayée p a r l ' i n t e rp ré t a t ion sys témat ique de réc i ts p r e s q u e 
exc lus ivement e m p r u n t é s au j o u r n a l le Droit e t à la Gazette 
des Tribunaux » (1). Est-il nécessa i re d ' a j ou t e r q u e ce n ' e s t 
p a s d a n s l ' i so lement du cab ine t e t pa r la seule ana lyse des j o u r -
naux q u e l 'on p e u t a r r i ve r à b ien connaî t re les allui-es, le ca rac -
tè re , la va leur intel lectuel le et mora le des c lasses qui p e u p l e n t 
n o s p r i sons ? 

Voyons si les fa i t s a p p r e n n e n t aux mag i s t r a t s qu'il y a des 
h o m m e s voués au c r i m e p a r l e u r organisa t ion cé réb ra l e , ne 
p o u v a n t fa i re q u e le m a l , i ncapab l e s de b o n s sen t imen t s . Si le 
c r imine l était pous sé a u c r i m e p a r son organisa t ion , c o m m e 
u n e bé t e ma l f a i san te , son na tu r e l r es te ra i t t o u j o u r s le m ê m e . 
Es t - ce q u e la v ipère c e s s e de m o r d r e ? Est -ce q u e le loup se cor -
r ige ? Voit-on chez l ' a n i m a l nu is ib le l ' ins t inct se modi f i e r e t des 
a l t e rna t ives de bon té et de fé roc i té ? Or, t and i s q u e le loup agit 
t o u j o u r s en loup, les a c c u s é s n ' o n t pas t ou jou r s agi en c r imine ls : 
1 ils on t e u souven t de b o n s an técéden t s ; 2° a p r è s l e u r con-
damna t ion ils se co r r igen t que lquefo i s . 

Il n ' y a pas , en géné ra l , d ' a f fa i re cr iminel le qui ne p r é s e n t e des 
cô tés f avo rab le s à la dé f ense . C'est en les fa isant valoir q u e les 
avoca t s ob t i ennen t ces n o m b r e u x acqu i t t emen t s con t re l e sque l s 
s é lèven t n o n s a n s r a i s o n les an th ropo log i s t e s et qu i é t a i en t dé jà 
s é v è r e m e n t app réc i é s p a r les a n c i e n s lég is la teurs . D 'après Dio-
d o r e de Sicile (1. I, § LXXV), les anc iens Égyp t i ens pensa i en t 
dé jà o q u e les avoca t s ne f a i sa i en t qu 'obscurc i r les causes p a r 
l eu r s d i scours et q u e l ' a r t de l ' o ra teur , la magie de l 'act ion et les 
l a r m e s de l ' accusé e n t r a î n a i e n t souven t le j uge à f e r m e r les 

(1) Annales d'hygiène et de médecine légale, 1880, p . 424. 

yeux s u r la loi e t la vér i té ». Si les a c c u s é s des c r i m e s les p l u s 
graves ne p r é s e n t a i e n t pas souven t de b o n s an t écéden t s , des 
cô tés favorab les , les avocats n ' ob t i endra ien t pas un si g r and 
n o m b r e d ' a c q u i t t e m e n t s . Tel accusé a vécu t rès h o n n ê t e m e n t 
p e n d a n t t ren te ans , q u a r a n t e ans , a v a n t de se la isser e n t r a î n e r 
au c r ime, sous l ' inf luence de q u e l q u e pass ion : tel a u t r e accusé 
d 'un a t t e n t a t con t re u n e p e r s o n n e a u r a fai t des ac tes de courage 
et m ê m e de d é v o u e m e n t p e n d a n t u n e ép idémie ; un accusé de vol 
a u r a , que lques a n n é e s a u p a r a v a n t , vo lon ta i r emen t p o r t é chez le 
c o m m i s s a i r e de pol ice u n e s o m m e d ' a r g e n t qu'il au ra t r o u v é e ; 
tel au t r e accusé , a ssoc ian t à des h a b i t u d e s c r imine l les des sent i -
m e n t s de fami l le d ' une r a r e dé l ica tesse , e n t o u r e r a de soins sa 
vieille mè re et ses s œ u r s p e n d a n t de longues années , ou bien 
é lévera u n e fami l le n o m b r e u s e avec un r e m a r q u a b l e dévoue-
m e n t . Môme chez les I ta l iens , que n o u s voyons c o m p a r a î t r e si 
souven t devan t la cou r d 'ass i ses des Bouches -du-Rhône , sous 
l 'accusat ion de m e u r t r e s ou de vols qual if iés , il n ' e s t p a s r a r e de 
r e n c o n t r e r d e s ouvr ie r s l abor ieux , a y a n t un vif a m o u r de la 
fami l le la issée en Italie, et lui t r a n s m e t t a n t r é g u l i è r e m e n t l e u r 
sa la i re p é n i b l e m e n t économisé au pr ix des p lu s du r s t r avaux . 
J 'ai vu, il y a vingt ans , s ' asseoi r à Aix su r les bancs de la cou r 
d 'ass i ses , sous l ' accusat ion d ' e m p o i s o n n e m e n t , u n e f e m m e qu i 
d a n s sa j e u n e s s e avai t eu u n prix de ver tu . Tel individu, a c c u s é 
de faux , a au t re fo i s so igné des cho lé r iques avec un g rand cou-
r a g e ; tel a u t r e accusé d ' a b u s de conf iance s ' es t fait décore r su r 
un c h a m p de b a t a i l l e ; celui-ci a r i s q u é sa vie p o u r s auve r un 
e n f a n t qui se noyai t , e tc . , e tc . En un mot , il n 'y a pas d ' accusé 
qui d a n s sa vie n 'a i t accompl i q u e l q u e b o n n e ac t ion , pet i te ou 
g rande , de m ô m e qu' i l n ' y a pas d ' h o n n ê t e h o m m e qui n 'a i t com-
mis q u e l q u e fau te . Ceux qu i ont l ' hab i tude des d é b a t s de la 
cour d ' a s s i ses on t auss i r e m a r q u é q u e s o u v e n t l ' audi to i re , a p r è s 
avoir ép rouvé à la l ec tu re de l 'acte d ' accusa t ion une g r ande indi-
gnat ion con t r e le c r ime , finit, lorsqu ' i l conna î t pa r les d é b a t s les 
an t écéden t s de l ' accusé , p a r r e s s e n t i r pou r lui un s e n t i m e n t de 
pitié et dés i re r u n e c o n d a m n a t i o n t rès a t t é n u é e ou m ê m e son 
acqu i t t emen t . Ces s en t imen t s de pitié et d ' indu lgence se ra i en t -
ils possibles , si le c r imine l n 'é ta i t q u ' u n e bê te mal fa i san te a y a n t 
tou jour s m o n t r é des ins t inc t s m é c h a n t s ? 

Le repen t i r , q u e m o n t r e que lquefo i s le c r iminel , suff i t e n c o r e 
pour é tabl i r u n e d i f fé rence essent ie l le en t r e lui e t une bête 



m a l f a i s a n t e qui r e s t e incor r ig ib le . Si la m é c h a n c e t é d u c r imine l 
t ient à son o r g a n i s m e c o m m e la m é c h a n c e t é d ' u n e b ê t e fé roce , 
on ne ve r r a j a m a i s a p p a r a î t r e e n lui de b o n s s e n t i m e n t s , un acte 
de r epen t i r s incère . Or, ceux q u i c o n n a i s s e n t les c r i m i n e l s saven t 
qu ' i l est b ien r a r e q u e tou t b o n s e n t i m e n t so i t é t e i n t ; m ê m e 
chez les g r a n d s scé lé ra t s , o n r e n c o n t r e e n c o r e q u e l q u e f o i s 
u n e l u e u r de bon té , des s e n t i m e n t s d 'a f fec t ion p o u r l e u r famil le 
et p o u r l e u r s amis . Dans u n e l e t t re écr i te à u n a m i pa r u n 
g r and cr iminel , le n o m m é T h o l e d a n o , q u e l q u e s j o u r s a v a n t son 
exécut ion , j e lis la r e c o m m a n d a t i o n su ivan te : « J e t e d e m a n d e 
ensu i t e une g r ande f a v e u r ; si t u r e s t e s m e devoir e n c o r e que lque 
a rgen t , divise- le en douze p a r t i e s , e t tu le d o n n e r a s a u t emp le 
p e n d a n t un a n . Je te c o n j u r e d e le fa i re p o u r l ' a f f e c t i o n q u e tu 
ava is p o u r moi et p o u r la v o l o n t é d ' u n m o u r a n t . A d i e u ! m o n 
ami , m o n f r è re , j e ne pu i s p l u s c o n t i n u e r , m e s y e u x s o n t p le ins 
de l a rmes et j 'a i le c œ u r t r o p o p p r e s s é . Je m o u r r a i s h e u r e u x si 
j e savais q u e t u v e r s e r a s q u e l q u e s l a r m e s de r e g r e t p o u r celui 
qui a é té ton a m i et qu i a é té si m a l h e u r e u x . » 

J ' e m p r u n t e encore au d o s s i e r de l ' accusé R o u r e l e fai t su i -
van t . Lorsqu ' i l avait déjà f a i t a v o r t e r sa m a î t r e s s e e l é t a i t à la 
veille de l ' é t r ang le r pour s ' en d é b a r r a s s e r , cet a c c u s é l i t son tes -
t a m e n t p o u r l éguer la p lu s g r a n d e p a r t i e de sa f o r t u n e aux 
b u r e a u x de b i en fa i s ance d ' A i x et de La Fa re . C e u x q u e l eu r s 
fonc t ions ne r a p p r o c h e n t p a s d e s c r imine l s f e r o n t b i e n , avan t de 
cro i re aux cr iminels-nés , de l i r e les o u v r a g e s d e s d i r e c t e u r s de 
p r i sons et des a u m ô n i e r s , n o t a m m e n t les m é m o i r e s d e M. l ' abbé 
Croze et l ' ouvrage de M. A p p e r t su r les bagnes . 31. A p p e r t , qu i a 
pa s sé sa vie à visi ter les f o r ç a t s , a écr i t ce qui su i t : « J e n e dégui-
se ra i p a s le b o n h e u r q u e j 'a i g o û t é en m e t r o u v a n t a « mi l i eu de 
t ous ces c r imine l s . Jamais p e u t - ê t r e j e n ' a i é té a u s s i c o m p l è t e -
m e n t h e u r e u x ; j e voyais l e u r s â m e s s ' ouvr i r au r e p e n t i r : je rece-
vais d e s t émoignages m u l t i p l i é s d ' u n e r e c o n n a i s s a n c e qui m ç 
p r o u v a i t q u e ces h o m m e s p o s s é d a i e n t e n c o r e d e s q u a l i t é s q u e 
b ien souven t on ne r e n c o n t r e p a s chez les h o n n ê t e s <*ens. Je 
repr i s courage et j ' a cqu i s la c e r t i t u d e q u e m a p r e m i è - e c ra in te 
de les t rouve r incorr ig ib les é t a i t loin d ' ê t r e f o n d é e et q u ' i l y a tou-
j o u r s q u e l q u e s b o n s s e n t i m e n t s d a n s le c œ u r d e s c r i m i n e l s . » 
(T. III, p . 50, 161.) On t r o u v e r a peu t - ê t r e et non s a n s r a i s o n q u e 
cet a t t e n d r i s s e m e n t su r les v e r t u s des fo rça t s d é p a s s e un peu 
la m e s u r e , e t qu' i l e s t excess i f de l eu r t r o u v e r d e s qua l i t és 

qui m a n q u e n t b ien souven t chez les h o n n ê t e s gens . I l suf f i t de 
r e t e n i r de cet te appréc ia t ion la cons ta ta t ion q u e les c r imine l s ne 
sont pas incapab les de bons s e n t i m e n t s . C'est en pa r l an t aux 
d é t e n u s de l eu r famil le , en i n v o q u a n t le s o u v e n i r de l e u r j e u -
nesse , q u e les a u m ô n i e r s des p r i sons réve i l len t les b o n s sen t i -
m e n t s e n d o r m i s . Le b iog raphe d e Me' Guiber t , a r c h e v ê q u e de 
Par i s , r a c o n t e q u e l ' a r c h e v ê q u e f u t p r o f o n d é m e n t é m u à son lit 
de m o r t p a r u n e le t t re v r a i m e n t t o u c h a n t e qu ' i l r e çu t d ' u n 
d é t e n u de l aNouveUe-Ca lédon ie . (LeCorm/7on<fcmi ,1887 ,p .863 . ) 
On t rouvera aussi d a n s les souven i r s de l ' abbé Croze de n o m -
breux faits qui t é m o i g n e n t du r e p e n t i r r ée l de p lu s i eu r s c r imi -
nels cé lèbres et qui p r o u v e n t q u e la n a t u r e h u m a i n e , a l t é r ée 
chez eux p a r le c r ime , n 'a pas complè t emen t d i spa ru . B e n t h a m 
racon te que , p e n d a n t une ép idémie de l ièvre j a u n e , on eut b ien de 
la pe ine à t rouve r des ga rdes pour les ma lades à l 'hôpi ta l de 
Bush-Hil l . On d e m a n d a aux p r i s o n n i e r s s ' ils vou la ien t soigner les 
ma lades en l eu r exp l iquan t les dange r s du service ; il s ' en offr i t 
au t an t q u ' o n en avai t b e s o i n . ( T r a i t é des peines, p . 235.) Il y a 
de g r a n d s c r imine l s qui p l e u r e n t q u a n d ils p a r l e n t de l eu r s 
pa r en t s . Je p o u r r a i s moi -môme e m p r u n t e r à m e s souven i r s j u d i -
c ia i res d e s e x e m p l e s de g r a n d s c r imine l s c o n d a m n é s à m o r t qu i 
ont a t t e n d u et subi la m o r t avec u n e rés igna t ion t ouchan t e , s 'y 
p r é p a r a n t pa r la l ec tu re de VImitation de Jésus-Christ, e t d o n -
n a n t des m a r q u e s i r r écusab le s d 'un p r o f o n d r e p e n t i r . Aussi r i e n 
ne me para î t p lu s vrai q u e cet te pensée de M. F r a n c k : « L ' h o m m e 
j u s q u ' a u fond de la p lu s p ro fonde dégrada t ion r e s t e t o u j o u r s u n e 
c r éa tu re h u m a i n e , un ê t re mora l , u n ê t re d o u é de consc ience , 
de ra i son , de l iber té , qui , s ans j ou i r a c t u e l l e m e n t de ses f acu l t é s 
obl i térées pa r le c r i m e , p e u t les r e c o u v r e r d ' u n i n s t an t à l ' au t r e 
sous l 'a igui l lon de la souf f rance , de la h o n t e et d u r e p e n t i r . » 
L ' h o m m e ne p e r d j a m a i s sa pe r sonna l i t é . 

S a n s doute , sous l ' in f luence d e s p a s s i o n s b ru t a l e s , l ' h o m m e 
p e u t s ' aba i sse r j u s q u ' à l ' an imal i té , d e s c e n d r e m ê m e au -des sous 
de la hôte, r é u n i r les m a u v a i s ins t inc t s de p l u s i e u r s r aces d is -
t inc tes d ' a n i m a u x ma l f a i s an t s , a s soc ie r la fé roc i té du t igre à la 
lubr ic i té d u singe et à la r u s e d u r e n a r d . «La n a t u r e h u m a i n e a 
u n e é t e n d u e en bien et en ma l qu 'on ne t rouve poin t d a n s la na-
tu re a n i m a l e . » (Bossuet . ) De m ô m e qu 'e l l e p e u t m o n t e r t rès h a u t 
d a n s la per fec t ion et s ' é lever aux ve r tu s les p lus sub l imes , à des 
ve r tu s angéliques, elle p e u t de scend re t r è s b a s d a n s la d é p r a v a -



l ion et s ' aba i sse r j u s q u ' à u n e méchance t é diabolique. Si on aime 
les mé taphores , 011 peu t donc compare r le meur t r i e r au tigre, le 
voleur au loup, l 'escroc au r e n a r d , l ' au teur d 'un viol à u n orang 
ou tang lubr ique et féroce, le d i f famateur à une taupe, le men-
diant à une puce. Afin de pe indre fo r t emen t la dégradat ion que 
les pass ions font subir aux h o m m e s , les mora l i s tes et les poètes 
a imen t à dire qu'el les les changen t en bêtes . C'est ainsi qu 'Homère 
nous peint les compagnons d 'Ulysse changés en pourceaux , et 
que l 'Evangile appel le les phar i s iens race de vipères . Mais il 
f au t bien se ga rde r de p rendre ces métaphores au pied de la le ttre, 
croire qu'el les expr iment des réali tés physiologiques e t psycho-
logiques et que le cr iminel es t un être invar iab lement mauvais , 
e n f e r m é dans des inst incts i m m u a b l e s comme les an imaux nui-
sibles. 

En effet, t and is que les ins t incts des an imaux ne peuven t se mo-
difier , les h o m m e s sont susceptibles de t r ans fo rmat ions su rpre -
nan tes soi ten bien, so i ten mal. Les magis t ra ts v o i e n l f r é q u e m m e n t 
d ' anc iens condamnés se re lever , se r égénére r pa r le t ravai l et la 
vie de famille. Lorsqu 'on siège à la Chambre , qui s ta tue s u r les 
réhabi l i ta t ions , il es t impossible de ne pas ê t re f rappé et ému des 
changemen t s qui se produisent chez des h o m m e s qui ont com-
pa ru devant les t r ibunaux correct ionnels et la cour d 'ass ises . 
On voit d ' anc iens condamnés pour meur t r e , vol, escroquerie , 
a t ten ta t aux m œ u r s devenus de bons citoyens, des pères de 
de famille dévoués . Je me rappel le m ê m e avoir vu de rn iè remen t 
un h o m m e , au t re fo is c o n d a m n é pour vol et abus de confiance, 
devenu un employé fidèle, chargé de la caisse dans u n e maison 
de commerce . Si cet ancien voleur, qu 'on avait pu aut refois com-
p a r e r à un renard , était par na tu r e un an imal nuisible, aurai t - i l 
pu devenir un caissier honnête '? Voit-on des r e n a r d s chargés de 
la garde des pou l e s? Le m e u r t r i e r es t si peu un tigre par na ture , 
qu'il n 'est pas rare de le voir ensui te se r epen t i r et devenir doux 
c o m m e un agneau . Voit-on des tigres se repen t i r et se t rans-
fo rmer en agneaux? 

Donc, de tous ces fai ts , qui r é su l t en t de l 'expérience judiciaire , 
je c ro is pouvoir conclure que le cr iminel n 'es t pa r na tu r e ni un 
orang-outang (Taine), ni un fauve à face humaine (M. Tarde), ni 
un mons t re (Garofalo), ni une vipère (Dr Le Bon). L ' homme cri-
minel es t un h o m m e . Quelles que soient les inégal i tés considé-
rables qui existent e n t r e les h o m m e s , le sens moral , p lus ou 

moins développé su ivant les espri ts , le mi l ieu , l ' éducat ion, ne 
fait complè tement dé fau t à pe r sonne . Il y a une lumière qui 
éclaire tout h o m m e venan t en ce monde ; cet te lumière est plus 
ou moins vive, mais« les pe r sonnes les plus ignoran tes et les plus 
grossières delà mul t i tude , h o m m e s et f e m m e s , peuven t a t te indre 
à cette science simple de se bien conduire . » (Confucius, ch . xu.) 
L 'observat ion des criminels conf i rme cel te pensée de Kant que 
«nu l h o m m e n 'es t dépourvu «le tout sens mora l» . (Principes 
métaphysiques de la morale, édition Tissot , p . 180.) Le sens 
moral peu t ê t re a l téré , oblitéré par le vice et le cr ime, mais il n 'a 
été re fusé à aucun homme à son en t rée d a n s t l a vie, et il peu t 
tou jours être recouvré pa r le repent i r . « Il res te aux plus g rands 
scélérats tou jour s que lque ét incel le de ver tu et un mot des plus 
jus tes que je connaisse , c 'est celui-ci : Rien n 'est aussi r a re 
qu ' un parfai t honnê te homme, si ce n 'est peu t -ê t re un parfa i t 
scélérat . » (Diderot, Essai sur le mérite et la vertu, p. 67.) 

Bien ne me para i t p lus cont ra i re à la vérité des fai ts q u e celte 
division des h o m m e s en deux races d is t inc tes : les uns cr iminels , 
les au t r e s honnê tes de naissance ; les premiers voués au cr ime, 
les seconds prédes t inés à la vertu p a r l e u r organisat ion cerébra le . 
De même qu'il n 'y a pas d ' h o m m e s en t i è rement mauva is , inca-
pables d 'un bon sen t iment , il n 'y a pas d ' h o m m e s complè temen t 
i r réprochables , incapables d 'une faute . Tout h o m m e peut faillir , 
le plus intell igent comme le p lus i gnoran t ; « l e s p lus g rands 
h o m m e s son t capables des p lus g r a n d s vices auss i bien que des 
plus g randes ver tus . » (Descaries, Discours sur la méthode.) «Il 
peut échapper à un h o m m e jus t e une infinité d 'ac t ions i n ju s t e s ; 
il en peu t aussi sort i r de jus tes d 'une p e r s o n n e in jus te . » (Hobbes, 
Du Citoyen.) Tout h o m m e d 'honnê te peut deveni r coupable et de 
coupable redevenir h o n n ê t e . Si un homme, res té long temps 
honnête , peu t faillir, si un cr iminel peu t reveni r à de bons senti-
ments , ces c h a n g e m e n t s de condui te , ces a l ternat ives e t mé langes 
de bonnes et de mauvaises act ions ne prouvent- i l s pas qu'on 
devient honnê te ou cr iminel pa r sa volonté, qu 'on peut faire le 
bien ou le mal, q u e nos ac tes dépendent de nous -mêmes ? 

RÉCIDIVES. — M. le D r Despine voit une p reuve de la fatal i té du 
cr ime dans l ' ex t rême facil i té avec laquelle les cr iminels déjà 
c o n d a m n é s commet t en t de nouveaux cr imes. Qu'y a-t-il d 'é ton-
nant à ce qu ' un homme, qui a fait une chute , en fasse de nou-
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vel les? Il est plus faci le à u n h o m m e de ne pas fai l l i r q u e de ne 
fai l l ir q u ' u n e fois . « Il est p lu s f a c i l e à u n e f e m m e de n ' avo i r pas 
d a m a n t q u e de n ' en avoir q u ' u n s e u l . » (La Bruyère . ) Le c r imine l 
subit le po ids de son passé , le j o u g d e ses h a b i t u d e s v ic i euses (1), 
qui encha înen t sa volonté ; il e s t l ' e sc l ave de son c r ime . « Des 
ac t e s r épé tés , en que lque g e n r e q u e ce soit, i m p r i m e n t a u x 
h o m m e s des ca rac tè res qu i c o r r e s p o n d e n t à ces ac t e s . . . Il d é p e n -
dai t d 'eux, dès le pr incipe , de n ' ê t r e p o i n t te l s qu ' i l s s o n t d e v e n u s , 
e t c ' es t vo lon ta i r emen t qu ' i ls s e s o n t perver t i s , m a i s , u n e fois 
qu ' i l s le sont , il ne l eu r es t p lus p o s s i b l e de ne p a s l ' ê t r e . » (Aris-
tote.) Ar i s to te exagère la fo rce d e l ' hab i tude c r imine l l e , en 
d i san t qu 'e l le ne p e u t pas ê t r e b r i s é e . Mais il e s t ce r t a in q u ' u n e 
p remiè re fau te condu i t s o u v e n t à u n e seconde ; il n ' y a q u e le 
p r e m i e r pas q u i coû te , dit la s a g e s s e p o p u l a i r e . 

Dans le crime une fois il su f l i t qu'on débute , 
Une chute toujours a t t i re u n e autre chute. 

(Bon, EAU.) 

De m ê m e q u e la p r a t i q u e d u b i e n r end le b ien p lu s fac i le , 
l ' h o m m e dégradé pa r u n e p r e m i è r e f au t e gl issera r a p i d e m e n t à 
de nouvel les f au tè s . Un g é n é r a l d i s a i t : « Ce son t t o u j o u r s les 
m ê m e s qui se fon t tuer . » On p e u t d i r e a u s s i : « Ce s o n t t o u j o u r s 
les m ê m e s qu i se font c o n d a m n e r . » Cet te p u i s s a n c e de l ' h a b i t u d e 
soi t p o u r le b ien , soit p o u r le m a l es t u n e vér i té b a n a l e . « De 
l 'acte c r iminel , dit Schi l ler , c ' e s t l a ma léd ic t ion q u e de n o u v e a u 
t ou jou r s il en fan te l e c r ime . » S a n s doute , le c r im ine l n ' e s t pas 
f a t a l e m e n t rivé à son passé et c o n d a m n é a u c r i m e p a r u n e p r e -
miè re f au t e ; il p e u t t o u j o u r s p a r u n effort s u p r ê m e r o m p r e le 
joug des m a u v a i s e s h a b i t u d e s . M a i s combien il e s t p lu s diffici le 
de r even i r d u m a l au b ien q u e d e p e r s é v é r e r d a n s le b ien ! « Il 
est bien p l u s aisé, à cause de l a p r o c l i v i t é et inc l ina i son de no t re 
n a t u r e , de pa s se r d u bien au m a l q u e de r é t r o g r a d e r d u ma l au 
b ien . » (L'Hospital .) 

IMPRÉVOYANCE. — L ' i m p r é v o y a n c e es t e n c o r e s ignalée pa r 
M. le D r Despine et pa r M. E . F e r r i c o m m e u n e a n o m a l i e p sy -
ch ique par t icul ière au c r i m i n e l - n é . D 'après eux , le c r im ine l ne 
p r e n d a u c u n e p récau t ion p o u r s e d é r o b e r à la j u s t i c e ; il c o m m e t 

(1) « Quiconque commet le péché est es--lave du péché. . . , la vérité vous rendra 
libres. » 

(,Évangile de saint Jean, ch. vui , 34, 32.) 

t o u j o u r s des i m p r u d e n c e s gross iè res , qui le font a r r ê t e r . Un 
an th ropo log i s t e f rança i s , M.de Mortillet, va j u s q u ' à voir d a n s u n e 
i m p r u d e n c e commise p a r Pranz in i la p reuve qu ' i l é ta i t déséqu i -
l ibré et qu ' i l n 'é ta i t p a s m o r a l e m e n t r e sponsab l e . (A rchives cTan-
thropologie criminelle, 1887, p. 583.) Je suis b e a u c o u p m o i n s 
f r a p p é de l ' imprévoyance des c r imine l s . Ainsi, le d e r n i e r assass in 
q u e n o u s venons de j u g e r à la cou r d ' a s s i ses des Bouc l ies -du-
B h ô n e avai t combiné , exécu té son c r i m e avec la p lus g r ande 
hab i le té . P o u r s u i v a n t d e p u i s que lques a n n é e s sa be l l e - sœur de 
ses obsess ions , il était p a r v e n u à p é n é t r e r la nui t d a n s sa c h a m b r e , 
s a n s évei l ler l ' a t ten t ion de p e r s o n n e . Après avoir po igna rdé la 
j e u n e f e m m e , pa r ce qu 'e l le lui rés is ta i t , e t ê t re sor t i de la m a i -
son, il y é ta i t r e n t r é p o u r s ' a s s u r e r q u e la vic t ime étai t b ien 
mor t e et avai t j e t é à t e r r e le l inge d ' u n e c o m m o d e , p o u r f a i r e 
c ro i re q u e l ' a s sass ina t avai t eu le vol pour mobi le et d é t o u r n e r 
a ins i de lui les s o u p ç o n s de la jus t i ce . Il avai t si b ien p r i s ses 
p r é c a u t i o n s q u e la j u s t i ce , a p r è s l ' avoir a r r ê t é , f u t obligée de le 
r e l âche r . Sa culpabi l i té ne fu t é tabl ie q u ' à la sui te d ' u n second 
a s sa s s ina t qu' i l commi t , p o u r fa i re d i spa ra î t r e u n témoin qu i le 
soupçonna i t . 

Dans q u e l q u e s cas excep t ionne l s , en mat iè re de c r i m e s cont re 
les m œ u r s , on voit des c r imine l s se l iv re r à des obscén i tés d a n s 
des l ieux publ ics : m a i s il ne f au t po in t oubl ier q u e l ' hab i tude 
de la d é b a u c h e r end l ' h o m m e i m p r u d e n t ; l 'observa t ion e n avait 
dé jà é té faite p a r Socra te : « Où t rouvera - t -on p lus diff ic i lement 
de la p r u d e n c e q u e d a n s les i n t e m p é r a n t s ? Car r ien de p lu s 
opposé que les ac t ions de la p r u d e n c e et celle de la d é b a u c h e . >» 
( X é n o p h o n , Mémoire sur Socrate, 1. IV, ch . v.) Mais à l ' excep-
tion de ce vice, qu i pa r sa n a t u r e fai t oub l ie r la p r u d e n c e , les 
a u t r e s pass ions c r imine l les c h e r c h e n t leur sa t i s fac t ion avec b e a u -
coup d 'hab i le té . Ce qu i le p r o u v e , c ' e s t q u e t rès souven t , p r e s q u e 
d a n s la moi t ié d e s cas , l es au t eu r s des c r imes r e s t e n t incon-
nus , ma lg ré les ac t ives r e c h e r c h e s de la jus t ice . Il f au t avoir 
é té j uge d ' in s t ruc t ion ou mag i s t r a t du pa rque t , p o u r se r e n d r e 
compte des diff icul tés q u e p r é s e n t e souven t la découver te d u 
coupab le . P o u r p lus de préc is ion , j e vais e m p r u n t e r que lques 
exemples à la s ta t i s t ique c r imine l le de 1880. De 1875 à 1880, il 
y a eu en m o y e n n e p a r an 34,501 ind iv idus j u g é s pour vols ; m a i s 
les a u t e u r s de 38,682 vols son t res tés i n c o n n u s et les au t eu r s 
p r é s u m é s de 2,720 a u t r e s vols ont é té r envoyés des pou r su i t e s 



p o u r c h a r g e s i n s u f f i s a n t e s . P l u s des six d ix i èmes d e s vo leurs 
sont r e s t é s i m p u n i s . D a n s la m ê m e pé r iode , il y a eu 197 indi-
v idus j u g é s p o u r a s sa s s ina t , ma i s les a u t e u r s d e 72 a s s a s s i n a t s 
sont r e s t é s i n c o n n u s e t 70 o n t é té r e n v o y é s des p o u r s u i t e s p o u r 
c h a r g e s i n s u f f i s a n t e s . On c o m p r e n d q u e , en m a t i è r e d ' i ncend ie , 
les a u t e u r s r e s t e n t t rès s o u v e n t i n c o n n u s ; 472 s e u l e m e n t on t 
é té j u g é s , t and is que 2,210 o n t é c h a p p é à la p o u r s u i t e ou à la 
pénal i té . P o u r d ' a u t r e s c r i m e s , tels q u e les e m p o i s o n n e m e n t s , 
les in fan t ic ides , les m e u r t r e s , les a t t en t a t s à la p u d e u r , l ' impu-
ni té r e s t e a c q u i s e à un n o m b r e cons idé rab l e d ' a ccusés . C o m -
m e n t peu t -on d i r e dès lo rs q u e l ' i m p r é v o y a n c e des c r imine l s e s t 
u n fait généra l , si e x t r a o r d i n a i r e qu ' i l cons t i tue une a n o m a l i e 
p s y c h i q u e '? 

INCONSCIENCE MORALE. — M. le L)R Desp ine p r é t e n d e n c o r e q u e 
l es g r a n d s c r imine l s ne s e n t e n t p a s l 'odieux des c r i m e s qu ' i l s 
c o m m e t t e n t , qu ' i l s l e s e x é c u t e n t s a n s hés i t a t i on , a p r è s en avoi r 
accep té la p e n s é e s a n s r é p u g n a n c e . Il r é su l t e , a u c o n t r a i r e , de 
m e s o b s e r v a t i o n s q u e la p l u p a r t d e s c r i m e s son t p r é c é d é s d 'hé -
s i t a t ions . Une lu t te s ' é tab l i t d a n s l ' e sp r i t du c r imine l e n t r e la 
pensée des a v a n t a g e s qu ' i l e s p è r e r e t i r e r d u c r i m e e t la r épu -
g n a n c e q u e lu i i n s p i r e l ' ac te c r imine l . On voit l ' a ccusé concevo i r 
l ' idée d u c r i m e p u i s l ' a b a n d o n n e r , e n s u i t e la r e p r e n d r e , p r é p a r e r 
les m o y e n s d ' ac t ion , y r e n o n c e r , p a s s e r en un mot p a r de s a l t e r -
na t ives d ' hé s i t a t i on e t d e r é so lu t i on (I) . 

Sans dou te , d a n s q u e l q u e s c r imes p a s s i o n n e l s ou d é t e r m i n é s 
p a r l ' a l coo l i sme ou la co lè re , le c a r ac t è r e impuls i f es t cons t a t é . 
Mais, en géné ra l , les c r i m e s son t p r é m é d i t é s . MM. les D r s B o r d i e r 
e t Corre s u p p o s e n t à tor t q u e les c r i m e s son t la c o n s é q u e n c e d ' u n 
é t a t c é r é b r a l , i m p l i q u a n t peu de ré f lex ion e t t rop d ' a c t i on . Le 
p lus s o u v e n t les c r i m i n e l s p r é m é d i t e n t l e u r s c r imes et s 'y p ré -
p a r e n t p a r une c o m b i n a i s o n h a b i l e de s m o y e n s d ' exécu t ion . 
D'ai l leurs , u n ac te s p o n t a n é n ' e s t p a s un ac te i nconsc i en t , m a c h i -
na l , p u r e m e n t ins t inc t i f . « Si s p o n t a n é q u e s e m b l e ê t r e u n ac te 

I) Chez les grands criminels historiques, on a observé les mêmes alternatives 
d'hésitation et de résolution, de répugnance et d 'entra înement pour le crime. Ainsi 
lorsque Néron ordonne le meur t re d 'Agrippine, Tacite le montre hési tant , poussé 
au crime pa r Poppœa, enhardi par le meur t re de Britanuicus, délivré de ses hési-
tations pa r Bur rhus et Senèque ; après la consommation du forfait « tout le reste 
de la nuit , tantôt sans voix et sans mouvement , tantôt se levant avec f rayeur et 
hors de lui-même il a t tendai t le jour comme devant lui apporter la mort ». (Tacite. 

coupab le , la l u m i è r e de l ' â m e , p l u s é l ec t r i que enco re , l ' éc la i ré 
t o u j o u r s p lus vite qu ' i l ne s ' a ccompl i t . Il es t , se lon les ca s , ou 
p lus ou m o i n s coupab le , ma i s il ne peu t j a m a i s p a s s e r i n o c e m -
m e n t à l ' exécu t ion 1). » La s p o n t a n é i t é de l ' ac t e n e s u p p r i m e 
pas l ' i raputabi l i té ; elle a t t é n u e seu lemen t la r e s p o n s a b i l i t é . 

Il es t r a r e q u ' u n c r imine l aille d ' un bond s a n s p r é p a r a t i o n à 
l ' exécut ion du c r i m e dont l ' idée t r a v e r s e son espr i t . En géné ra l , 
le c r i m e n ' é c l a t e pas c o m m e un coup de f o u d r e ; il est la r é s u l t a n t e 
du passé , de p e n s é e s c o u p a b l e s a c c e p t é e s , d ' a n t é c é d e n t s m a u v a i s . 

Si l ' h o m m e ne r e p o u s s e p a s l ' idée c r imine l l e , s'il s 'y compla î t , 
s 'il a t t a che sa p e n s é e à la cons idé ra t ion des a v a n t a g e s q u e lui 
p r o c u r e r a l ' exécut ion du c r ime , l ' image de la sa t i s fac t ion qu ' i l y 
t r ouve ra a u g m e n t e r a la v ivaci té de ses dés i r s et p a r sui te d imi-
nue ra sa r é p u g n a n c e p o u r l 'ac te c r im ine l qui lui p r o c u r e r a ce t te 
sa t i s fac t ion . A m e s u r e q u e les dé s i r s m a u v a i s s ' exa l t en t p a r l e s 
p e n s é e s c r imine l l es , la r a i son s ' obscu rc i t , la force de r é s i s t a n c e 
s 'af fa ibl i t , les s c r u p u l e s s ' é v a n o u i s s e n t e t a lo r s le c r imine l passe 
à l ' ac t ion . Voilà p o u r q u o i le c h r i s t i a n i s m e , qui es t u n e a d m i r a b l e 
école de bon s e n s et de psychologie , r e c o m m a n d e à l ' h o m m e d e 
vei l ler avec le p lus g rand soin s u r ses pensées , pa rce q u e la cul-
pabi l i té ne c o m m e n c e p a s à l ' ac te c r imine l , m a i s à la p e n s é e 
c r imine l l e qu i e s t a c c e p t é e . Les phys io log i s tes on t m ê m e obse rvé 
q u e « p e n s e r à u n e ac t ion d i spose à l ' exécu te r (2) •> et q u e « tout 
ce qui f ami l i a r i se l ' e sp r i t avec u n e m a u v a i s e ac t ion en r end l 'ac-
c o m p l i s s e m e n t p lus facile » (3). On m ' o b j e c t e r a p e u t - ê t r e q u e d e s 
p e n s é e s m a u v a i s e s p e u v e n t se p r é s e n t e r à l ' e spr i t d e tous les 
h o m m e s . Cela es t poss ib l e , ma i s l ' h o n n ê t e h o m m e , ce lu i qu i 
veut r e s t e r tel , a le devoi r i m p é r i e u x e t le pouvoi r d e c h a s s e r les 
m a u v a i s e s p e n s é e s de son e s p r i t . 

Mais c o m m e n t , d i r a - t - o n , le c r imine l se décide- t - i l à p a s s e r d e 
l ' idée c r imine l l e à l ' exécu t ion d ' u n de ce s g r a n d s fo r fa i t s qui 
é p o u v a n t e n t la soc ié té ? Ne faut- i l pa s c ro i re à une a b s e n c e con-
géni ta le d e sens mora l chez l ' h o m m e qui c o m m e t u n c r i m e h o r -
r ible ? Tout d ' a b o r d , il f a u t o b s e r v e r q u e le p lus s o u v e n t les 
g r a n d s c r imes son t p r écédés de dé l i t s m o i n s g raves , e t q u e le 
m a l f a i t e u r , a p r è s avoi r débu t é p a r la police co r r ec t ionne l l e , finit 

(1) D r Prosper Lucas, Traité de l'hérédité, t . I. p . 484. 
(2) Gratiolet. 
¡3) Darwin, De ta Descendance, p . m . Marc-Aurcleavait déjà dit : « Telles sont les 

pensées habituelles, tel sera aussi le caractère de ton e sp r i t , car les pensées 
déteigneut su r l 'âme. » 



pa r la cou r d ' a s s i s e s . C 'es t a insi q u e les c r i m e s insp i rés p a r la 
cupid i té s o n t c o m m i s d a n s les deux t iers des cas p a r des r ep r i s 
de jus t i ce (1). Même l o r s q u e le cas ie r de l ' accusé ne p o r t e a u c u n e 
c o n d a m n a t i o n , le j uge d ' i n s t ruc t ion , en s c ru t an t son pas sé , ne 
t a rde p a s à y r e n c o n t r e r des indél ica tesses , des l a r c in s qui 
é t a i en t r e s t é s i m p u n i s (2). Cette i m p u n i t é e n c o u r a g e le c r imine l . 
Ou t r e q u ' a p r è s u n e p r e m i è r e f au t e la r é p u g n a n c e p o u r le c r ime 
a d i m i n u é , la c r a in t e d u c h â t i m e n t , qu i est s o u v e n t le c o m m e n c e -
m e n t d e la s agesse , n ' exe rce p lus la m ê m e in f luence sa lu ta i re . 
P u i s q u ' u n e p r e m i è r e fois il a é chappé à la pe ine , p o u r q u o i n 'y 
échappera i t - i l pas de n o u v e a u ? Le s o u v e n i r du prof i t qu' i l a 
t i ré de ses p r e m i è r e s f a u t e s d e m e u r é e s impun ies , r e s t e gravé 
d a n s son e sp r i t e t n 'es t p o i n t c o n t r e b a l a n c é p a r la c r a in t e du 
c h â t i m e n t . 

Quelquefois , il e s t vrai (et nous obse rvons ce fa i t en pa r t i cu -
lier chez les I ta l iens q u i r é s iden t en France) , d e s h o m m e s 
c o m m e t t e n t d e s homic ides p o u r un motif fu t i le . C o m m e n t se fait-
il q u ' u n h o m m e , d o u é de s ens mora l , d o n n e la m o r t à son sem-
blable s ans ê t re pous sé p a r une violente pass ion ; qu' i l ne soit 
p a s c o n t e n u p a r sa consc ience ou tout a u m o i n s pa r la cra in te 
du c h â t i m e n t ? Cette a b s e n c é de motif grave n 'es t -e l le p a s la 
p r euve d 'un d é f a u t de s e n s mora l , d ' une n a t u r e qu i n 'a p lus rien 
d ' h u m a i n ? Ne fau t - i l p a s voir , dans l ' a u t e u r de cet homic ide si 
f ac i l ement exécu té , un h o m m e d i f fé ren t d e s a u t r e s h o m m e s , u n e 
so r t e de bê te m a l f a i s a n t e à v isage h u m a i n ? Je ne le c r o i s ' p a s ; 
ces m e u r t r e s b r u s q u e m e n t accompl i s s ans mot i f s s é r i eux t rou-
ven t t o u j o u r s l eu r expl ica t ion dans le pas sé , d a n s les h a b i t u d e s 
c r a p u l e u s e s d e s accusés ; ce sont , en généra l , des iv rognes et 
des d é b a u c h é s t o m b é s d a n s un é ta t de dég rada t ion qu i n e l eu r 
p e r m e t p lu s d ' avo i r le r e s p e c t de la vie d ' au t ru i ; t r è s i r r i tables , 
ne se d o m i n a n t p lus , su rexc i t é s p a r les excès de tou tes sor tes 
auxque l s ils se l ivrent , ils ne r e s p e c t e n t p lu s r ien , se quere l l en t , 
se ba t t en t e t t u e n t p o u r le motif le p lu s f r ivole . 

M. le D r D e s p i n e t rouve la p reuve de l ' anomal i e mora l e du 

(1) Statistique de 1887. 

(2) Quelques crimes toujours précèdent les grands crimes • 
Quiconque a pu f ranchi r les bornes légitimes 
Peut violer enlin les droits les plus sacrés ; ' 
Ainsi que la vertu, le vice a ses degrés ; 
Et jamais on n 'a vu la timide innocence 
Passer subitement à l 'extrême licence. 

R A C I N E . 

cr iminel d a n s l ' a ccompl i s semen t m ê m e d u c r ime . Le cr iminel , 
dit-i l , diffère d e s a u t r e s h o m m e s ; il est p r ivé de s ens mora l , 
puisqu ' i l c o m m e t u n acte qui r é p u g n e à la n a t u r e h u m a i n e . 
.Mais n 'es t - i l p a s d ' expér i ence cons t an t e q u e celui qu i c o m m e t 
un acte i n ju s t e , à cause d u prof i t qu ' i l en re t i re , est l e p r e m i e r 
à se p la indre de l ' in jus t ice dont il est l ' o b j e t ? « Une m a r q u e 
s û r e , dit Hiéroclès, que la dro i te r a i son es t na ture l le aux h o m m e s , 
c 'est q u e l ' i n jus te , lorsqu ' i l s 'agit de que lque affaire où il ne va 
pas de son in t é r ê t , j uge e x a c t e m e n t selon les règles de la jus-
tice. » (Commentaires sur les vers dorés de Pythagore.) 

ABSENCE DE PITIÉ. — M. le D r Despine voit u n e nouvel le p r euve 
de l ' anomal ie m o r a l e du c r imine l d a n s la c ruau t é qu' i l m o n t r e 
e n v e r s sa v ic t ime ; il n ' a p o u r elle a u c u n e pi t ié . Il est b ien évi-
den t q u e celui qu i cause à au t ru i un d o m m a g e , u n e souf f rance , 
n 'a p a s de pi t ié . Aucun délit ne serai t commis , si les c r imine ls 
a i m a i e n t l e u r s v ic t imes ; c a r « l ' a m o u r d u procha in ne souff re 
p a s qu 'on lui f a s se d u m a l ». (Saint Paul , Epitre aux Romains, 
c h . xm). Si le d é f a u t de pitié est une a n o m a l i e psych ique , qui 
c a r ac t é r i s e le c r imine l , combien y a t-il d ' h o m m e s qui ne pré-
sen ten t pas cel te anomal i e ? N'y a- t- i l q u e les p r é v e n u s et accusés 
qui m a n q u e n t de pit ié, de char i t é enve r s l e u r s s e m b l a b l e s ? Ne 
voit-on pas , en dehors d u b a n c des accusés , des h o m m e s insen-
sibles aux souf f rances des au t res , se r é j o u i s s a n t d u m a l h e u r d 'au-
trui et m ê m e le p r o v o q u a n t ? Ne r encon t r e - t - on que dans le 
m o n d e des p r i sons l 'envie, la j a lous ie , l ' i ngra t i tude , la médi -
sance , la c a l o m n i e ? Quoi d ' é t o n n a n t que celui qui c h e r c h e « son 
b ien p r e m i è r e m e n t et puis le ma l d ' au t ru i », dominé p a r son 
égoïsme ou p a r sa ha ine , devienne t rès f ac i l ement insens ib le à la 
dou leu r de son semblab le ? Lo r sque la pensée du c r ime est 
conçue , ce d é f a u t de pitié c o m m e n c e ; pu is , q u a n d l 'exécut ion du 
c r ime ar r ive , la c ruau t é éclate d a n s toute son h o r r e u r . Les m a u -
vais ins t inc t s j u sque - l à con tenus se l iv ren t ca r r i è re , les souf -
f r ances de la vict ime ne touchen t pas le coupab le , el les l 'exas-
p è r e n t m ê m e et acc ro i s sen t sa f u r e u r . L ' h o m m e qu i t u e ou qu i 
viole agit au m o m e n t de l 'exécut ion avec u n e féroc i té et u n e 
lubr ic i té qui fon t h o r r e u r , e t j e c o m p r e n d s q u e M. Desp ine , en 
s ' a t t a c h a n t u n i q u e m e n t à l ' examen du cr iminel p e n d a n t l 'exécu-
tion d u c r ime, a i t c ru voir en lui un vér i table m o n s t r e à f ace h u -
ma ine . Mais il ne fau t pas se con t en t e r d ' obse rve r le c r imine l , au 



m o m e n t de la p e r p é t r a t i o n d u c r i m e ; ¡1 f a u t encore l ' é tud ie r 
avan t et ap rès . L ' i n sens ib i l i t é du c r imine l au m o m e n t d u c r ime 
n ' e s t p a s ex t raord ina i re , à c a u s e de la lu t t e q u i s 'é lève e n t r e 
le c r imine l et la vict ime, e t d e la nécess i t é q u i s ' i m p o s e au cr i -
mine l de s u p p r i m e r le t é m o i n de son c r ime . Voyons m a i n t e -
n a n t ce qui se pa s se c h e z l e c r imine l a p r è s le c r ime , n o n pas 
en l ' imaginant , m a i s en l ' e m p r u n t a n t à des s o u v e n i r s jud ic ia i r e s 
et à des p r o c é d u r e s c r i m i n e l l e s . T h o l e d a n o e t S i d b o n , au m o m e n t 
où ils é t r ang la i en t l eu r a m i p o u r le voler, é t a i en t i n sens ib le s à 
s.-s souf f rances et se r e n d a i e n t en su i t e en c h a n t a n t à sa c h a m b r e , 
p o u r y p r e n d r e les 50,000 f r a n c s qu ' i l s convoi ta ien t d e p u i s long-
t emps . Mais il r é su l t e de l a p r o c é d u r e q u e q u e l q u e s h e u r e s 
a p r è s ils fonda ien t en l a r m e s e n se voyan t c o u v e r t s d u s a n g de 
l e u r ami , e t q u e T h o l e d a n o s e j e t a n t su r un lit avai t eu un 1ns-
t a n t la pensée de se d o n n e r la mor t . - D a n s l ' a s sass ina t du 
ga rçon de r ece t t e s d u Créd i t l y o n n a i s , les a s s a s s i n s Gu icha rd et 
Cons tan t in se m o n t r è r e n t i n s e n s i b l e s e t gais a p r è s l ' accompl isse-
m e n t du c r ime qui leur ava i t p r o c u r é 38,000 f r a n c s . Cependan t , 
vers les dix h e u r e s d u soi r , Cons tan t in t o m b a d a n s u n aba t t e -
m e n t p r o f o n d , qui s u r p r i t la f e m m e avec l aque l l e il se t rouvai t . -
C'est p o u r s ' é tourd i r que les c r i m i n e l s se l ivrent , a p r è s le cr ime, 
à des orgies qui a m è n e n t b i e n souven t leur a r r e s t a t i o n . 

Toutefois , d a n s les c r i m e s c o m m i s p a r h a i n e , p a r v e n g e a n c e 
le r e m o r d s , s'il a r r ive , ne v i e n t q u e b e a u c o u p p l u s t a rd ; quel-
que fo i s m ê m e je crois qu ' i l n e vient j a m a i s : l ' a ssass in a lors , 
a p r è s le c r ime , para î t h e u r e u x d ' avo i r assouvi sa h a i n e . Après 
avoir é t rang lé sa be l l e - sœur e t d o n n é la mor t à sa j e u n e n ièce 
qui était v e n u e d é f e n d r e sa m è r e , S iméan disa i t le l e n d e m a i n à 
la g e n d a r m e r i e : <« Je suis c o n t e n t , on peu t m e c o u p e r le cou 
je ne se ra i ni le p r e m i e r ni l e d e r n i e r . » P lus t a rd , d a n s le cours 
de 1 in fo rmat ion , il dit au j u g e d ' in s t ruc t ion d 'Aix : « Malgré ce 
qui .n 'a r r ive , ê t re d é b a r r a s s é d e ces deux c r é a t u r e s es t poin- moi 
u n e si b o n n e chose q u e j e c r o i s ê t r e en pa r ad i s . .> Dans l ' ins t ruc-
tion de l 'a f fa i re de Vitalis e t d e Marie Boyer (par r ic ide) , j 'ai no té 
d e s fai ts , des p ropos qu i p r o u v e n t q u e les a c c u s é s é t a i en t non 
s eu l emen t in sens ib le s aux s o u f f r a n c e s de l eu r vic t ime, m a i s 
ép rouva ien t u n e sor te de s a t i s f a c t i o n à a s souv i r l e u r h a i n e 
Lorsque la m è r e de l ' a c c u s é e , f r a p p é e de p l u s i e u r s coups de 
cou teau , se déba t t a i t sous l ' é t r e i n t e de Vitalis, sa fille, loin d ' ê t r e 
t o u c h é e pa r ses cr is de d o u l e u r , allait c h e r c h e r , p o u r le r e m e t t r e 

à son a m a n t , un g rand c o u t e a u de cu is ine , afin de h â t e r la m o r t 
qui ne vena i t pas . Dans l ' i n s t ruc t ion , f a i san t e l le -même le r éc i t 
d u c r i m e , el le di t au juge : « La coqu ine (sa m è r e ! ) ne voulai t 
p a s m o u r i r ! » Son complice , Vitalis, qui avait f r a p p é la v ic t ime 
avec u n e f u r e u r inouïe , disai t au juge d ' ins t ruc t ion : « Quand je * 
f r appa i s , j e sen ta i s q u e j ' exe rça i s u n e vengeance . >• 

Ne faut - i l pas conc lu re de ces fa i t s q u e ces accusés , S iméan , 
Marie Boyer , Vitalis é t a i en t de vér i t ab les m o n s t r e s , p r ivé s a b s o -
l u m e n t de s ens mora l , des ê t res i n c o m p l e t s , a t te in ts d ' anoma l i e 
p s y c h i q u e ? L ' ins t ruc t ion judic ia i re , q u i a fouil lé les a n t é c é d e n t s 
des accusés , n o u s a app r i s c e p e n d a n t q u e Vitalis, l ib ra i re à Mont-
pell ier , n 'y avai t pas laissé u n e mauva i s e r épu t a t i on , qu' i l é ta i t 
l abor ieux et qu ' i l a imai t b e a u c o u p sa m è r e . Marie Boyer avai t 
pa s sé p lu s i eu r s a n n é e s au c o u v e n t , s ans m é r i t e r de graves 
r e p r o c h e s et avai t m ê m e songé à se fa i re re l ig ieuse . Mais la cup i -
dité conduis i t d ' abord Vitalis à accep te r avec la m è r e de Marie 
Boyer d e s r e l a t i ons qui lui é t a i en t p rof i t ab les , p u i s a vouloir épou-
s e r la fille lo rsqu 'e l le sort i t de pens ion , afin de se r e n d r e m a î t r e de 
sa pe t i te f o r t u n e . É tan t p a r v e n u à n o u e r de coupab les r e la t ions 
avec la fille, il che rcha à o b t e n i r de la m è r e l ' au to r i sa t ion de 
l ' épouse r . Devenu p a r e s s e u x , il ne cessa de p e n s e r à ce p r o j e t 
qui le m e t t r a i t d a n s l ' a i sance . La m è r e é t a n t t ombée m a l a d e , 
Vitalis fit des vœux pour qu 'e l le m o u r û t . Cet espoi r coupab le f u t 
déçu ; la m è r e r ev in t â la s a n t é et s 'opposa au mar i age de sa 
fille avec son anc ien a m a n t . Alors , d e s que re l l e s violentes éc la -
tè ren t , Vitalis f u t m e n a c é d ' ê t r e c h a s s é de la ma i son . Ces me-
naces p r o d u i s i r e n t en lui u n e h a i n e p ro fonde con t r e la vieil le 
f e m m e , qu i al lai t f a i r e é c h o u e r tous ses r ê v e s de f o r t u n e et le 
r e j e t e r d a n s la p a u v r e t é . L a pensée de se d é b a r r a s s e r d 'el le se p ré -
sen ta à son e sp r i t ; il ne la r e p o u s s a pas , il s 'y c o m p l u t ; il passa 
toute u n e nui t à la « r u m i n e r », s u i v a n t son exp re s s ion . Le m a -
t in, il c o m m u n i q u a ce p r o j e t à la fille Boyer , qui le r e p o u s s a 
d ' a b o r d . Mais, b i e n t ô t i n s t ru i t e d e s a n c i e n n e s re la t ions de sa 
m è r e avec Vitalis, Marie Boyer c o n ç u t de la j a lous ie con t r e elle ; 
ce t te j a lous ie é te igni t son a m o u r filial. Vitalis r ev in t à la c h a r g e 
et insis ta : si elle r epoussa i t son p ro je t , i ls sera ient s é p a r é s ; il 
ne pou r r a i t s u p p o r t e r cet te s é p a r a t i o n , il fa l la i t qu ' i l s r e s t a s s e n t 
e n s e m b l e , et p o u r cela il fa l la i t q u e la m è r e d i spa rû t . Voilà com-
m e n t la cup id i t é , la b a s s e s s e chez l ' un , la j a lous ie , le l i be r t inage 
chez l ' au t r e a m e n è r e n t p r o g r e s s i v e m e n t un c h a n g e m e n t de s e n -
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t i m e n t s chez les a c c u s é s et , a p r è s des hés i t a t ions , la pensée et 
accep ta t ion d 'un pa r r i c ide . Est-it nécessa i r e d ' a l le r che rche r 

1 expl ica t ion de ce c r i m e d a n s u n e anomal ie p sych ique , démen-
tie p a r les a n t é c é d e n t s des accusés ? Est- i l nécessa i r e de la 
d e m a n d e r a l ' a n a t o m i e et à la phys io log ie? Ne voit-on p a s la 
d é g r a d a t i o n m o r a l e se p r o d u i r e p r o g r e s s i v e m e n t chez ces deux 
accusés , doués de f acu l t é s in te l lec tuel les et m o r a l e s c o m m e les 
a u t r e s h o m m e s , m a i s t o m b a n t de chu te en cf iute d a n s le vice 
1 ab jec t ion et la c r i m i n a l i t é ? C'est pa r u n e série de f a u t e s que 

1 h o m m e a r r ive à la f r o n t i è r e d u c r ime d ' abord et qu ' i l la f r anch i t 
ensu i t e . 

La sauvage sa t i s fac t ion e x p r i m é e p a r S iméan , a p r è s l ' accom-
p l i s s emen t d 'un doub le a s sas s ina t , para î t d ' abord p lu s incom-
p r e h e n s i b l e . Mais il f a u t obse rve r que , lo r sque la h a i n e s ' es t 
l o n g u e m e n t a m a s s é e d a n s le c œ u r d 'un h o m m e , elle finit pa r pro-
dui re u n e m é c h a n c e t é q u i le r end insens ib le au cri de sa con-
science, à la c r a in t e d u c h â t i m e n t . L ' h o m m e alors , d o m i n é p a r 
les s e n t i m e n t s de h a i n e et de vengeance , ép rouve u n e vér i tab le 
sa t i s fac t ion à f r a p p e r sa vict ime, à assouv i r sa v e n g e a n c e . Fau-
dra- t - i l d i re qu' i l cesse d ' ê t r e r e s p o n s a b l e pa r ce qu ' i l est aveu - l é 
p a r „ n e v io len te p a s s i o n ? M. le D r Despine le s o u t i e n t ( l ) . Sans 
doute , la p a s s i o n obscurc i t la ra ison, affaiblit la volonté dé-
t rui t les b o n s s e n t i m e n t s , fa i t na î t re les mauva i s . Mais l ' h o m m e 
n est-,I pas coupab le de l ' avoi r laissé g rand i r d a n s son c œ u r ? La 
responsab i l i t é m o r a l e ne c o m m e n c e pas au m o m e n t où l ' h o m m e 
agit sous l ' empi re de la p a s s i o n ; elle r e m o n t e au m o m e n t où il 
a laissé la pass ion se déve loppe r en lui. P o u r sor t i r des Géné-
ral i tés , r e p r e n o n s l ' e x a m e n d e s s e n t i m e n t s de ha ine et de ven-
geance qui ont p o u s s é S iméan à un doub le a s sa s s ina t . Cet 
h o m m e avait volé à sa b e l l e - s œ u r p lus i eu r s mi l l i e r s de f r ancs 
qu i cons t i tua ien t t o u t e sa f o r t u n e . Cette p e r t e la r e n d i t p r e s q u e 

d e c h a e r i Q ; s o u p ç o n n a n t la culpabi l i té de S iméan , elle 
ne cessa de lui r é c l a m e r son a r g e n t , de lui r e p r o c h e r sa 
condui te . Des q u e r e l l e s , des scènes de violence se p rodu i -
s i rent . S i m é a n conçu t c o n t r e sa b e l l e - s œ u r u n e h a i n e violente ; 
on en tend i t , à p l u s i e u r s r epr i ses , p ro fé re r des m e n a c e s de 
m o r t con t r e elle, e t un j o u r , p o u r se d é b a r r a s s e r d 'elle, p o u r 
m e t t r e fin à ses r é c l a m a t i o n s et à ses r e p r o c h e s , il lui d o n n a la 

(1) La Folie, p . 669. 
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mor t , e t tua la fille qui vena i t d é f e n d r e sa m è r e . On c o n n a î t la 
p r o f o n d e observa t ion de Taci te , r ep rodu i t e p a r La Bruyère et 
Montesqu ieu (1), q u e l ' h o m m e ha i t celui qu' i l a of fensé , q u e les 
o f fenses q u ' o n p a r d o n n e le moins ne son t pas cel les qu 'on reçoi t , 
ma i s cel les qu 'on fai t aux au t r e s . Le c r ime de S iméan est l 'écla-
t an te conf i rmat ion de cet te r e m a r q u e . Qui osera i t d i re q u e ce t 
h o m m e n 'é ta i t pas r e sponsab le de ses for fa i t s pa r ce que la ha ine 
qu' i l r e s s e n t a i t con t re sa be l l e - sœur é ta i t si violente , qu' i l avai t 
ép rouvé u n e vér i tab le sa t is fact ion à la tuer ? N'est-ce pas p a r 
u n e fau te volonta i re q u e cet te h a i n e éta i t en t r ée d a n s son c œ u r ? 
N'était-ce pas le vol qui l 'avai t condu i t à l ' a s s a s s i n a t ? 

Ce q u e je dis de la ha ine est vrai des au t r e s pas s ions . Dans les 
affaires c r iminel les , j ' a ime à r e m o n t e r à l 'or igine de la pass ion , 
sous l ' empi re de laquel le le c r ime a é té c o m m i s . J 'y vois tou-
j o u r s q u e la pass ion n 'a pas envahi s u b i t e m e n t l ' âme d u cr imi-
ne l . Ce qui s o u v e n t auss i ca rac té r i se le c r ime pass ionne l , c ' es t 
la p réméd i t a t ion avec laquel le il a été commis . 

Je r econna i s que , d a n s q u e l q u e s c r imes , don t le mobi le est 
m o i n s bas , la pass ion p e u t ê t r e u n motif d ' a t t énua t ion de la 
culpabi l i té et de la pe ine , ma i s elle n ' e s t j ama i s u n e cause d ' i r res -
ponsab i l i t é . Si l ' h o m m e n 'ava i t pas le pouvoi r de p r é f é r e r 
l 'observa t ion de la loi mora l e à la sa t is fact ion de ses pass ions , 
à quoi serv i ra i t la consc ience ? S'il n ' ava i t pas la force de rés i s t e r 
aux impu l s ions de la pass ion , à quoi serv i ra i t le l ibre a rb i t r e ? 
Cependan t , d e s éc r iva ins s ' e f forcen t de p r o u v e r à l ' h u m a n i t é 
qu 'e l le se t r o m p e en r e f u s a n t de cro i re que la pass ion est i r ré-
s is t ible . Croire q u e la r é s i s t ance à la pass ion es t poss ible , 
quel le e r r e u r ! Il n 'y a q u e des mé taphys i c i ens , d e s p r ê t r e s et 
des p h i l o s o p h e s p o u r c ro i re à la fo rce du l ibre a r b i t r e ! On va, 
au nom de la phys io logie , dé t ru i re cet te e r r e u r ; le c r ime ins-
piré p a r la pass ion n 'es t p lus un c r ime . M. le D r Despine ne 
c ra in t pas d ' a s s imi l e r la pass ion à la folie : il voit en elle u n e 
cause d ' i r r e sponsab i l i t é . Le code p é n a l n 'es t pas de cet av i s ; il 
ne t rouve à bon d ro i t de cause de jus t i f ica t ion q u e d a n s u n e 
vér i tab le malad ie men ta l e . S a n s doute , u n e v io len te pass ion est 
u n e sor te de folie, ma i s cet te folie ne r end p a s l ' h o m m e i r res-

(1 ) I l e s t n a t u r e l à l ' h o m m e d e h a ï r c e u x q u ' i l a o f f e n s é s . » ( T a c i t e , Vie d'Agrí-
cola, § 4 2 . ) « C o m m e n o u s n o u s a f f e c t i o n n o n s d e p l u s e n p l u s a u x p e r s o n n e s à q u i 
n o u s f a i s o u s d u b i e n , d e m ê m e n o u s h a ï s s o n s v i o l e m m e n t c e u x q u e n o u s a v o n s 
b e a u c o u p o f f e n s é s . » ( L a B r u y è r e , Du cœur.) 



p o n s a b l e , pa r ce qu il peu t la d o m i n e r . « Il y a . di t l ' abbé Prévos t , 
une folie qui vient de la tê te , c e qu i s u p p o s e un d é r a n g e m e n t d a n s 
1 espr i t : c 'es t u n e d i sgrâce h u m i l i a n t e qui m o n t r e la fa ib lesse de 
1 h o m m e , et qui insp i re la c o m p a s s i o n parce qu ' e l l e n ' e s t pas 
vo lonta i re ; m a i s il y a u n e a u t r e e spèce de folie, qu i vient du 
c œ u r et qu i es t causée pa r l a violence des p a s s i o n s ; celle-là est 
h o n t e u s e et n o u s r e n d c o u p a b l e s , pa r ce q u e n o u s s o m m e s l ibres 
d y rés i s te r . » Ass imi ler les c r i m i n e l s p a s s i o n n é s à des a l i énés 
i r r e sponsab le s , ce sera i t p r o c l a m e r l ' i r rés is t ib i l i té d e s pass ions , 
l ivrer la socié té aux m a l f a i t e u r s , c a r il n ' en es t p a s un qui 
n 'ag isse sous l ' empi re d ' u n e p a s s i o n . Au tan t vaud ra i t f e r m e r les 
t r i b u n a u x et les cours d ' a s s i s e s . 

M. le D r Despine ne r e c u l e pas d e v a n t ce t te i m p u n i t é . Il 
pense q u e la société sera s u f f i s a m m e n t p ro t égée c o n t r e les a s sas -
s ins et les vo leurs pa r le t r a i t e m e n t c u r a t i f q u i l e u r se ra app l iqué 
d a n s un asi le . Ce t r a i t e m e n t a u r a p o u r ob je t d ' a t t é n u e r l 'ano-
mal ie mora l e qui a poussé l e s c r imine l s à a s s a s s i n e r , à empo i -
s o n n e r , à i n c e n d i e r , à v o l e r . Sa sol l ic i tude p o u r ces ê t r e s 
m o r a l e m e n t inf i rmes , qui s ' a p p e l l e n t des a s s a s s i n s , d e s empo i -
sonneurs , des incend ia i res , d e s f aus sa i r e s et d e s vo leurs , va si 
loin, qu' i l consei l le de c h a n g e r s a n s r e t a rd les su rve i l l an t s de 
ces i n fo r tunés , dès qu ' i l s l eu r d e v i e n d r o n t a n t i p a t h i q u e s (p. 913). 
Voilà u n e société bien g a r d é e c o n t r e les c o q u i n s p a r la pe r spec -
tive du t r a i t e m e n t c u r a t i f q u i l e u r sera d e s t i n é ! Les p a r e s s e u x 
et les d é b a u c h é s qui veulent s ' e n r i c h i r d 'un c o u p p a r u n c r ime, 
p o u r m e n e r u n e vie de p l a i s i r s et de d é s o r d r e s ; les n e v e u x qui 
voudron t h â t e r l ' ouve r tu r e de l a success ion de l e u r onc le à héri-
tage ; les f e m m e s qui a u r o n t la pensée d ' e m p o i s o n n e r l eu r s 
mar i s pour se l ivrer p lus l i b r e m e n t à l eu r s f a n t a i s i e s ; l es d o m e s -
t iques qui , f a t igués de s e rv i r , convo i t e ron t la f o r t u n e de leurs 
m a î t r e s et songe ron t à s ' en e m p a r e r au besoin p a r u n a s sas s ina t , 
tous ces ê t res dég radés q u e la j u s t i c e con t i en t avec pe ine p a r la 
c ra in te de la peine de mor t , d e s t r a v a u x f o r c é s et de la r éc lus ion , 
n ' a u r o n t d ' a u t r e c ra in t e d é s o r m a i s q u e cel le d ' u n t r a i t emen t 
curat i f d a n s une maison de s a n t é ! R e m p l a c e r la pr ivat ion de la 
vie et de la l iber té p a r les s o i n s d ' u n doc teur , t r a i t e r l ' a s sass ina t , 
le vol, l ' incendie et les a u t r e s c r i m e s c o m m e d e s a n o m a l i e s 
psych iques , c o n s i d é r e r les m a l f a i t e u r s c o m m e « des ê t r e s m o r a -
l e m e n t in f i rmes , incomple ts , m é r i t a n t plus d ' ê t r e p la in t s et 
guér i s q u e d ' ê t r e pun i s c r u e l l e m e n t ,. (p. 675 , c ' es t là a s s u r é -

m e n t u n e p e n s é e qui t émoigne d ' u n e conf iance ex t r ême d a n s le 
t r a i t e m e n t , p lu tô t q u e d ' u n sen t imen t bien exac t de la p ro tec -
tion qu i est d u e aux h o n n ê t e s gens et des m o y e n s p a r lesquels 
on a s s u r e cel te p ro tec t ion . Il serai t peu t - ê t r e p lu s sage de p e n s e r 
u n peu p lus aux vict imes qui sont a s sa s s inées , volées, ou t r agées , 
et de ne p a s r enonce r si f a c i l e m e n t aux m o y e n s d 'évi ter aux 
h o n n ê t e s gens les dou l eu r s que les c r imes l eu r imposen t . 

En effet, j 'a i q u e l q u e peine à croire au ma in t i en de la sécur i t é 
p u b l i q u e , lo r sque les p r é s i d e n t s d 'ass i ses t i end ron t aux a c c u s é s 
le l angage s u i v a n t : « Fille Boyer , il r é su l te de la p rocédu re q u e 
v o u s avez a idé votre a m a n t à tuer vot re m è r e , afin de la voler et 
de vous e n f u i r avec lu i ; e t vous , Vitalis, vous avez causé à cel le 
f e m m e les d o u l e u r s les plus a t roces , en la f r a p p a n t à coups de 
cou teau à la gorge , à la tê te , afin de v o u s e m p a r e r de sa f o r t u n e 
et d ' é p o u s e r sa tille ; vous ê tes t ous les deux a t t e in t s d ' u n e a n o -
mal ie p s y c h i q u e , qui exige vot re p l a c e m e n t d a n s un a s i l e ; v o u s 
mér i tez p lu s d ' ê t r e p la in t s et guér i s q u e d ' ê t r e p u n i s c r u e l l e m e n t . 
— Vous, Guicl iard, vous ê tes né auss i pr ivé de s ens m o r a l ; vous 
a imez peu le travail e t b e a u c o u p l ' a rgen t et les p l a i s i r s ; fils 
de pet i t s p ropr ié ta i res cu l t iva teur s , vous n'aviez a u c u n goût p o u r 
le t ravai l des c h a m p s et v o u s vous ê tes placé connue o u v r i e r 
b o u l a n g e r ; vous avez volé vot re p a t r o n , t en té p a r des j e u x 
de b o u r s e de fa i re u n e f o r t u n e qui vous a t o u j o u r s é c h a p p é ; 
fa t igué de pét r i r , vous avez f o r m é le p ro je t de vous en r i ch i r d 'un 
c o u p en a s s a s s i n a n t un garçon de rece l tes du Crédi t l y o n n a i s ; 
é v i d e m m e n t vous avez besoin d ' u n t r a i t e m e n t cura t i f . — Et vous , 
Tho ledano , inte l l igent , ins t ru i t , la fa ta l i té vous a inspiré la 
pensée d ' é t r ang le r et d ' a s s o m m e r vo t re a m i pour lui voler 50,000 
f r a n c s ; votre insens ib i l i t é mora l e vous a condu i t à lui p a s s e r un 
cordon a u t o u r d u cou e t à lui b r i se r le c r âne e n s u i t e ; vous avez 
t o r t u r é vo t re a m i et dépecé son c a d a v r e pour le j e t e r à la m e r . 
La na tu re m e semble avoi r é té b ien ingra te e n v e r s vous, en vous 
c r é a n t avec u n e anomal i e p s y c h i q u e s e m b l a b l e ; p o u r vous 
gué r i r , n o u s a l l o n s vous conf ie r aux soins a f fec tueux d ' u n excel -
len t e t s a v a n t doc teu r , qu i vous p l a in t d e vo t re in f i rmi té . Cette 
guér i son se ra p e u t - ê t r e difficile, car l ' anomal ie para î t o r g a n i q u e , 
congéni ta le , h é r é d i t a i r e ; m a i s , avec les r e s sou rce s que p r é s e n t e 
la sc ience , on e s saye ra de v o u s i m p o s e r les facu l tés mora le s q u e 
la n a t u r e vous a r e f u s é e s . » 

M. leD r Despine t e rmine l ' exposé de sa théor ie p a r u n e d i s t inc -



l ion e n t r e le c r ime e t le déli t . II a d m e t que , l o r sque l 'acte délic-
t u e u x es t p e u grave, la consc ience d u d é l i n q u a n t r é p r o u v e cet 
acte et q u e le d é l i n q u a n t , se r e n d a n t coupab le malgré le senti-
m e n t qu' i l a de sa f au te , m é r i t e d ' ê t r e pun i . Mais, q u a n d il s 'agit 
d ' u n c r ime qu i r é p u g n e à la n a t u r e h u m a i n e , ce c r ime ne lui 
p a r a i s s a n t poss ib le q u e p a r l ' ab sence congéni ta le de s en t imen t s 
m o r a u x , n e s au ra i t a t t i r e r s u r s o n a u t e u r aucun châ t imen t . Ainsi, 
p lu s le c r ime sera i t a t roce , p lu s le cr iminel au ra i t droi t à l ' indul-
gence . P o u r un délit p e u g rave il sera i t p u n i ; pou r u n forfai t 
ho r r ib l e il se ra i t so igné d a n s u n asi le c o m m e un ma lade . Si un 
d o m e s t i q u e se con t en t a i t de vo le r son m a î t r e , on a u r a i t r a i son de 
lui a p p l i q u e r u n e p e i n e ; m a i s s'il l ' é t rangla i t pou r lui p r e n d r e les 
clefs de sa ca isse , il c e s se ra i t d ' ê t r e r e sponsab l e . Quelle é t range 
conclus ion ! Ne se ra i t - ce pas p r o v o q u e r les ma l fa i t eu r s aux plus 
g r a n d s fo r f a i t s q u e de l e u r p r o m e t t r e l ' impuni té d a n s les cas où 
les a t t e n t a t s s e r a i e n t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t odieux, et de ne leur 
r é se rve r l ' appl icat ion d ' u n e pe ine q u e d a n s les cas les moins 
g raves? Où est , en ou t re , la jus t i f ica t ion des sen t imen t s 
d i f fé ren ts d u c r imine l su ivan t qu ' i l s 'agi t d 'un c r ime ou d 'un 
dé l i t ? Est-ce que les dél i ts , c o m m e les c r imes , ne r é p u g n e n t pas 
à la n a t u r e h u m a i n e ? Si l e d é l i n q u a n t peu t , de vot re p r o p r e aveu, 
c o m m e t t r e un ac te qu i r é p u g n e à la n a t u r e h u m a i n e , p o u r q u o i 
le c r imine l ne p o u r r a i t - i l pas , c o m m e le dé l inquan t , agi r con-
t r a i r e m e n t a u x a v e r t i s s e m e n t s de sa consc ience ? Pou rquo i , dans 
ce d e r n i e r cas s e u l e m e n t , faut- i l s u p p o s e r u n e a n o m a l i e psv-
c h i q u e ? 

En r é s u m é , la t h é o r i e de l ' anoma l i e mora l e , en d e h o r s de la 
folie, e s t con t red i t e p a r les fa i t s ; l ' ex i s tence d ' h o m m e s sains 
d ' espr i t , p r ivés de s e n s mora l d è s l e u r n a i s s a n c e , es t u n e 
fiction. Le c r im ine l n ' e s t pas u n e b r u t e , un m o n s t r e à face 
h u m a i n e , i ncapab le d ' u n b o n s e n t i m e n t , f a i san t le ma l p o u r le 
ma l , n ' a y a n t ni consc i ence , n i l i be r t é mora l e . La consc ience peut 
s 'obscurc i r en lui, la vo lon té p e u t se dép rave r , m a i s cet abru t i s se -
m e n t est le r é s u l t a t d ' u n e pe rve r s i t é acqu i se , p rogress ive dont 
il e s t r e s p o n s a b l e e t n o n d ' une p e r v e r s i t é congén i t a le et fa ta le . 
Le p lus souvent , la c o n s c i e n c e n ' e s t pas e n t i è r e m e n t é te in te , elle 
p e u t se réve i l l e r . Cro i re qu ' i l ex is te des h o m m e s à qui le sens 
mora l a é té r e f u s é p a r la n a t u r e , c 'es t a d m e t t r e u n e hvpo thèse 
con t red i t e p a r l ' expé r i ence j u d i c i a i r e . L ' aveug lemen t mora l des 
récidivis tes incor r ig ib les n ' e s t p a s congén i ta l . Les mag i s t r a t s qui 

ohse rven t les c r imine l s s ans idées p r éconçues , qu i c o n s t a t e n t 
chez eux d e s m a r q u e s de r epen t i r , le s en t imen t de l e u r culpabi-
li té m o r a l e , saven t q u e la consc ience ne fa i t dé fau t à p e r -
sonne , q u e « tout h o m m e c o m m e ê t re mora l la por t e or ig inai re-
m e n t en soi » (1). C'est l ' espr i t de sy s t ème et non l 'observat ion 
exac te , impar t i a l e des c r imine l s qu i a fait a d m e t t r e pa r q u e l q u e s 
théor ic iens l ' ex is tence d ' u n e race d ' h o m m e s voués a u c r ime pa r 
les imper fec t ions de l ' o rgan i sme . « Le bon et le m é c h a n t p r é -
sen ten t ma lg ré tou tes l eurs d i f fé rences u n e n a t u r e c o m m u n e (2). » 
Les inégal i tés in te l lec tuel les et mora les , qui ex i s ten t en t r e les 
h o m m e s , ne von t j a m a i s j u s q u ' à u n e d i f fé rence de n a t u r e . Des 
h o m m e s qui n ' a u r a i e n t ni s ens m o r a l ni libre a rb i t r e ne s e r a i e n t 
pas des h o m m e s . Si M. le I)r Despine af f i rme l e u r ex is tence , c ' e s t 
pa rce que , nég l igean t la m é t h o d e expé r imen ta l e , il n 'a p a s 
observé d i r e c t e m e n t les c r imine l s e t n ' a cons t ru i t sa théor ie q u e 
d ' ap rès d e s l ec tu res . 

(1) E. Kant. 
(2) John Stuart-Mill, Philosophie de HamitUm, p . 560. 



C H A P I T R E IV 

L E C R I M E E T L A F O L I E 

La théor ie de .M. le D r Despine assimile le cr ime à la folie, sans 
le confondre avec e l le . D ' ap rè s lui, ily a seu lement identité ent re 
l 'état psychique du c r imine l et l 'état psych ique du f o u ; chez l 'un 
comme chez l ' au t re on observe la m ê m e insensibi l i té morale , la 
m ê m e absence de r e m o r d s , b ien que le c r imine l soit en santé et 
q u e le fou soit a t t e in t d e maladie men ta l e . Mais îl est d ' au t re s 
médec ins qui vont p l u s loin e n c o r e : au lieu de voir dans le cri-
minel un ê t re i n c o m p l e t , un inf i rme, ils vo ien t en lui 1111 malade, 
un fou. 

•le sais que les m é d e c i n s r e p r o c h e n t aux mag i s t r a t s de t rop 
resse r re r le cercle d e s ma lad ie s menta les . Ce r ep roche n 'es t pas 
tou jours imméri té . A i n s i , en I8fi5, c inquan te -qua t r e médecins 
d 'as i les d 'a l iénés, é m u s de la pers i s tance des j uges anglais à 
fa i re dépendre la r e sponsab i l i t é mora le de la notion du bien et 
du mal , s ignèrent u n e déc la ra t ion pour combat t re cette e r reur . 
Aujourd 'hu i , n 'y a-t-il p a s encore des magis t ra t s , a i l leurs qu 'en 
Angleterre, qui c ro i en t q u e la notion du bien et du mal exclut 
l ' a l i é n a t i o n ? N e p e n s e - t - o n p a s a u s s i g é n é r a l e m e n t , en d e h o r s d u 
m o n d e médical , q u e le r eg re t d u cr ime ne peu t j a m a i s exister 
chez l 'a l iéné ? Mais, d ' a u t r e par t , que lques médec ins ne vont-ils 
pas trop loin en voyan t d e s fous dans p r e s q u e tous les c r iminels? 
C'est ainsi que M. le D r B u c h n e r t rouve qu' i l n 'y a rien d 'exagéré 
dans le r a p p r o c h e m e n t é tabl i en t re le c r ime et la folie (1). M. le 
D ' M a u d s l e y écrit q u e « l es médecins a l iénis tes sont parfois accu-
sés, et pas tou jours i n j u s t e m e n t , d 'ê t re t rop enclins à confondre 
l 'excentrici té avec l ' i n san i t é , et de voir la maladie là où des 
pe r sonnes mo ins p r é v e n u e s ne p a r v i e n n e n t à découvr i r r ien 
d ' anormal » (2). Et c e p e n d a n t , il voit u n e pa r en t é t rès étroite 

(1) Force el Matière, p . 150. 
(2) Le Crime el la folie, p. Si. 

en t re la cr iminal i té et la folie (1), et croi t que le criminel est fata-
lement poussé au cr ime par son organisat ion morbide ou défec-
tueuse . P o u r M. le Dr Virchow, les c r imine ls sont des a l iénés 
en voie de format ion . On en es t venu à voir des fous p a r t o u t ; 
des médec ins ont écrit que Socrate, le p lus sage des hommes , 
é ta i t un fou ; que Jeanne d 'Arc, la p lus admirable des f emmes , 
était une folle. Il es t vrai que, pendan t que les h o m m e s de génie, 
les héros et les saints sont déc larés a t te in t s d 'al iénat ion menta le , 
on s ' empresse de sous t ra i re les g rands cr iminels h is tor iques au 
mépris et à l ' indignat ion en les r ep résen tan t c o m m e des fous . 
Si Néron, Caligula, Carr ier , Fouquier-Tinville, si les assass ins et 
les incendiaires de la Commune ont commis tant de cr imes, c 'est 
parce que , « d é n u é s des facul tés morales qui donnen t la r a i son , 
ils é taient d a n s l 'état psychique constitutif de la folie, en pré-
sence des pensées et des dés i rs inspi rés par leurs mauva i s ins-
tincts (2) ». On a beau a jou te r ensui te que ce sont des fous dan -
gereux, des m o n s t r e s de l 'ordre moral , des ê t res incomple ts , 
pa r cela seul qu ' i ls sont fous et. pa r suite, i r responsables , ce 11e 
son t p lus des cr iminels , ma i s des malheureux d ignes de pitié. 
Lorsqu 'on voit cette t endance à r aba i s se r les h o m m e s de génie 
et les nobles â m e s et à s ' a t tendr i r sur les mal fa i teurs , n 'es t -on 
pas tenté de di re q u e nous vivons à une époque de soph i smes ? 
N'est-el le pas une époque de décomposi t ion mora le et intel lec-
tuelle, celle où le génie , la ver tu et le cr ime sont cons idérés 
comme des névroses ou des p h é n o m è n e s na tu re l s? 

Cette t endance à ass imi ler le c r ime à la folie se mani fes te 
p resque à chaque exécut ion. Aussi tô t qu ' un cr iminel est exé-
cuté, des médec ins v iennent aff i rmer que la just ice a commis 
une e r r e u r déplorable et qu 'el le a f rappé un al iéné. C'est a insi 
qu 'un p rofesseur de l 'école de médecine de Marseille croit pouvoi r 
a f f i rmerque le c r ime de Menesclou, exécuté en 1880, est le résul ta t 
de l 'a l iénat ion menta le (3). Or, le môme Menesclou avait été exa-
miné pa r t rois médec ins de Paris , MM. les D " Lassègue, Brouar-
del et Motet, qui l 'avaient t rouvé par fa i tement responsab le (4 . 

Lorsque trois exper ts aussi dis t ingués, qui ont examiné le cri-

(1) /.<* Cri,ne et ta Folie, p . 57. 
(2) De lu Folie, par le 0 ' Despiue, p . 637. 
(3) Archives d'anthropologie criminelle, 1889, p . 303. M. le D r Le Bon a soutenu 

la même thèse d ius la Revue philosophique, ri" de mai 1881. 
i *) Yoy. leur rapport daus les Annales d'hygiène et de médecine légale, 1880, 
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mine l de son vivant , v i e n n e n t a f f i r m e r sa r e sponsab i l i t é , il me 
semble que l eu r s con f rè re s , qu i n ' on t pas e x a m i n é l 'accusé, 
devra ien t peu t -ê t r e appor t e r un peu p lus de r é se rve d a n s l 'ap-
préc ia t ion d i f fé ren te qu ' i l s fo rmulen t . Avant d ' a f f i r m e r que la 
jus t ice a c o n d a m n é à m o r t un i n f o r t u n é ma lade , qu i é ta i t i r res-
ponsab le , a v a n t d ' é b r a n l e r a insi le respec t dû a u x décis ions 
jud ic ia i r e s et de j e t e r le t roub le d a n s la consc ience pub l ique , 
peu t -ê t re serai t- i l ut i le de fa i re c o n n a î t r e q u e la décis ion de la 
jus t i ce é ta i t a p p u y é e su r le r appor t de MM. Lassègue , B r o u a r d e l et 
Motet. Or, le p r o f e s s e u r de Marsei l le qui a f f i rme l ' i r r esponsab i -
li té de Menesclou ne m e n t i o n n e pas ce r a p p o r t , e t f o n d e son opi-
nion sur les r é su l t a t s de l ' au tops ie fa i te pa r M. le D r Cbudzinski , 
qui a cons t a t é su r le c e r v e a u de Menesclou un r a m o l l i s s e m e n t 
de la s u b s t a n c e cor t ica le et un é p a i s s i s s e m e n t d e s m é n i n g e s . 

Ce n ' e s t p a s la p r e m i è r e fois q u e des op in ions con t rad ic to i r e s 
se p r o d u i s e n t chez les m é d e c i n s , à i a sui te de l ' au tops ie des con-
d a m n é s exécu tés et de la cons ta t a t ion , su r leur c e r v e a u , de 
s ignes de mén ing i t e . MM. Broca et Robin a y a n t fai t ce t te consta-
t ion, en 1867, su r le ce rveau de Lemai re , en on t conc lu qu'il 
é ta i t a l iéné . Mais Bruner -Bay a c o m b a t t u ces conc lus ions en se 
f o n d a n t su r de n o m b r e u s e s expé r i ences de Lélu t , desque l l e s il 
r é su l t e q u e l ' a d h é r e n c e de la p i e - m è r e à la s u b s t a n c e cor t ica le se 
p r o d u i t p a r le fa i t seul de la décap i ta t ion . Le m ê m e d é b a t con-
t rad ic to i re s ' es t p rodu i t à la su i te de l ' au tops ie de P run i e r . 
M. Maxiinin L e g r a n d , a y a n t t rouvé s u r son ce rveau à p e u près la 
m ê m e lés ion q u e su r Lemai re , en a conc lu à l ' a l i éna t ion , tandis 
q u e M. Deca i sne a p e n s é q u e ce c r imine l n 'é ta i t q u ' u n ivrogne et 
non u n a l iéné (1). Il n e f au t d o n c p a s conc lu re , de l ' adhé rence 
des m é n i n g e s cons t a t ée que lquefo i s chez les gui l lo t inés , à l 'alié-
na t ion des c r imine l s . 

D 'une m a n i è r e g é n é r a l e , s u i v a n t l ' observa t ion de MM. les 
D " Fovil le, Delas iauve, Châte la in et B roua rde l « la d é c o u v e r t e à 
l ' au tops ie de tel le ou te l le a l té ra t ion a n a t o m i q u e du ce rveau ne 
suff i t pas p o u r é tab l i r à pos te r io r i l ' ex is tence d ' une al iénation 
m e n t a l e l a ten te p e n d a n t la vie » (2). Que lques malad ies menta les , 
il e s t vra i , la p a r a l y s i e géné ra le n o t a m m e n t , se m a n i f e s t e n t à 
l ' au tops ie p a r des l és ions c é r é b r a l e s spéc ia les . Mais il en est un 
g rand n o m b r e q u i n ' e n t r a î n e n t p a s de l é s ions , ou d u m o i n s on ne 

(1) Annales d'hygiène el de médecine légale, 1880, p. 334. 
(2) Foville, ibid., 1880, p . 334. 

les a p a s t rouvées , si elles ex is tent . En ou t r e , on peu t que lquefo i s 
cons t a t e r à l ' au tops ie les m ê m e s lés ions chez les a l i énés et chez 
des h o m m e s sa ins d ' e spr i t . Ainsi , on a t rouvé s u r le ce rveau de 
D u p u y t r e n la t race de p lus i eu r s foyers apop lec t iques semblab le s 
à ceux obse rvés su r le ce rveau de l 'a l iéné S a n d o n (1). Aussi , les 
m é d e c i n s p r u d e n t s se ga rden t - i l s b ien de conc lure , de tel le ou 
telle lésion obse rvée à l ' au tops ie , à l ' a l iénat ion menta le . M. le 
I)r Delasiauve déc la re q u e l ' au tops ie lui a fai t découvr i r des 
lés ions , des défec tuos i tés cé réb ra l e s t rès d ive r se s « s ans que , 
p e n d a n t la vie, l ' individu ait p r é s e n t é le m o i n d r e dé so rd re m e n -
tal » (2). 

La ques t ion q u e j ' e x a m i n e en ce m o m e n t a y a n t u n e i m p o r -
tance capi ta le , e t la consc ience pub l ique a y a n t é té souven t t r ou -
blée pa r les a s s e r t i o n s t é m é r a i r e s de que lques médec ins qu i se 
h â t e n t d ' a f f i r m e r l ' a l iénat ion d u c r imine l gui l lo t iné d ' a p r è s 
que lques l és ions ou dé fec tuos i t é s cé rébra les , j e crois u t i le d ' in -
v o q u e r e n c o r e le t é m o i g n a g e cons idérable de deux m é d e c i n s dis-
t ingués , MM. les Drs Brouarde l et Châte la in . M. Broua rde l e s t ime 
que , en règle généra le , l es lés ions a n a t o m i q u e s son t un des 
é l é m e n t s q u ' o n p e u t i nvoque r p o u r d é m o n t r e r q u ' u n ind iv idu 
é ta i t a l iéné, m a i s q u e l ' ex is tence d ' une p a c h y - m é n i n g i t e d é m o n -
t rée pa r l ' au tops ie ne p e r m e t pas de conc lu re à l ' a l iéna t ion , en 
d e h o r s des t émoignages fou rn i s p a r les ac tes , les écr i t s e t les 
pa ro les p e n d a n t la vie (3). Voici auss i l 'opinion de M. le l)r Châ-
telain : « Sauf peu l -ê t r e la pa ra lys i e géné ra le et la d é m e n c e 
séni le , d a n s lesque l les le ce rveau est dès l ' abord a t t e in t d ' u n e 
i r r éméd iab le des t ruc t ion de ses é l é m e n t s , ni la folie p r o p r e m e n t 
dite d a n s son ensemble , n i ses d i f fé ren tes f o r m e s ne s o n t l iées à 
des a l t é ra t ions spéc i f iques et t o u j o u r s éga les à e l l e s - m ê m e s de 
l ' encépha le , e t il est imposs ib le de di re , a u seul vu d ' u n ce rveau , 
su r u n e tab le d ' au tops ie , q u e son p o r t e u r é ta i t a t t e in t de telle ou 
telle f o r m e de p s y c h o s e . Nous a l lons m ê m e p lus loin et p o s o n s 
c o m m e pr inc ipe que , p o u r app réc i e r l 'é tat m e n t a l d ' u n individu, 
on p e u t se p a s s e r de son ce rveau , ma i s q u ' e n r e v a n c h e , avec 
celui-ci sous les yeux , on ne p e u t se p a s s e r de l ' examen psycho-
logique (4). » 

(1) Annules médiro-psycholoqiques, 1876, p . 20. 
(2) Ibid., 1881, p . 293. 
(3; Ibid., 1885, p. 438, 439. 
(4) Ibid., 1885, p . 427. 



P o u r sou ten i r l ' ident i té d u c r i m e el de la folie, on a l lègue q u e 
les m ê m e s causes p r o d u i s e n t s o u v e n t l ' un ou l ' au t r e . Mais u n e 
m ê m e cause p e u t p rodu i re d e s effets t rès d i f fé ren t s . Un re f ro i -
d i s s e m e n t est de n a t u r e à d é t e r m i n e r les m a l a d i e s les p lu s 
diverses , u n e fluxion de p o i t r i n e , un r h u m a t i s m e , e tc . S 'ensuit- i l 
q u e la fluxion de po i t r ine s o i t la m ê m e chose q u e le r h u m a -
t isme ? De m ê m e , l ' a l c o o l i s m e , l ' h a b i t u d e de la d é b a u c h e 
peuven t condu i r e à la folie o u au c r ime , s ans qu ' i l y a i t ident i té 
en t r e les effets de la m ê m e c a u s e . 

DÉTENUS ALIÉNÉS. — Des m é d e c i n s , a y a n t c o n s t a t é q u e l q u e s cas 
d 'a l iénat ion m e n t a l e p a r m i l e s d é t e n u s , en ont auss i tô t t i ré la 
conc lus ion q u e les c r i m i n e l s é t a i e n t des a l i énés . Oui, q u e l q u e s 
d é t e n u s d e v i e n n e n t a l i é n é s ; fau t - i l s 'en é t o n n e r , p u i s q u e les 
h o m m e s qui m è n e n t u n e vie r é g u l i è r e s o n t exposés à p e r d r e la 
r a i s o n ? Quoi d ' é tonnan t q u e d e s m a l f a i t e u r s , a y a n t souven t des 
h a b i t u d e s d 'a lcool i sme et de d é b a u c h e , soient a t t e in t s d u m ê m e 
m a l h e u r ? P o u r q u o i les c r i m i n e l s sera ient - i l s à l 'abri des ma lad ies 
m e n t a l e s qui a t t e ignen t les h o n n ê t e s gens ?. . . Il est b i e n év iden t 
que les hab i tudes d ' i n t e m p é r a n c e , de d é b a u c h e , con t r ac t ée s p a r 
les c r imine l s , a m è n e n t u n e d é c h é a n c e p h y s i q u e et in te l lec tuel le , 
et j e 11e t rouve r ien de s u r p r e n a n t à ce q u e les ma l f a i t eu r s dé te -
nus so ien t p lu s souven t a t t e i n t s d ' a l i éna t ion m e n t a l e q u e les 
h o n n ê t e s gens . Le mei l leur p r é s e r v a t i f de la folie est d a n s u n e 
vie régu l iè re et mora l e . 

D'ai l leurs , il f au t no te r q u e le n o m b r e des d é t e n u s qu i devien-
n e n t a l iénés n ' e s t p a s t rès c o n s i d é r a b l e . Des s t a t i s t iques d re s sées 
p a r Casude t , Lélut , Sauze , m é d e c i n s a l i é n â t e s , e t r é s u m é e s p a r 
M. le D r Jacohy , il r é su l te q u e le n o m b r e des a l i énés est de 
m o i n s de 1 p . 100 e t celui d e s ép i l ep t iques de 0,821 p . 100 de 
la popula t ion tota le des é t a b l i s s e m e n t s pén i t en t i a i r e s . Si sur 
100 d é t e n u s on ne t rouve q u e 1 ou 2 a l i énés et si 98 ne son t pas 
a l iénés , c o m m e n t p e u t - o n d i r e q u e les c r imine l s son t des 
a l i énés ? M. le Dr Hurel , m é d e c i n de la ma i son cen t r a l e de Gail lon, 
a t r o u v é u n e p ropor t ion e n c o r e m o i n s g r ande d ' a l i énés . En sept 
a n n é e s , e t su r une p o p u l a t i o n tota le de 5,570, il n'a eu à so igner 
q u e 12 cas de folie, ce qui f a i t u n e p ropor t ion de 2 p. 1,000(1). 
Les s ta t i s t iques p é n i t e n t i a i r e s d u min i s t è r e de l ' i n t é r i eu r cons-

(1) Annales d'hygiène et de médecine léyale, 1880, p . 433. 

t a ten t auss i un t r è s pe t i t n o m b r e de cas de folie p a r m i les dé te -
n u s . Ainsi en 1882, su r 13,392 h o m m e s d é t e n u s et 2,290 f e m m e s 
d é t e n u e s , l ' a l iénat ion men ta l e a été cons ta tée chez 17 h o m m e s et 
6 f e m m e s . A Gail lon, où s o n t t r an s f é r é s les d é t e n u s a l iénés , la 
popula t ion s ' é leva i t à 08 h o m m e s . (Statistique pénitentiaire pour 
Cannée 1882, p . xxxvi.) 

L'ÉNORMITÉ DES CRIMES N'EST PAS UNE PREUVE DE FOLIE. — L o r s -

q u ' u n c r ime m o n s t r u e u x es t c o m m i s , on se d e m a n d e que lque fo i s 
s'il n ' e s t p a s l 'acte d ' u n fou . La folie, en effet , insp i re des ac tes 
ho r r ib l e s de féroci té et de lubr ic i té . Tou tes les fois q u ' u n de ces 
actes sera commis , faut - i l s u p p o s e r qu ' i l ne p e u t é m a n e r d ' u n 
h o m m e sain d ' e s p r i t ? L 'expér ience jud ic ia i re n o u s a p p r e n d q u e 
les c r imes les p lu s od ieux , les p lu s r é p u g n a n t s p e u v e n t ê t r e 
accompl i s p a r des h o m m e s qu i ne sont p a s a l iénés . La dép rava -
lion h u m a i n e n 'a pas de l imi tes ; elle peut insp i re r les ac tes les 
p lu s e x t r a o r d i n a i r e s et faire d e s c e n d r e l ' h o m m e b ien a u - d e s s o u s 
de la b r u t e . « Il n ' e s t en réal i té , dit M. le Dr Morel, ac t e s si 
d é p r a v é s c o m m i s p a r les a l iénés , e t j e n 'en excepte p a s m ê m e 
la violat ion des cadav res , qui n ' a i en t é té accompl is p a r des indi-
v idus j o u i s s a n t de l e u r r a i son (1). » 

Quoi de p lus m o n s t r u e u x q u e le par r ic ide ! Est-il poss ib le 
q u ' u n h o m m e sa in d ' e spr i t tue son pè re pour le vo ler ? Hélas ! 
oui , cela est poss ib le ; ce fo r fa i t est que lque fo i s m ô m e c o m m i s 
p a r des fils in te l l igents , i n s t ru i t s , a p p a r t e n a n t à de t r è s hono-
rab les fami l les . 

P la ton a p a r f a i t e m e n t expl iqué c o m m e n t un j e u n e h o m m e , 
ivre de plais irs , d é p r a v é p a r «< les fê tes , j eux , fes t ins , d é b a u c h e s 
et p la i s i r s de tou te e spèce », se l a i s san t d o m i n e r p a r « la foule 
de dés i r s qui s ' ag i ten t d a n s son â m e c o m m e d a n s l e u r nid, » en 
ar r ive <i tue r son pè re . « Ses r e v e n u s , s'il en a, s e r o n t b i en tô t 
é p u i s é s . . . Après cela v i e n d r o n t les e m p r u n t s . . . Il voudra 
m e t t r e la m a i n s u r ce qui r e s t e de p a t r i m o i n e à son p è r e et à sa 
m è r e . . . Et si s e s p a r e n t s r e f u s e n t de se p r ê t e r à ses dés i r s , 
n ' e ssayera - t - i l pas d ' abord con t r e eux le l a rc in et la f r a u d e ? . . . 
Si cet te voie ne lui r éuss i t p a s , n 'aura- t - i l pas r e c o u r s à la r ap ine 
et à la force o u v e r t e ? . . . S ' i ls s ' opposen t à sa violence, s ' i ls 
r é s i s t e n t , r e s p e c t e r a - t - i l l e u r v i e i l l e s s e ? . . . J 'ai g r and s u j e t de 

(1 ) Annales médico-psychologiques, 1864, p . 260. 



c r a i n d r e p o u r les p a r e n t s de ce j e u n e h o m m e . — Ainsi, p o u r 
u n e cour t i s ane qu ' i l a ime d 'h ie r et p a r caprice, t u crois qu'il 
i ra i t j u s q u ' à p o r t e r la ma in su r son p è r e ou su r sa mère , sans 
éga rd p o u r l e u r g r and â g e ? — J e n 'en doute n u l l e m e n t (1). » 

Il y a q u e l q u e s années , j 'a i vu un par r ic ide c o m m i s pa r un fils 
de fami l le e x a c t e m e n t dans les cond i t ions i n d i q u é e s p a r P la ton ; 
ce j e u n e h o m m e déso lan t sa f ami l l e p a r sa d iss ipa t ion , ses 
fo l les d é p e n s e s , on lui fit con t r ac t e r u n e n g a g e m e n t . Il devin t 
b r igad ie r , se fit c a s se r p o u r son incondu i t e , e t finit p a r dé se r t e r 
en e m m e n a n t a v e c lui sa m a î t r e s s e , a p r è s avoir volé 6,000 f r . 
à s e s p a r e n t s . Ré fug ié à Bruxel les , il p r i t la direct ion d ' une 
société financière vé reuse et se fit e n v o y e r p lus ieurs mi l l ie rs de 
f r a n c s p a r sa fami l le , qu i cessa e n s u i t e de r é p o n d r e à ses 
d e m a n d e s d ' a rgen t . Il f o r m a alors le p ro je t d ' a s sa s s ine r son 
g r a n d - p è r e , âgé de 88 ans , qu i vivait à la c a m p a g n e . Il se r end i t 
en F r a n c e , ache ta , d a n s un village voisin de ,1a ma i son de son 
g r a n d - p è r e , u n e éche l le qu ' i l por ta la n u i t s u r ses épau les pen -
d a n t u n p a r c o u r s de 7 k i lomèt res ; e sca ladan t le m u r du j a r d i n , 
il se cacha d a n s la g r ange et y passa tou te la j o u r n é e du lende-
main . La nui t venue , il péné t r a d a n s la ma i son d a n s l ' in tent ion 
de t u e r d ' abo rd la vieille s e r v a n t e ; celle-ci s ' é t an t r e n f e r m é e 
d a n s sa c h a m b r e , il a t t end i t son lever . Lorsqu 'e l le descend i t , il 
se j e ta su r elle et la f r a p p a v i o l e m m e n t à la tête avec u n cail lou. 
C o m m e elle cr ia i t en t o m b a n t , il la p r i t à la gorge et la f r a p p a 
e n c o r e à deux r ep r i s e s . Pu i s il lui s e r r a a u t o u r d u cou u n e 
serv ie t te t o r d u e , don t les ex t r émi té s f u r e n t so l i demen t at ta-
chées au co r sage , p o u r e m p ê c h e r la vic t ime de se dél ier . Ce 
p r e m i e r c r ime accompl i , l ' accusé a r m é d ' u n m a r t e a u de maçon 
m o n t a d a n s la c h a m b r e de son g rand -pè re . A ce m o m e n t le vieil-
lard, éveillé p a r le b ru i t , écar ta i t les r ideaux du l i t ; il vit venir 
su r lui l ' assass in (son pet i t - f i ls!) qu ' i l eu t le t e m p s de recon-
naî t re . Le m i s é r a b l e se je ta su r son g r a n d - p è r e et le f rappa avec 
le m a r t e a u . Le vieil lard tomba en p o u s s a n t un fa ible cri. Le pa r -
r ic ide c o u r u t a lors a u p l aca rd , o ù il savai t qu ' é ta i t p lacée u n e 
casse t te , qu i con t ena i t 4,000 f r . Il la b r i sa avec le m a r t e a u , qui 
f u t r e t r o u v é couve r t de s a n g ; q u e l q u e s cheveux b l ancs y a d h é -
r a i e n t e n c o r e . Les m a i n s et les vê t emen t s i n o n d é s de sang, 
1 accusé descend i t à la cu is ine p o u r se laver , il fit d u feu p o u r 

(1) République, 1. IX. 

b r û l e r ses hab i t s e t s 'é loigna r a p i d e m e n t , a p r è s avoir r evê tu 
des v ê t e m e n t s de son g r a n d - p è r e et avoir caché le c a d a v r e sous 
les c o u v e r t u r e s du lit e t l 'orei l ler . Un m o r c e a u d 'é toffe é c h a p p é 
à la combus t i on a m e n a la découver te de l ' a s sass in ; il f u t t rouvé 
iden t ique d a n s tous les dé ta i l s , cou leur , t i ssu , b o u t o n s , à un gilet 
q u e l ' accusé avai t c aché sous le p l a n c h e r de son a p p a r t e m e n t à 
Bruxel les . Après avoir essayé de n ie r , le coupab le fit d e s a v e u x ; 
c o n d a m n é à mor t , il a été exécuté . Peu t -on i m a g i n e r un c r ime 
plus hor r ib le , combiné avec p lu s de s ang - f ro id? Ne semble- t - i l 
p a s q u ' u n m o n s t r e , u n fou, a p u seul le c o m m e t t r e ? Et cepen-
d a n t il r é su l t e de la p r o c é d u r e et des r e n s e i g n e m e n t s qu i m ' o n t 
été d o n n é s pa r le m a g i s t r a t qui a p r é s i d é cet te affai re , q u e l 'ac-
cusé éta i t t r è s b ien doué , t r è s inte l l igent , i n s t ru i t ; il sub i t sa 
c o n d a m n a t i o n avec une r e m a r q u a b l e rés igna t ion , se p r é p a r a n t 
à la m o r t pa r la l ec tu re de Y Imitation de Jésus-Christ. 

Ces c r i m e s m o n s t r u e u x pouvan t ê t re c o m m i s p a r des a l i énés 
ou p a r des h o m m e s a y a n t la ra ison, d ' a p r è s que l les règles la j u s -
tice pour ra - t - e l l e r e c o n n a î t r e s ' i ls é m a n e n t d ' u n h o m m e d é p r a v é 
ou d 'un fou ? Le c o n c o u r s d ' u n m é d e c i n a l ién is te es t d a n s ces 
cas i n d i s p e n s a b l e à la jus t i ce . S'il est des m é d e c i n s qu i ag ran -
d i s sen t s ans m e s u r e le cerc le des ma lad ies men ta l e s , il en es t 
d ' au t r e s , e t ce ne son t p a s les moins c o m p é t e n t s , qui d i s t inguen t 
avec soin le c r ime de la folie p a r les ca rac t è r e s m o r b i d e s qu i 
s o n t spéc iaux à la fol ie . En effet, su ivan t l ' express ion de M. le 
I) r Morel, « la folie es t u n e m a l a d i e ; u n a b î m e la s épa re du 
c r ime et de la s imple pass ion ». M. le D r Chr is t ian di t de m ê m e : 
« En t re l ' h o m m e r a i sonnab l e , fû t - i l i n f in imen t p e u r a i sonnab le , 
e t l 'a l iéné, il y a un ab îme , il y a u n e di f férence d u tou t au tou t 
cons t i tuée p r éc i s émen t p a r un é ta t pa tho log ique complexe , nou-
veau, auque l seul on p e u t r e c o n n a î t r e la folie (1). » Le médec in 
seul , pa r ses é l u d e s spéciales , p e u t r econna î t r e cet é ta t pa tho lo -
g ique , m a i s il e s t d ' au t r e s s ignes , d ' a u t r e s c i r cons tances qu i 
p e u v e n t a ider le m a g i s t r a t à d i s t inguer le c r ime de la folie. 

1° Avant le c r ime a- t -on r e m a r q u é chez l 'accusé un c h a n g e m e n t 
comple t de c a r a c t è r e ? c 'es t une p r é s o m p t i o n de folie. « L ' h o m m e 
c o m m e n c e à ê t r e m a l a d e , lo rsqu ' i l v ien t à d i f fé re r de lu i -
m ô m e (2). » 

(1) Annales médico-psychologiques, 1866, p . 149. 
(2) Lesrau.l «lu Saulle, Annales médico-psychologiques, 1863, p. 222; Taylor, 

Traité de médecine légale, p. 856. 



2° L ' a u t e u r du c r i m e a-t-il des compl ices ou non ? Le fou n 'a 
pas de compl ices ; la fo l i e en fa i t un ê t re isolé, a b s o r b é p a r les 
i l lus ions de son c e r v e a u . 

3° A-t-il agi s ans un mot i f s é r i eux ? S a n s doute , il ne fau t pas 
conc lu re d ' u n motif f u t i l e à la f o l i e ; on voit que lquefo i s des 
n o m m e s t rès p e r v e r s c o m m e t t r e d e s c r imes qu i ne son t pas 
en r a p p o r t avec le m o b i l e . C e p e n d a n t , la fu t i l i té du mobile 
qu i a inspiré u n c r i m e é n o r m e es t souven t u n indice de 
fol ie . 

4° A-t-il f r a p p é u n ami ou un e n n e m i ? Le fou tue les p e r s o n n e s 
q u il a ime le p lus . 

5» L'acte a-t-il été p r é m é d i t é ? Quelquefo is , il est vrai , on voit 
des a l iénés p r é m é d i t e r u n c r ime . La p r éméd i t a t i on peu t d o n c se 
conci l ier avec la fol ie . C e p e n d a n t , d a n s la p l u p a r t des cas , elle 
lai t s u p p o s e r l ' in tégr i té d e l ' e sp r i t . 

6° A-t-il c h e r c h é à f u i r ou bien n 'a- t - i l pas t en t é de se sous-
t ra i re a la j u s t i ce? S'il r e s t e t r a n q u i l l e m e n t su r le lieu du c r ime 
sans p r e n d r e de p r é c a u t i o n s pour cache r sa culpabi l i té , il e s t a 
p r é s u m e r q u e l 'accusé n ' e s t p a s sain d ' e spr i t . 

P a r l e " t " i l d e l ' ac te c r i m i n e l avec u n e ind i f fé rence abso lue ? Il 
est a p r é s u m e r qu' i l n ' e n sen t pas l ' od ieux et que , pa r sui te il 
n e n est p a s r e s p o n s a b l e . C'est a insi q u e le n o m m é Salvabella 
qui a d e r n i è r e m e n t tué sa m è r e à Marsei l le , avec u n e hor r ib le 
érocité , pa rce qu 'e l le lu i r e p r o c h a i t d ' ê t r e encore couché à dix 

h e u r e s d u m a t i n , r a c o n t a i t ce forfa i t avec la p lu s g r a n d e tran-
quil l i té d e s p r i t s a n s e x p r i m e r le m o i n d r e r eg re t , d i s a n t qu'il 
se ra . t obligé de r e c o m m e n c e r , si le m ê m e r e p r o c h e lui était 
a d r e s s é . Toutefois , il f a u t b ien se g a r d e r de conc lu re t o u j o u r s 
de cet te insensibi l i té m o r a l e à la fol ie . Ce n ' e s t là q u ' u n é l émen t 
d appréc ia t ion qu' i l fau t r a p p r o c h e r de b e a u c o u p d ' au t r e s La 
p l u p a r t ,1e ces p r é s o m p t i o n s de folie se t r o u v e n t dé jà t r è s judi-
c i eusemen t m e n t i o n n é e s d a n s l ' ouv rage d ' u n ancien ju r i scon-
sul te : « S ,1 a r r ive , di t J o u s s e , q u ' u n h o m m e en tue un au t r e 
avec lequel il n ' a eu a u c u n d i f f é rend et s a n s a u c u n s u j e t ; q u e 
ce t homic ide ait été c o m m i s en pub l i c , s a n s a u c u n e quere l le 
p r écéden t e , e t que celui q u i a fa i t le c r ime r e s t e s u r le lieu sans 
se c a c h e r m s ' en fu i r , a l o r s on doit p r é s u m e r q u e celui qui a fait 
le coup avai t l ' espr i t a l i é n é d a n s le t e m p s de l 'act ion (1). ,, En 

(1) T. II, p . 621. 

effet, l ' a l iéné, p e r d a n t sa l iber té mora l e p a r le fai t de la m a -
ladie, perd du m ê m e coup le s en t imen t de sa responsab i l i t é ; 
voilà p o u r q u o i il n ' ép rouve pas de r e m o r d s , ne c h e r c h e pas 
à se cacher , r acon te t r anqu i l l emen t les ac tes a t roces qu'il a 
c o m m i s et déc la re que lque fo i s qu'il sera i t p rê t à les r e c o m -
mence r . 



C H A P I T R E Y 

L E C R I M E E T L A D É G É N É R E S C E N C E 

Si le c r imine l n ' e s t pas un fou, n 'est-il pas du moins un dégé-
né ré , u n faible d 'espr i t? On sai t que que lques médec ins dis-
t ingués, n o t a m m e n t M. le D r Morel (de Rouen) , on t é tudié les 
dégénérescences p rodu i tes p a r l 'a lcool isme, l 'opium, les subs -
tances a l imen ta i r e s al térées, l e s intoxicat ions pa ludéennes , etc., 
et leur t r ansmiss ion des pa ren t s aux enfan ts , qui hé r i t en t ainsi 
de préd ispos i t ions morb ides , s inon tou jour s ident iques , du 
moins similaires. Ces prédispos i t ions morb ides condu i s an t tantôt 
ii u n e maladie nerveuse , t an tô t à une maladie menta le , tantôt à 
des ac tes c r iminels , on en a conclu que le c r ime était aussi , 
c o m m e la folie, un cas de dégénérescence . Les dégénérés p r é -
sen tan t des s ignes spéciaux de l 'ordre phys ique et de l 'ordre 
intel lectuel et mora l qui se r e t rouven t chez que lques criminels, 
on a fait rent i 'er le crime d a n s la classe des dégénérescences. 
Cette théor ie est celle de M. le I)r Maudsley, de M. le D r Bruce 
Thompson , de M. le Dr David Nicholson, de MM. les D r s Ch. Féré, 
Topinard et Motet qui c o m p r e n n e n t la cr iminal i té dans la classe 
des dégéné rescences . « Les impo ten t s , les al iénés, criminels , 
ou décadents de tout ordre , do ivent ê t re cons idérés c o m m e des 
déchets de l ' adapta t ion , des inva l ides de la civil isation. Ils ne 
mér i t en t ni ha ine n i colère ( i ) . ,» M. le Dr Moreau, de Tours, 
avait dé jà dit que le génie es t une névrose ; M. le D r Maudsley 
à son tour écrit q u e le cr ime es t auss i une névrose , une infirmité, 
une malad ie ou une dégénérescence . « La classe cr iminel le cons-
t i tue une var ié té dégénérée o u morb ide de l 'espèce humaine , 
m a r q u é e pa r des ca rac tè res par t i cu l ie r s d ' infér ior i té phys ique et 
menta le (2). » P o u r M. leD r Motet, le criminel es t auss i u n infirme, 
un dégénéré (3). 

(1) Dr Féré, Dégénérescence et criminalité, p . 103. 
(2) D' Maudsley, le Crime et la Folie, p . 28. 
(3) D r Motet, Annales médico-psychologiques, 1888, p . 16. 

Est-il vrai que le cr ime soit le résu l ta t d 'une dégénérescence 
phys ique en t ra înan t la fa iblesse d ' e sp r i t ? Est-il vrai que le c r ime 
soit issu d 'âner ie , su ivant l ' express ion de Montaigne, que les 
cr iminels soient dès ê t res s tupides , des fa ibles d 'espr i t? Qu'il y 
ait des dégénérés parmi ceux qui commet t en t des actes cr imi-
nels, cela n 'es t pas douteux . Mais ces dégénérés , n e l 'oubl ions 
pas , ne son t pas des cr iminels , lorsqu ' i ls n ' on t ni la conscience 
ni la volonté assez développée p o u r se r e n d r e compte de leurs 
actes et pour agir l ib rement . La loi ne déclare punissable que 
l 'acte sc iemment et l ib rement accompli . Les actes qui ne sont 
pas accompagnés de cette double condition n ' en t ra înen t aucune 
responsabi l i té ni mora le ni légale. L 'au teur d 'un acte nuisible 
qui n 'es t ni libre ni conscient ne relève pas de la jus t i ce ; dès 
que son i r responsabi l i té mora le es t consta tée , une o rdonnance 
de non-l ieu ou un j u g e m e n t d ' acqu i t t ement sont r e n d u s en 
faveur du malade , qui est placé d a n s u n asile. Pour savoir si 
le cr iminel es t un dégénéré , il faut donc avoir soin de n ' examiner 
que les cr iminels qui t omben t sous l 'applicat ion de la loi. Ceux-
là, je l 'aff i rme, ne sont poin t des fa ibles d 'espri t . Je ne contes te 
en rien tout ce que les médec ins ont écr i t sur les ques t ions phy-
siologiques qui ne r e n t r e n t pas dans m a compétence . Mais pour 
savoir si les cr iminels non at te ints d 'al iénat ion menta le sont 
su f f i s amment intel l igents et l ibres, l 'observat ion personnel le 
suffit . Or, il est d 'expér ience judic ia i re incontestable que , pa rmi 
les accusés et les p révenus , on re t rouve divers degrés d'intelli-
gence c o m m e chez les h o m m e s h o n n ê t e s . Il y en a que lques -
u n s en petit n o m b r e t rès intel l igents ; d ' au t re s sont d ' une intel-
ligence ordinai re , d ' au t re s enfin d ' une intell igence au -des sous 
de la m o y e n n e . Sont-ils en général des ê t res s tupides, igno-
ran t s? J e n e le crois pas .Les anciens s 'étaient posé cette ques t ion . 
« En t rons au p r é to i r e ; qui voyons -nous?d i t Cicéron. Le p ré t eu r 
va p rend re séance. P o u r j u g e r qu i? Celui qui a mis le f eu à nos 
archives. Peut-on savoir qui c ' e s t ? Un i l lustre cheval ier r o m a i n , 
Socius avoue que c 'est lui. Qui j u g e r encore? Celui qui a falsifié 
les regis t res publics. Alérius, l ' homme du inonde le p l u s 
adro i t , les a copiés et a contrefa i t la s igna ture de six offi-
ciers (1). » Pour tous ces c r imes commis par des accusés ins t rui ts , 
intell igents, « il f au t q u e l 'espri t seconde la méchanceté » (2). 

(1) De la nature des dieux, UT. III, § 30. 
(2) Ibid., XXVI. 



L ' h o m m e qui a r e ç u d e s d ieux la r a i s o n , q u e n ' on t p a s les 
hô tes , afin de fa i re le b i en , en fa i t souven t u n mauva i s u s a g e ; 
il s 'en ser t p o u r s ' a p p r o p r i e r le b ien d ' a u t r u i par mil le art i f ices 
coupab les . 

Ces j ud i c i euses r é f l ex ions de Cicéron ont -e l les cessé d 'ê t re 
vra ies ? N'étai t-ce q u ' à R o m e qu 'on voyai t c o n d a m n é s pour 
m e u r t r e , vol, a t t en t a t a u x m œ u r s , d e s h o m m e s ins t ru i t s , intel-
l igents , d 'un espr i t dé l ié et d ' u n e cons t i tu t ion r o b u s t e ? Ne 
v o y o n s - n o u s p lus , de n o s j o u r s , compara î t r e , d e v a n t les cours 
d 'ass i ses et les t r i b u n a u x co r rec t ionne l s , d ' anc i ens minis t res , 
des députés , des n o t a i r e s , des c o m m e r ç a n t s , des ins t i tu teurs 
l a ïques ou c o n g r é g a n i s t e s , e tc . ? C o m m e j u g e d ' ins t ruc t ion et 
p r o c u r e u r de la R é p u b l i q u e , j ' a i eu à i n t e r r o g e r des a s sass ins , 
des incend ia i res , d e s c r i m i n e l s de t ou t e s s o r t e s ; combien de fois 
j ai été f r a p p é de l e u r in te l l igence , e t j ' a i exp r imé le r e g r e t que 
l ' accusé n ' eû t p a s a p p l i q u é au bien les facu l tés qu'il avai t t ou r -
nées vers le m a l ! D a n s la d i scuss ion des cha rges qui pè sen t 
con t r e eux, souvent les a c c u s é s , p a r l e u r habi le té , l eu r souplesse 
d 'espr i t , c réen t de vé r i t ab l e s e m b a r r a s a u mag i s t r a t qu i les 
in te r roge . Combien de fo is a u s s i j ' a i cons t a t é q u e les v ic t imes , 
les t émoins é ta ien t m o i n s in te l l igen ts q u e les a c c u s é s ! Le 
r e n a r d n 'est-i l pas p l u s in te l l igent q u e l ' a g n e a u , e t l ' éperv ier 
p lus rusé q u e le p i g e o n ? La b o n t é es t si s o u v e n t un ie à la sim-
plicité d 'espr i t qu' i l n ' e s t p a s r a r e d ' e n t e n d r e d i re d ' u n h o m m e : 
c ' e s t u n e b o n n e hô te . Il s e m b l e q u e la s impl ic i té a c c o m p a g n e la 
bonté et que la m é c h a n c e t é a igu ise l ' espr i t . Lo r squ ' on pa r l e d 'un 
h o m m e indélicat , e s t - ce q u ' o n n ' e n t e n d p a s d i re de lui : C'est 
un ma l in , un roué ! Ah ! l ' hab i le h o m m e ! 

S'il y avait m o i n s d ' h o m m e s hab i l e s , il y au ra i t moins de 
dupes . Si les voleurs , l es e sc rocs , les t r o m p e u r s de toutes sor tes 
son t des fa ibles d ' e sp r i t , c o m m e n t se fai t - i l qu ' i l s r éus s i s sen t à 
fa i re des d u p e s ? Ce q u i f r a p p e , au con t r a i r e , le m a g i s t r a t dans un 
g r and n o m b r e d ' a f fa i r e s , c ' es t la na ïve té , la s impl ic i té d 'espr i t 
des dupes et la r o u e r i e d e s esc rocs , d e s voleurs , des faussa i res , 
des e m p o i s o n n e u r s . 

Il f au t souven t u n e h a b i l e t é p e u c o m m u n e p o u r c o m b i n e r un 
c r i m e et l ' exécuter . Il y a des c r imes , te l s q u e les faux , l 'escro-
que r i e , les fa ls i f ica t ions de d e n r é e s , l ' avo r t emen t , l es con t re fa -
çons , e tc . , qu i exigent des c o n n a i s s a n c e s assez é t endues . Les 
ca iss iers inf idèles , qu i m a s q u e n t l e u r s d é t o u r n e m e n t s p a r de 

f a u s s e s é c r i t u r e s ; les f aus sa i r e s , qui f a b r i q u e n t de f aux bil lets 
de b a n q u e ou de la f aus se m o n n a i e ; l es d i r ec teu r s des socié tés 
financières vé reuses , qui d i s s imulen t sous des d e h o r s régu l ie r s 
de co lossa les e s c r o q u e r i e s ; les s ages - f emmes , qui fon t de la 
p ra t ique des a v o r l e m e n t s u n e vér i tab le p rofess ion ; les m a r -
c h a n d s , qu i ut i l isent avec tan t d 'habi le té les p rog rè s de la ch i -
mie (1) pour falsif ier les d e n r é e s et les bo i s sons , e t c . ; tous ces 
accusés , q u e les magis t ra t s voient compara î t r e en si g r and n o m b r e 
su r les bancs des ass ises ou de la police cor rec t ionne l le , ne son t 
pas a s s u r é m e n t des faibles d ' esp i t s , d e s dégéné ré s . Quel est le 
c r ime m o n s t r u e u x qu i n 'a i t pas é té commis p a r des h o m m e s 
ins t ru i t s , in te l l igents ? Que celui qu i ne peu t faire une é lude per-
sonnel le des c r imine ls p r e n n e un recuei l de causes cé lèbres : 
à côté de p a y s a n s et d ' ouvr i e r s , il verra figurer des h o m m e s 
exe rçan t des fonc t ions l ibéra les avec t a l en t , occupan t les s i tua-
t ions les p lus é levées , un anc ien p r é s iden t de la r é p u b l i q u e d e s 
Eta ts -Unis , le g é n é r a l F., d e s m i n i s t r e s (Teste , Despan -Cub iè r e , 
C lément Duverno i s , etc.) , des dépu tés , des s é n a t e u r s , des pa i r s 
de F r a n c e ; s u r cette l iste de c r imine ls , on voit m ê m e des méde-
cins et d e s mag i s t r a t s . Les d é b a t s et l ' instruct ion n ' on t r e l evé 
aucun s igne de dégéné re scence p h y s i q u e et de fa ib lesse d ' e spr i t 
chez les D™ P a l m e r s et L a p o n n n e r a y e non plus q u e su r les D " G. 
et X. ,qui ont é té d e r n i è r e m e n t c o n d a m n é s pa r les c o u r s d ' a s s i ses 
de Seine-e t -Oise et de Vaucluse , l 'un pour avoir , p a r u n e subs t i -
tut ion de cadavre , a idé un escroc à s ' en r ich i r au d é t r i m e n t 
d ' une compagn ie d ' a s s u r a n c e s , l ' au t re p o u r avoi r , par r ival i té 
p rofess ionne l le , t en té d ' e m p o i s o n n e r son c o n f r è r e . Le p r é s iden t 
d 'En t r ecas t eaux , qui coupa le cou à sa f e m m e pour é p o u s e r sa 
m a î t r e s s e ; le d u c de Choiseul P ras l in , qu i commi t un c r ime ana -
logue, e tc . , n ' on t j a m a i s été s ignalés c o m m e des dégéné ré s . 
J 'a i fait par t ie , il y a que lques a n n é e s , d ' une c h a m b r e cor rec t ion-
nelle qui a c o n d a m n é à p lus i eu r s a n n é e s d ' e m p r i s o n n e m e n t un 
anc ien sous-secré ta i re d 'E ta t au min i s t è re de la jus t ice et un 
avocat for t d i s t ingué d ' u n e g r a n d e ville, qui on t été e n t r a î n é s à 

(1) A-t on bien remarqué la facilité que la chimie donne au crime, les armes 
qu'elle fournit aux ennemis de la société '? Chaque progrès de cette science est a la 
fois utile et funeste à la société. Sans parler des réceutes découvertes de l.i méli-
nite, de la roburite, qui, suivant l'expression de M. de Bismarck, amèneront une 
saiguée à blanc des peuples qui se ferout la guerre, commeut ne pas remarquer 
les facilités que la chimie donne aux malfaiteurs pour l'accomplissement de leurs 
crimes et aux fraudeurs pour la falsification des marchandises ? Que nous r é senen t 
les nouveaux produits explosibles dans les prochaines révolutions 1 



des ac t e s c r imine l s pa r l ' incondui te , l ' a m o u r d u luxe, des plai-
s i r s , b ien qu ' i l s f u s s e n t t r è s bien doués à tous les po in t s de vue. 
A cô té de f e m m e s d 'une h u m b l e condi t ion , on ver ra figurer, dans 
les r ecue i l s de causes cé lèbres , dès accusées a p p a r t e n a n t aux plus 
h a u t e s c lasses de la société. A s s u r é m e n t , b e a u c o u p d ' hommes 
et de f e m m e s h o n n ê t e s son t loin d ' avo i r a u t a n t d ' intel l igence 
q u e b e a u c o u p de cr iminels . Que de c r i m e s r e s t e n t inconnus 
g râce à l ' hab i l e té avec laquel le les mal fa i t eurs se d é r o b e n t aux 
r e c h e r c h e s de la jus t ice ! 

J ' a jou te q u e la fa iblesse d 'espr i t , loin de condu i r e au crime, 
en p r é s e r v e souven t . « Il y a d a n s que lques h o m m e s , dit La 
Bruyère , u n e cer ta ine médiocr i t é d ' e spr i t qui con t r ibue à les 
r e n d r e sages (1). >» L 'espr i t a ses d a n g e r s . « La finesse es t l 'occa-
sion p r o c h a i n e de la fou rbe r i e ; de l ' u n e à l ' au t r e le pas est 
g l i s san t (2). » L ' h o m m e d 'un e sp r i t dél ié est que lquefo i s tenté de 
d u p e r les s imp les d ' espr i t , t andis que , su ivan t l 'observat ion de 
M. Manouvr i e r , la fa ib lesse d 'espr i t r end l ' h o m m e souven t inof-
fens i f . « La n ia i se est p r é s e r v é e d u vice p a r son e sp r i t bo rné . -> 
(Eur ip ide , Hippolyte.) « Souvent , dit auss i Descar tes , la simpli-
ci té es t c a u s e de la bonté (3). » 

Si le c r i m e es t une f o r m e de la d é g é n é r e s c e n c e , p o u r q u o i la 
p a r t p r o p o r t i o n n e l l e des deux sexes n 'est-el le p a s la m ô m e poul-
ies c r i m e s c o m m e pour les cas de d é g é n é r e s c e n c e p h y s i q u e et 
in te l lec tue l le ? Le n o m b r e des f e m m e s d é g é n é r é e s e s t á peu près 
l e m ê m e q u e celui des h o m m e s de cet te ca tégor ie , e t cependan t 
le n o m b r e des f e m m e s c r imine l les es t sept fois m o i n s considé-
rab le q u e ce lu i d e s h o m m e s c r imine l s . 

Il e s t v ra i q u e l 'on r e n c o n t r e que lquefo i s c e r t a i n e s bizarrer ies 
de ca r ac t è r e chez des h o m m e s qui son t déc la rés p a r la jus t ice 
r e s p o n s a b l e s d e l eu r s ac t e s . Mais f au t - i l r e n d r e i r r e sponsab l e s 
tous les h o m m e s qu i o n t q u e l q u e s igne de dégéné rescence ? 
P a r m i les d é g é n é r e s c e n c e s de l 'o rdre p h y s i q u e , les médec ins 
s i g n a l e n t n o t a m m e n t l ' a s y m é t r i e de la face, la b o u c h e grande , 
les d e n t s i r r égu l i è r e s , les oreil les m a l p l an tées , l ' ab sence du 
lobule de l 'orei l le , etc. Ces s ignes sont - i l s v r a i m e n t caractér is -
t i ques d ' u n é t a t m e n t a l qu i ne p e u t se conc i l ie r avec la respon-
sabi l i té ? Le j u g e doit-il voi r néces sa i r emen t un dégénéré dans 

(1) La Bruyère, Caractères. De l'Homme. 
(2) Id . , ibid., De ta Cour. 
(3) Epitre à la princesse Elisabeth, placée en tète des Principes de la philosophie. 

le p r é v e n u qu i a u r a la bouche g r a n d e , les den t s i r r égu l iè res 
et les ore i l les mal p l a n t é e s ? Est -ce p a r ces s ignes e x t é r i e u r s 
qu ' i l app réc i e ra l ' in te l l igence et la vo lon té ? N'est-il pas p lu s 
sage de les m e s u r e r p a r l eurs man i fes t a t ions , c 'es t -à-d i re p a r 
les ac tes , p a r l e s pa ro les d u p révenu , pa r l ' en semble de sa con-
dui te ? Quan t à moi , j e pa r t age e n t i è r e m e n t l 'avis de F l o u r e n s 
qu i disai t : « Les facu l tés in te l lec tuel les ne se p r o u v e n t q u e pa r 
e l l e s -mêmes (1). » On a tiré des c o n s é q u e n c e s t e l l emen t exces-
s ives des s ignes de d é g é n é r e s c e n c e s phys iques q u e M. Lombroso 
l u i -même ne p e u t s ' e m p ê c h e r de s igna le r l ' abus qu i en a é t é 
fa i t . « Il me se ra i t faci le d ' exp l iquer la genèse d u ma l , en m e 
r é u n i s s a n t à cet te p h a l a n g e d 'a l i én i s tes qui s o u t i e n n e n t le c o n -
cept de la dégéné rescence s o m a t i q u e e t p sych ique q u i fai t su i te 
à l ' hé réd i té m o r b i d e et qui i ra i t en p r o g r e s s a n t t o u j o u r s d a n s la 
suite des g é n é r a t i o n s j u s q u ' à la s t é r i l i t é . Cette école e x a g è r e 
m ê m e ce concep t a u po in t d e se c o n t e n t e r d ' u n seu l d e s s ignes 
de d é g é n é r e s c e n c e , m ê m e d u p lu s ins ignif iant , de l ' o rgan i sme 
p o u r en a d m e t t r e l ' ex i s tence (2). » 

S a n s dou te , les ca rac t è r e s p h y s i q u e s ont u n e g r ande i m p o r -
tance lo r squ ' i l s 'agi t d ' app réc i e r l ' in te l l igence , les facu l tés 
mora le s de l ' h o m m e ; ma i s « il ne f au t pas d e m a n d e r aux ca rac -
tè res p h y s i q u e s p lus qu ' i l s ne p e u v e n t d o n n e r et l eu r a t t r i bue r 
des s ignif icat ions qu ' i l s n ' on t pas (3). » De m ê m e q u e « à s 'en 
teni r a u x fa i ts , tout c o n c o u r t à p rouve r qu' i l n ' ex i s t e a u c u n 
r a p p o r t réel en t r e la supé r io r i t é f o n d a m e n t a l e d ' u n e race et ses 
ca rac t è r e s p h y s i q u e s » (-4), de m ê m e , p o u r l ' appréc ia t ion de la 
va l eu r in te l lec tuel le et mora l e des h o m m e s , il s e ra p lus sage 
de la j u g e r p a r ses m a n i f e s t a t i o n s q u e p a r la f o r m e de l 'orei l le 
ou des d e n t s . 

Il e s t vrai qu 'on o b s e r v e que lque fo i s chez les p r i s o n n i e r s des 
s ignes de d é c h é a n c e p h y s i q u e e t in te l lec tue l le . Quoi d ' é t o n n a n t 
à cela ? Est-ce q u e la vie d e déso rd res , qu i es t le p r é l u d e d ' u n e 
vie c r imine l l e , p e u t ê t r e f avorab le à la san té du co rps et de l ' es -
p r i t ? Est -ce q u e la pr i son est un mil ieu bien sa lu ta i re ? Les vices 
qui se déve loppen t d a n s les m a i s o n s de dé ten t ion , l ' a b a t t e m e n t 
p r o d u i t p a r la s éques t r a t ion chez ce lu i qui n ' e s t p a s e n c o r e un 

(1) Des Éludes vraies sur le cerveau, p . 228. 
(2) L'Homme criminel, p. 658. 
(3) M. de Quatrefages, Inlrod. à l'élude des races humaines, p . 191. 
(4) Id., ibid., p . 192. 



récidiviste endurc i , le s e n t i m e n t de l ' in famie e n c o u r u e accen-
tuen t la dégrada t ion , su i te de la vie de d é s o r d r e s , q u e le con-
d a m n é a m e n é e souven t a v a n t sa c o n d a m n a t i o n . Même chez un 
h o m m e qu i subi t u n e p r e m i è r e c o n d a m n a t i o n , les sou f f r ances 
m o r a l e s et p h y s i q u e s r é s u l t a n t de la dé ten t ion a m è n e n t q u e l q u e -
fois u n a f fa i s sement q u i le r end m é c o n n a i s s a b l e ; sa san té est 
a l térée , son ca rac tè re d é f o r m é p a r la dé t en t ion . 

Ce n 'es t q u e p a r m i les v a g a b o n d s et les m e n d i a n t s q u e j'ai 
r e n c o n t r é q u e l q u e s d é g é n é r é s . 11 v a , en effet , p l u s i e u r s catégo-
ries de v a g a b o n d s ; la p l u p a r t son t d a n g e r e u x e t p a s s e n t d u 
vagabondage au vol et aux a u t r e s ac tes c r imine l s . Mais que lques -
uns son t d ' une in te l l igence et d ' u n e volonté t rès fa ib les , pos sédés 
pa r la m a n i e d ' e r r e r , m a n q u a n t d ' éne rg i e et d ' a p t i t u d e p o u r le 
t rava i l ; ceux- là son t inoffens i fs . Au lieu de les c o n d a m n e r à 
q u e l q u e s s e m a i n e s d ' e m p r i s o n n e m e n t , pe ine t rop c o u r t e pour 
avoi r u n e eff icaci té , il s e r a i t p lu s sage et p lus h u m a i n de l eu r 
f a i r e con t r ac t e r des h a b i t u d e s de t ravai l e t de vie régu l iè re d a n s 
des a te l iers spéc iaux , c o m m e il en a été créé d a n s q u e l q u e s can-
tons de la Su isse . Mais en e x c e p t a n t cet te ca tégor ie t rès r e s -
t re inte de v a g a b o n d s , d o n t le dél i t d ' a i l l eu rs ne cons i s te que 
d a n s une con t raven t ion , il est imposs ib le de voir d e s d é g é n é r é s 
d a n s les c r imine l s . La pa re s se , la d é b a u c h e , la cupidi té , la ha ine , 
l ' amour d u plais i r , sont les vé r i t ab les causes de la c r imina l i t é et 
non les d é g é n é r e s c e n c e s p h y s i q u e s et mora l e s . 

Est-ce à di re que tous les h o m m e s so ien t éga l emen t doués 
d ' in te l l igence et de v o l o n t é ? A s s u r é m e n t u p n . Les f acu l t é s 
mora le s et in te l lec tuel les s o n t t r è s i néga l emen t r é p a r t i e s en t r e 
les h o m m e s : les u n s s o n t b ien doués , in te l l igents , r o b u s t e s ; les 
a u t r e s malad i f s , d ' une in te l l igence peu déve loppée , d ' u n carac-
t è re b i za r r e . Cette inéga l i t é des f acu l t é s es t b ien a u t r e m e n t 
af f l igeante q u e l ' inégal i té d e s f o r t u n e s et des s i tua t ions soc ia les! 
Elle se m a n i f e s t e s o u v e n t dès l ' e n f a n c e ; on voit des e n f a n t s 
dociles, l abor ieux , a f f ec tueux , et d ' au t res indoci les , p a r e s s e u x , 
égoïs tes . Souven t cet te inéga l i té t ient à l 'o rganisa t ion d u na ture l 
q u e chacun d 'eux appor t e en n a i s s a n t . Mais s o u v e n t auss i , il ne 
f au t pas l 'oubl ier , elle es t le r é s u l t a t de m a u v a i s e s hab i tudes , 
q u i obscu rc i s sen t l ' in te l l igence, d é p r a v e n t le c œ u r et la vo lonté . 
Combien d ' e n f a n t s h e u r e u s e m e n t doués dev i ennen t pa resseux , 
égoïs tes et m é c h a n t s pa r l e u r fau te , p a r sui te de q u e l q u e vice 
qu i ru ine l eu r co rps et l e u r â m e ! 

S a n s a l le r j u s q u ' à d i re , avec Alfred de Musset , q u e 

Il u a l t s o u s l e s o l e i l d e s A m e s d é g r a d é e s , 
C o m m e i l n a î t d e s c h a c a l s , d e s c h i e u s e t d e s s e r p e n t s , 
Q u i m e u r e n t d a n s l a f a n g e , o ù l e u r s m è r e s s o n t n é e s , 

il est ce r ta in , n é a n m o i n s , qu' i l y a des n a t u r e s ing ra te s . Quel 
t e r r ib le p r o b l è m e pour le mag i s t r a t , lo rsqu ' i l a à j u g e r un p ré -
venu don t les facul tés m o r a l e s s o n t peu développées , a lo rs 
qu'il t ient de sa n a t u r e de m a u v a i s ins t inc t s ! Combien la r e spon -
sabil i té mora l e du p r é v e n u est a lors difficile à a p p r é c i e r ! J 'a i 
e n t e n d u que lquefo i s r e p r o c h e r au pe t i t n o m b r e de p r é v e n u s qu i 
se t rouven t dans ce cas , non p a s la p r é d o m i n a n c e de leurs m a u -
vais ins t incts su r les bons , ma i s l ' ex i s t ence m ô m e de ces m a u -
vais ins t inc ts . Ce r e p r o c h e est-i l f o n d é ? Est-il j u s t e d ' i m p u t e r 
à un p révenu les m a u v a i s p e n c h a n t s qu' i l t i e n t d e sa n a t u r e ? S a n s 
dou te , d a n s la p lupa r t de ces cas excep t ionne l s , ce p r é v e n u , p a r 
un m e i l l e u r emplo i de sa vie, p a r un usage mieux e n t e n d u de 
ses forces mora les , au ra i t p u va inc re se s mauva i s p e n c h a n t s et 
f a i r e p r é d o m i n e r les b o n s , don t il n 'é ta i t pas d é p o u r v u . R a r e -
m e n t la lu t te es t imposs ib le . Mais combien elle est difficile 
p o u r celui qu i souven t , p a r la f au t e de ses pa ren t s , appor te en 
na i s san t u n e n a t u r e i n g r a t e ! Loin de voir d a n s ces m a u v a i s 
ins t inc t s u n e cause d ' aggrava t ion , j 'y v o i s . a u con t ra i r e , un pu is -
sant motif d ' a t t énua t ion (1). 

Si m ê m e , p a r sui te d ' u n e con fo rma t ion cé rébra le dé fec -
t u e u s e , le d i s c e r n e m e n t e t le l ibre a rb i t r e ne s o n t p lu s assez 
déve loppés p o u r e n t r a î n e r la r e sponsab i l i t é , q u e le mag i s t r a t 
n 'hés i t e p a s à acqu i t t e r e t à m e t t r e en p r a t i q u e cet te pa ro l e d u 
Chr is t à son père : « P a r d o n n e z - l e u r , Se igneur , pa rce qu ' i l s ne 
s aven t ce qu ' i l s fon t ». Lo r sque l ' accusé n 'a pas su ou n 'a p a s 
voulu l i b r e m e n t ce qu'il a fa i t , l o r sque sa r e sponsab i l i t é mora l e 
n 'es t pas c l a i r emen t é tabl ie , son a c q u i t t e m e n t s ' impose , au 
r e g a r d de la loi péna le c o m m e a u regard de la loi m o r a l e . 

(1) lh i t fendor f , Droit de la nature et des yens, I. VIII , e l i a p . m , § 21. 
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C H A P I T R E VI 

L E C R I M E E T L E T E M P É R A M E N T , L E S E X E , L A R A C E 

Au xvii0 siècle, La Rochefoucauld avait dit : « La vanité, la 
honte e t surtout le t e m p é r a m e n t fon t souvent la valeur des 
h o m m e s et la ver tu des f emmes . » De nos jours , beaucoup de 
na tura l i s tes r épè ten t la pensée de La Rochefoucauld en l 'exagé-
ran t ; ils r emp lacen t le mot souvent par le mot toujours, sup-
p r imen t la vanité et la honte , qui agissent s u r le mora l de 
l ' homme, et écr ivent avec d 'Holbach q u e « les act ions des hommes 
ne son t j ama i s l ibres , qu 'e l les sont toujours des suites néces-
saires de leur t e m p é r a m e n t ». ( ,Sys tème de la nature, ch. xi.) 
Les pass ions son t déclarées i r rés is t ib les ; les h o m m e s e t sur tout 
les f e m m e s sont les vict imes de l eu r t e m p é r a m e n t . « Vous pré-
tendez, dira le voluptueux, que j e rés is te à mes penchan t s ; mais 
su is - je le ma î t r e de mon t e m p é r a m e n t qui sans cesse me solli-
cite au plais i r? . . . Vous m e conseil lez de met t re un f re in à mes 
empor t emen t s , dira l ' homme colère, et de rés is ter au désir de 
me venge r ; mais j e ne puis vaincre ma na tu re . . . mou tempéra-
m e n t est violent. >» 

Voilà u n e théor ie for t commode p o u r les débauchés , les vio-
lents , p o u r tous ceux qui a iment à su ivre les impuls ions de leur 
na tu r e ! Que deviendra i t alors la société, si chaque citoyen pré-
tenda i t qu' i l ne peu t conten i r un t e m p é r a m e n t a rden t qui le 
por te au plaisir , à la colère, à la vengeance ou à toute au t re pas-
s ion? Que deviendraient les m œ u r s publ iques , si une femme, 
après avoir violé la foi conjugale , croyait t rouver u n e just if ica-
tion dans l ' a rdeur de son t e m p é r a m e n t ? Où serai t l a sécurité 
publ ique, si un h o m m e blessé pa r u n regard , une parole , u n e cri-
t ique se faisai t jus t ice à coups de c a n n e ou de revolver en disant : 
« Je n'ai pu me conteni r , la f au t e en est au t e m p é r a m e n t bouil-
lan t que j ' a i r eçu de mes p a r e n t s ? », 

Sans doute la p ra t ique de ce r t a ines ve r tus est p lus ou moins 
difficile su ivant le t e m p é r a m e n t . Un h o m m e d 'un t empérament 

sanguin et nerveux , d 'un carac tère vif, empor té , es t plus enclin 
à la colère qu ' un h o m m e d 'un t e m p é r a m e n t lympha t ique ; une 
f e m m e d 'un t e m p é r a m e n t et d 'un caractère bien équi l ibrés sera 
moins por tée à violer la foi conjugale qu 'une f e m m e pass ionnée . 
Nous n ' a v o n s p a s tous un égal mér i t e à r e s t e r honnê te s . Mais il f au t 
bien d is t inguer les défauts de carac tère qui t i ennent au t empéra -
men t , des vices et act ions cr iminel les . Un h o m m e d 'un t empéra -
m e n t lymphat ique es t por té à l ' inaction, mais ce défaut d 'act ivi té 
n 'es t pas en lu i -même un acte coupable ; un h o m m e sanguin a 
besoin plus que tout au t re de vei l ler s u r lui p o u r ne pas deveni r 
colère, i rr i table, mais la colère n 'es t pas un déli t . Cette dist inction 
des défauts de carac tère imputab les au t empéramen t , et des vices 
résul tant d ' une dépravat ion volonta i re , n 'avai t po in t échappé à 
La Bruyère : « Les vices, dit-il, p a r t e n t d ' une dépravat ion du 
c œ u r , les défauts d 'un vice de t e m p é r a m e n t . ,, (Des jugements.) 

L'observat ion apprend aux magis t ra t s que tous les t empé-
r a m e n t s se r encon t r en t chez les accusés ; on t rouve pa rmi 
eux des sangu ins , des nerveux , des lympha t iques , c o m m e chez 
les honnê te s gens . Un héros et un assass in peuven t avoir le 
m ê m e t e m p é r a m e n t ; la const i tu t ion physiologique peu t ê t re la 
m ê m e chez une f e m m e ver tueuse et chez u n e f e m m e de m œ u r s 
légères. On rencont re , il est vrai , beaucoup de t e m p é r a m e n t s 
hys té r iques chez les prost i tuées , m a i s le l iber t inage a p o u r 
effet de développer les maladies nerveuses . J 'ai eu quelquefois à 
juge r des j e u n e s gens qui para issa ient hébétés, abru t i s , au poin t 
de commet t r e des actes contra i res à la p u d e u r et m ê m e cont re 
na tu r e d a n s des lieux publ ics et c o m m e sous la press ion d 'un 
t empéramen t maladif . Mais, sauf les cas de malad ie men ta l e 
en t r a înan t l ' i r responsabi l i té , ces actes coupables étaient le 
résu l ta t d 'hab i tudes de débauche con t rac tées depuis longtemps, 
et conduisan t à une dégradat ion phys ique , dont les dé l inquants 
étaient responsables . Le vice n 'est la suite fatale d ' aucun tempé-
ramen t . Quelle que soit la t endance à la colère, à la pa resse , 
qu'il t ienne du t empéramen t , l ' homme peut tou jour s s ' abs teni r 
des actes cr iminels qui tombent tous sous l 'application de la loi 
pénale ; il n 'es t pas nécessa i rement un m e u r t r i e r ni un voleur . 

Tous les t empé ramen t s , d 'ai l leurs, ont leurs avantages , à côté 
de leurs inconvénients : l ' h o m m e sanguin est plus por té à la co-
lère, ma i s pa r cont re il a p lus d 'énergie et de r e s s o r t ; son carac-
tère vif, expansif , le t ient éloigné de la r u se et de la fourber ie . Le 



l y m p h a t i q u e a m o i n s d ' é n e r g i e , ma i s son na tu r e l doux et calme 
l ' exposera moins à u n ac te de violence. Il a m o i n s de ressor t , 
m a i s cette i n fé r io r i t é e s t c o m p e n s é e p a r la fa ib lesse de ses pas -
s ions . Les qua l i t és e t l e s d é f a u t s se t i ennen t é t r o i t e m e n t : un 
dé fau t est souven t l e r e v e r s d ' une qua l i t é L 'énergie , la vivacité 
d ' u n h o m m e s a n g u i n , bien employées , p e u v e n t p r o d u i r e des 
œ u v r e s u t i l e s ; ma l d i r i g é e s , des ac tes de violence. 

S'il est un c r ime q u i p u i s s e ê t r e a t t r i bué au t e m p é r a m e n t p lus 
q u e tout au t re , c ' e s t a s s u r é m e n t l ' a t t en t a t aux m œ u r s . Il semble 
q u e c 'es t s u r t o u t p a r m i les j e u n e s g e n s qu 'on doit r e n c o n t r e r les 
a c c u s é s de ces c r i m e s c o n t r e les m œ u r s . Or, il r é su l te de la pra-
t ique jud ic ia i re et d e s s t a t i s t i q u e s , q u e ces a t t en t a t s s o n t le plus 
souven t commis pa r d e s h o m m e s Agés et p a r t i c u l i è r e m e n t par 
des veufs . 

S E X E . — Si la m o r a l i t é d é p e n d du t e m p é r a m e n t , il y a de quoi 
t r e m b l e r p o u r la v e r t u d e la f e m m e . Ses ne r f s son t si impress ion -
n a b l e s ! Sa c o n s t i t u t i o n si dé l ica te ! La mat r i ce j o u e un si g rand 
rô le (1) ! E t c e p e n d a n t , ce t ê t r e si fa ib le c o m m e t sep t fois moins 
de c r i m e s que le s exe f o r t . C o m m e n t d o n c exp l ique r cet te supé-
r ior i té de la f e m m e ? P a r des c a u s e s m o r a l e s . 

La vie in té r ieure q u e m è n e la f e m m e s ' occupan t des so ins d u 
m é n a g e , de l ' é d u c a t i o n d e s en fan t s , l ' expose à m o i n s de d a n g e r s 
q u e la vie e x t é r i e u r e . L ' e n f a n t es t l ' ange ga rd ien de la f e m m e . 
Elle voyage moins q u e l ' h o m m e ; h a b i t u e l l e m e n t , elle r e s t e dans 
le p a y s où elle es t n é e , sous la su rve i l l ance de ses p a r e n t s , de 
se s voisins, t a n d i s q u ' u n g r and n o m b r e d ' h o m m e s a b a n d o n n e n t 
de b o n n e h e u r e la m a i s o n pa t e rne l l e e t son t p r ivés t rop tôt des 
consei ls et de la s u r v e i l l a n c e de l eu r f ami l l e . 

On sait q u e le m a r i a g e exe rce u n e in f luence sa lu t a i r e sur 
l ' h o m m e et su r la f e m m e et q u e les cé l iba ta i res des d e u x sexes 
c o m m e t t e n t b e a u c o u p p l u s de c r imes q u e les p e r s o n n e s mar iées . 
Cette inf luence m o r a l i s a t r i c e d u mar i age se fa i t s en t i r encore 
p lus v ivement su r la f e m m e . Res tée veuve , elle se consac re à 
l ' éduca t ion de ses e n f a n ts avec p lu s de d é v o u e m e n t q u e l ' h o m m e . 
Un mora l i s t e t r è s d i s t i n g u é , M. Marion, s 'es t t r o m p é en at tr i-

(1) Les anciens avaient c o n n u cette iufluence de la malrice sur le caractère, les 
maladies de la femme. Hippoera te disait : « La femme est ce qu'est l 'utérus. » Dans 
YHippohjte d'Euripide ou lit le passage suivant : « Le tempérament nerveux et maladif 
des femmes les dispose, q u a n d elles sont sur le point d 'eufauter, à de funestes 
désordres de la raison. » 

h u a n t au veuvage u n e act ion démora l i s a t r i ce chez l e s deux 
sexes . (De la solidarité morale, 149.) Cette obse rva t ion n ' e s t 
exacte q u e pour l ' h o m m e . « Ce son t les veufs , qu i , p a r r a p p o r t 
à l e u r n o m b r e d a n s la popu la t ion g é n é r a l e , d o n n e n t le p lu s f o r t 
con t ingen t d ' accusés . » (Statistique criminelle de 1881, p . 10. 
Y. auss i Statistique de / 880.) Ils c o m m e t t e n t n o t a m m e n t beau-
coup de viols et d ' a t t e n t a t s à la p u d e u r ; ainsi , en 1879, s u r 215 
veufs accusés , 121 ava ien t é té p o u r s u i v i s p o u r c r i m e s con t r e les 
m œ u r s . Il r ésu l te au c o n t r a i r e des s t a t i s t iques q u e les veuves ne 
c o m m e t t e n t pas p lu s de c r i m e s et de dél i t s q u e les f e m m e s ma-
r iées . Les f e m m e s ne f r é q u e n t a n t pas les caba re t s sont m o i n s 
exposées à d e s h a b i t u d e s d ' i v rogner i e , qui c o n d u i s e n t souven t 
les h o m m e s au c r ime . 

Les p ro fe s s ions , qui r e n d e n t à l ' h o m m e le t r è s g r and service 
de le p r é se rve r des d a n g e r s de l 'ois iveté et de lui p r o c u r e r des 
r e s sources , l ' exposen t , p a r con t re , à un ce r t a in n o m b r e de dé l i t s . 
Le c o m m e r ç a n t g ê n é d a n s ses af fa i res es t tenté de se p r o c u r e r 
des f o n d s pa r un f aux , un a b u s de conf iance ; le no ta i r e , qu i a 
p a y é t rop che r son é tude e t qu i veut en a u g m e n t e r le p rodu i t 
pa r des spécu la t ions , est exposé à la t en ta t ion de se se rv i r de 
l ' a rgen t de ses c l ien ts , e tc . Ces t en t a t ions , la f e m m e ne l'es con-
naît pas . 

La f e m m e , il e s t vrai , est b e a u c o u p m o i n s ins t ru i te q u e 
l ' h o m m e ; plus q u e lui , elle se laisse condu i r e p a r l e s e n t i m e n t . Le 
c œ u r s a n s doute a ses dange r s , m a i s ils sont m o i n s g r a n d s q u e 
ceux q u e fait c o u r i r à l ' h o m m e u n e r a i s o n a l t é rée p a r les 
s o p h i s m e s d ' une sc ience incomplè te e t p r é t en t i eu se . La demi -
science expose p lus à l ' e r r e u r q u e l ' in tu i t ion mora l e . 

Enfin, c 'es t s u r t o u t a u s e n t i m e n t rel igieux, p lu s déve loppé chez 
la f e m m e que chez l ' h o m m e , q u e j ' a t t r ibue sa supér io r i t é mora le . 
L ' a thé i sme est t rès r a r e chez les f e m m e s ; les t héo r i e s m a t é r i a -
l is tes l eu r r é p u g n e n t . Chez l ' h o m m e , la r a i son obscurc ie pa r l ' abus 
du r a i s o n n e m e n t et de l ' ana lyse p e u t f a i r e accep te r la négat ion 
de Dieu, de l ' âme, de la vie f u t u r e . Chez la f e m m e , le c œ u r p r o -
tes te t ou jou r s con t r e ces néga t ions . On ve r r a p lu tô t des f e m m e s 
assoc ie r le c r ime à des p r a t i q u e s de dévot ion q u e des f e m m e s 
a thées et ma té r i a l i s t e s ; Bavle en avai t déjà fait l 'observat ion 
(t. I, p . 645, V Barbe). « Ce qu' i l y eu t d ' ex t r ao rd ina i r e d a n s 
celle-là, ce f u t l ' a thé i sme , chose qui n'a p r e s q u e p a s d ' exemple s 
pa rmi les f e m m e s . » Richel ieu avai t auss i observé q u e « le sexe 
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f é m i n i n est p lus dévot q u e ce lu i des h o m m e s . » (La Perfection 
du chrétien, c h . xxxvm.) Bo i l eau , il e s t v r a i , d a n s sa sa t i re sur 
les f e m m e s , a écr i t : 

Dans le sexe j 'ai peint la piété caustique, 
Et que serait-ce donc si, censeur p lus tragique, 
J'allais t'y faire voir l 'athéisme établi ? . . . 

Mais ce r e p r o c h e d ' a t h é i s m e n e s ' a d r e s s a i t q u ' à un t rès peti t 
n o m b r e de f e m m e s . 11 en es t e n c o r e a i n s i de nos j o u r s et il en 
sera t o u j o u r s a ins i : su ivan t la j u s t e o b s e r v a t i o n de Bayle <« il 
f au t un ce r t a in degré de f a u s s e m é t a p h y s i q u e p o u r t o m b e r dans 
le m a l h e u r e u x ab îme de l ' i r ré l ig ion ». 

Non seu lemen t la c r imina l i t é de la f e m m e es t i n f é r i eu re à celle 
de 1 h o m m e , mais , chose d igne de r e m a r q u e , depu i s que lques 
annees , la pa r t p r o p o r t i o n n e l l e de la f e m m e d a n s la cr iminal i té 
géné ra le d iminue , t and i s q u e cel le de l ' h o m m e a u g m e n t e Que-
te le t e t M. Ta rde (1) on t écr i t q u e la p a r t p r o p o r t i o n n e l l e , pr ise 
p a r les deux sexes à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s c r i m e s et d e s délits 
r e s t e i n v a r i a b l e m e n t la m ô m e . C 'es t là u n e e r r e u r . En effet 
de 1826 à 1830 su r 100 accusés il y a v a i t S l h o m m e s et 19 f e m m e s 
de 1830 à 1850 _ 83 — i - _ 

de 1876 à 1880 _ _ 8 4 _ 
en 1881 _ ft(l oo — l a — 
e n l 8 8 2 ~ 8 6 - h -
e n l 8 8 3 - 86 _ 1 4 _ 
en 1885 _ s -

— 8 / — 13 _ 
en 1886 et 1887 _ 8 3 _ J „ 

La p ropor t ion des f e m m e s d a n s le n o m b r e d e s p r é v e n u s des 
dél i ts de d ro i t c o m m u n a a u s s i c h a n g é . D e 19 p o u r 100, elle est 
d e s c e n d u e à 15 p o u r 100 en 1880. (Statistique, p . 66.) En 1886. 
elle n a p lu s é té q u e de 13 p o u r 100. 

Si la p a r t p ropor t ionne l l e de l ' h o m m e a a u g m e n t é et si celle 
de la f e m m e a d iminué , j e c ro i s qu ' i l f a u t e n c h e r c h e r la cause 
d a n s la cr ise m o r a l e et re l ig ieuse q u e n o u s t r a v e r s o n s , et dont 
le h o m m e s son t p lus a t t e in t s q u e les f e m m e s . P e n d a n t que 

b e a u c n i i n ^ r | S e r V e n ^ ^ C r ° y a D C e S e t ch ré t i ennes , 
b e a u c o u p d h o m m e s les p e r d e n t et ne s a v e n t c o m m e n t les r e m -

P o u r les cas de folie, il s ' es t auss i p r o d u i t u n e augmen ta t ion 

(1) La Criminalité comparée, p. 108. 

d a n s la pa r t p ropor t ionne l l e des h o m m e s et u n e d iminu t ion d a n s 
celle des f e m m e s . D 'après la s ta t i s t ique géné ra le de la p r é f ec -
tu re de pol ice, en 1886, s u r 4,467 p l acemen t s d 'off ice et place-
m e n t s vo lon ta i res , il y avai t 2,486 h o m m e s e t 1,981 f e m m e s . 
En 1888 il y a eu 2.549 h o m m e s et 1,900 f e m m e s (1). 

Non s e u l e m e n t le n o m b r e des su ic ides es t t ro i s fo i s e t demi 
p lus g r and chez les h o m m e s q u e chez les f e m m e s , m a i s depu i s 
q u e l q u e s a n n é e s ce n o m b r e s 'accroî t d a n s de p lu s fo r t e s p ro-
po r t ions chez les h o m m e s (2). En 1887, s u r 8,202 su ic ides 
il y en a eu 6,434 c o m m i s p a r des h o m m e s et 1,768 p a r des 
f e m m e s . 

L A R A C E . — Il exis te e n t r e les peup les des d i f f é rences p h y -
s iques , in te l lec tue l les et mora l e s , qu i t i ennen t à la race à laque l le 
ils a p p a r t i e n n e n t . Mais, b ien q u e chaque r ace ait u n t e m p é r a -
m e n t phys io log ique par t icu l ie r e t u n ca rac tè re spécial , il y a, 
chez tou tes les r a ce s , un fonds c o m m u n d ' idées et de s en t imen t s , 
qui cons t i tue l ' un i t é mora l e de l ' h u m a n i t é . Des r a c e s p e u v e n t 
ê t r e mieux d o u é e s q u e d ' a u t r e s , m a i s on n ' en voit a u c u n e préd i s -
posée a u c r ime et le t o l é ran t . La société la p lus impar fa i t e ne 
pou r r a i t subs i s te r , si le c r ime restai t impun i . Cette observa t ion 
avai t d é j à é té fai te pa r Socra te : « Fa i s -moi la g râce de m e d i re 
si un Etat , u n e a r m é e , u n e t r o u p e de b r i g a n d s , de vo leurs , ou 
toute a u t r e société de cet te n a t u r e , pou r r a i t r é u s s i r d a n s ses 
en t r ep r i s e s in jus t e s , si les m e m b r e s qu i la c o m p o s e n t violaient 
les u n s à l ' égard des a u t r e s t ou t e s les règles de la jus t ice . » 
(P la ton , République, 1.1.) La m ê m e obse rva t ion a é té fa i te pa r 
D a r w i n . (De la descendance, p . 125. 3e éd. ) 

Aussi , chez tous les peup le s a p p a r t e n a n t aux r a c e s les p lu s 
d i f fé ren tes , on voit le m e u r t r e , le vol, l ' incendie , l ' e m p o i s o n n e -
men t , etc. , p u n i s s évè remen t . Les codes p o u r r o n t ê t r e éc r i t s en 
l angues d i f fé ren tes , mais , sous d e s d i f férences de déta i ls , l es 
p r inc ipes g é n é r a u x son t les m ê m e s . Ainsi, ce qui excède la légi-
t ime dé fense est p r o h i b é p a r les B a r b a r e s , c o m m e pa r les 
anc iens Hébreux , c o m m e pa r les peup les m o d e r n e s . « Dans la 
nouvel le législat ion de Gula th ing , il e s t é tabl i que s a n s dou te 

(1) La folie à Paris, par M. le Dr P. Garnier, p. 9. 
(2) Socquet, Annales médico-psychologiques, 1889, numéro de juillet, p . 61. M. le 

D' Socquet reconnaît aussi que les femmes commettent beaucoup moins »1« suicides 
parce qu'elles sont retenues par leurs croyances religieuses et qu'eUes sont moins 
adonnées aux excès alcooliques. 



un offensé a i e d ro i t de se venger l u i - m ê m e pu i squ ' i l ne peut 
ma in t en i r son droi t d ' u n e a u t r e m a n i è r e , m a i s que , si la ven-
geance d é p a s s e l ' o f f ense , il doit d o n n e r des d é d o m m a g e m e n t s 
p o u r cet excédent . >. (Du Boys, Histoire du droit criminel des 
peuples européens, t . I , p . 41.) Le chap i t r e X X I I , V . 2 d e Y Exode 
d o n n e le d ro i t de t u e r le vo leur s u r p r i s r o m p a n t la por t e d ' une 
maison ou p e r ç a n t la m u r a i l l e p o u r y e n t r e r . Mais celui qui tue 
un voleur en plein j o u r c o m m e t un homic ide p u n i de m o r t (v. 3). 
De m ô m e , no t re c o d e p é n a l (ar t . 329) c o m p r e n d d a n s les cas de 
nécess i t é ac tuel le de d é f e n s e et jus t i f i e l ' h o m i c i d e du voleur , 
c o m m i s en r e p o u s s a n t la nui t l ' e f f rac t ion et l ' e sca lade d ' une 
maison hab i t ée , t and i s q u e la loi r e f u s e le d r o i t de d o n n e r la 
m o r t à un voleur , q u i n e m e t p a s en d a n g e r la vie des per-
s o n n e s . 

On pour ra i t de m ô m e é tab l i r , su r les p o i n t s essen t ie l s , des 
ana logies et des s i m i l i t u d e s f r a p p a n t e s e n t r e n o t r e code et les 
lois de Manou. Ainsi , l ' a b u s de conf iance , la v io la t ion d u dépôt 
la t r o m p e r i e su r la q u a l i t é de la m a r c h a n d i s e v e n d u e , l ' escro-
que r i e , la d is t inct ion d e s b l e s s u r e s invo lon ta i r e s et des b l e s su re s 
accidente l les , e tc . , e tc . , son t p a r f a i t e m e n t c a r a c t é r i s é s : « U n 
d é p ô t cons i s t an t en t e l l e s choses , doi t ê t r e r e n d u d a n s le m ê m e 
é ta t (VIII, 194); on ne d o i t vend re a u c u n e m a r c h a n d i s e mê lée avec 
u n e a u t r e non m ê l é e , n i u n e m a r c h a n d i s e de m a u v a i s e qual i té 
c o m m e bonne , ni u n e m a r c h a n d i s e d ' u n p o i d s p lu s fa ib le que 
celui don t on est c o n v e n u , n i u n e chose é lo ignée , ni u n e chose 
don t on a caché les d é f a u t s (VIII, 203). L o r s q u e les sang les le 
licou o u ï e s r ê n e s s o n t r o m p u s , q u a n d le c o c h e r a c r i é : Gare» 
Manou a déc la ré que , d a n s l ' un ou l ' au t re cas , a u c u n e a m e n d e ne 
devai t ê t r e ê t r e i m p o s é e p o u r u n acc iden t . Mais, q u a n d u n e voi-
tu re s ' écar te de la r o u t e p a r la m a l a d r e s s e d u coche r , s'il a r r ive 
q u e l q u e m a l h e u r , le m a î t r e doit ê t r e c o n d a m n é à 200 panas 
d ' a m e n d e . » (VIII, 292, 293.) L ' i n j u r e é ta i t p u n i e p a r Manou 
c o m m e pa r not re code , m ô m e q u a n d l ' a u t e u r de l ' i n j u r e disait la 
vér i té (VIII, 274.) 

On a essayé, à l ' a ide des s ta t i s t iques , de c o m p a r e r la crimi-
nali té des d iverses r a c e s . Mais il n ' e s t p a s fac i le de t i re r de ces 
d o c u m e n t s des c o n c l u s i o n s exac tes en s e m b l a b l e ma t i è re , pa rce 
q u i l s n e r e n f e r m e n t p a s tous les é l é m e n t s d u p r o b l è m e . Ainsi 
M. Tarde écr i t q u e la c r imina l i t é des A r a b e s es t b ien i n f é r i e u r e à 
celle des E u r o p é e n s . ( C r i m i n a l i t é comparée, p . 13.) Cette affir-* 

mat ion , s u r p r e n a n t e (1) au p r e m i e r a b o r d para î t conf i rmée p a r 
un passage d e l à Statistique tle 1881 à 1885 q u i dit , en effet , 
que les E u r o p é e n s autres que les Français f o u r n i s s e n t p ropor -
t ionne l l ement le p lu s f o r t con t ingen t de d é l i n q u a n t s (p. 50). Mais 
cet te cons ta t a t ion n ' e s t f a i t e : I ° q u e p o u r les p r é v e n u s t r a d u i t s 
en police co r rec t ionne l l e ; el le ne s ' app l ique pas a u x cr imes j u g é s 
p a r l e s c o u r s d ' a s s i s e s ; 2° elle ne conce rne que les E u r o p é e n s 
au t r e s q u e les F r a n ç a i s ; 3" el le ne t ient p a s compte des jur id ic-
t ions mi l i ta i res qui j u g e n t exc lus ivemen t les ind igènes des t e r r i -
to i res de c o m m a n d e m e n t s . De p lus , la s ta t i s t ique a besoin d ' ê t r e 
expl iquée . 

Les Arabes , il ne f au t pas l 'oubl ier , ne se d é n o n c e n t pas en t r e 
eux ; en ou t r e , l o r s q u ' u n dél i t e s t c o m m i s p a r un Arabe con t r e un 
Européen , les Arabes , t é m o i n s d u fait , ne f e r o n t j a m a i s con-
na î t re le coupab le . Le F r a n ç a i s , l 'Européen c 'es t l ' ennemi . Les 
F r a n ç a i s qui hab i t en t loin d e s villes c o n n a i s s e n t si b ien le sen-
t iment de sol idar i té qu i uni t l es A r a b e s con t re l ' é t r a n g e r et pa r 
sui te l ' e x t r ê m e diff iculté de découvr i r le coupab le , qu ' i l s s ' abs -
t i ennen t s o u v e n t de d é n o n c e r à la jus t i ce les dé l i t s don t ils ont 
é t é les v ic t imes . Un de mes col lègues , qui a hab i t é l 'Algérie 
p e n d a n t p lu s de vingt ans , m e r acon ta i t d e r n i è r e m e n t que d a n s 
les qu inze j o u r s qu ' i l venai t de pa s se r en ce p a y s , à u n e p ro-
pr ié té vo is ine d ' une rou l e , d ix-sep t vols et p lus ieurs incendies de 
meu le s a v a i e n t en lieu s u r sa p ropr i é t é , s ans qu 'on pû t découvr i r 
un coupab le . Les incend ies de réco l tes s o n t si f r é q u e n t s , q u e les 
p rop r i é t a i r e s s ' ab s t i ennen t de r é u n i r t ou t e s l eu r s réco l tes su r r e m -
p l acemen t des t iné à b a t t r e le b l é ; ils n 'y appo r t en t q u e success i -
vemen t la q u a n t i t é de ge rbes qu 'on p e u t ba t t re d a n s la j o u r n é e . 

Les Arabes , v ivant en géné ra l loin des villes, é c h a p p e n t l'acile-
m e q t à la surve i l l ance de la police. Tand i s q u e la p lupa r t des 
dél i ts c o m m i s par les ind igènes son t ignorés de la jus t ice f r an -
çaise, les dél i t s c o m m i s p a r les Européens , au con t ra i re , sont 
i m m é d i a t e m e n t c o n n u s . En effe t , les E u r o p é e n s hab i t en t su r -
tout les vi l les. 

(1) En effet, qui ne connaît par les récits des voyageurs les vices de toute nature 
des Arabes ? Qui ignore que les marchands d'esclaves afric ains sont tous Arabes et 
que ces infâmes trafiquants de chair humaine dépeuplent le centre de l 'Afrique et 
le mettent à feu et à sang ? Par suite de ces abominables chasses à l'esclave que 
font les Arabes, « l 'Afrique perd son sang par tous les pores. » (Camerou, le Tour 
du monde. 1 e r sem. 1877, p . 39.) — V. aussi les voyages de Livingstone et de 
G. Lejean.) 



I l f au t donc b ien se ga rde r d ' a p p r é c i e r la c r imina l i t é des Arabes 
et de la c o m p a r e r à celle des E u r o p é e n s d ' ap rès le n o m b r e des 
p o u r s u i t e s exercées . En 1885, s u r 79 p r é v e n u s d 'adul tè re , la 
s ta t i s t ique ne m e n t i o n n e aucun ind igène . Faut-i l en conc lure que 
les m œ u r s des Arabes son t p lus p u r e s q u e cel les des Européens? 
Qui ne sait , au con t r a i r e , qu 'e l les son t t r è s d i s so lues? 

Les c r i m e s é t an t p lu s a c t i v e m e n t r e c h e r c h é s q u e de simples 
déli ts , pa r ce qu ' i l s t roub len t d a v a n t a g e l ' o rd re publ ic , le nombre 
d e s Arabes accusés de c r imes d e v i e n t p lus cons idé rab le que 
celui des F r a n ç a i s et à peu près éga l à celui des a u t r e s Européens . 
Ainsi , d ' a p r è s la m ê m e s ta t i s t ique de 1885, il v a eu 6 F rança i s sur 
100 accusés ou 17 su r 100,000 h a b i t a n t s de na t iona l i t é f ran-
çaise , 6 a u t r e s E u r o p é e n s su r 100 accusés o u 22 s u r 100,000 habi-
t an t s de na t iona l i t é c o r r e s p o n d a n t e , 88 ind igènes su r 100 accusés 
ou 21 s u r 100,000 h a b i t a n t s o r ig ina i res de la co lon ie . Si on réunit 
le n o m b r e d e s accusés f r a n ç a i s à celui des a u t r e s eu ropéens , on 
ob t ien t u n e m o y e n n e de 19,50 su r 100,000 hab i t an t s de nationali té 
e u r o p é e n n e . 

11 f au t auss i o b s e r v e r q u e tou te la popu la t ion e u r o p é e n n e est 
jus t i c iab le des c o u r s d ' a s s i s e s et d e s t r i bunaux correct ionnels , 
tandis q u e la popu l a t i on ind igène , qu i hab i t e les t e r r i to i res de 
c o m m a n d e m e n t , es t ju s t i c i ab le d e s consei ls de g u e r r e . 

S a n s doute , e n t r e les p e u p l e s a p p a r t e n a n t à des r a c e s diverses, 
il y a de g r a n d e s d i f fé rences m o r a l e s , mais , se lon moi , elles 
t i ennen t a u t a n t aux in s t i t u t ions sociales et re l ig ieuses qu 'aux 
t e n d a n c e s na tu re l l e s . Ces d i f f é rences m o r a l e s , qui existent 
e n t r e les peup les , s ' o b s e r v e n t d ' a i l l eu rs auss i e n t r e les hommes 
a p p a r t e n a n t à la m ê m e race . Tou t e s les r a c e s c o m p t e n t des 
h o m m e s h o n n ê t e s et d e s h o m m e s c r imine ls , des h o m m e s qui 
s ' a p p a u v r i s s e n t v o l o n t a i r e m e n t p a r espr i t de sacr i f ice et. d 'autres 
qui s ' en r i ch i s sen t p a r le vol , des h o m m e s qui se dévouen t pour 
l e u r s s e m b l a b l e s et d ' a u t r e s qu i leur ô t en t la vie . La valeur 
m o r a l e ne t ien t donc p a s u n i q u e m e n t à la race , p u i s q u e des 
h o m m e s a p p a r t e n a n t à la m ô m e r ace p r é s e n t e n t des caractères 
si d i f fé ren t s . 

Il i m p o r t e auss i d ' o b s e r v e r q u e le ca rac tè re d ' u n p e u p l e n'est 
p a s invar iab le , q u ' U s e modi f i e s u i v a n t les ins t i tu t ions religieuses 
et po l i t iques , l ' é ta t des m œ u r s , le r ég ime é c o n o m i q u e , les com-
m u n i c a t i o n s avec d ' a u t r e s peup le s . L 'Athénien dif féra i t d u Spar-
t iate. Les c o n t e m p o r a i n s d e Régu lus ava ien t peu de ressemblance 

avec les c o n t e m p o r a i n s de Cati l ina. Le Romain du siècle d 'Au-
guste n 'é tai t p a s le m ê m e q u e le Romain qui vivait au d é b u t de 
la républ ique . L 'Al lemand, de sen t imen ta l e t de r ê v e u r , n 'es t - i l 
pas devenu h o m m e d ' ac t ion , p lus a m i de la fo rce q u e de la 
rêverie ? Le ca rac tè re f r ança i s est-i l le m ô m e au moyen âge qu ' à 
l 'époque d e l à r e n a i s s a n c e ? Le F rança i s d u xixe siècle r e s semble -
t-il beaucoup a u F r a n ç a i s du siècle de Louis XIV? Le N o r m a n d 
du xv° et du xvie siècle, ha rd i , aven tu reux , avait-i l le m ê m e ca rac -
tère que le N o r m a n d c o n t e m p o r a i n , p r u d e n t , ca lcu la teur à 
l 'excès ? Est-ce que , depu i s un cer ta in n o m b r e d ' années , n o t r e 
caractère na t iona l ne sub i t pas de f âcheuses modi f ica t ions ? Ne 
devenons-nous p a s un peu I ta l iens p a r la mol lesse , l 'oubli de la 
f ranchise , u n p e u Chinois pa r le f o r m a l i s m e , l ' abus des examens , 
un peu b o u d d h i s t e s pa r l ' a f fa ib l i ssement de la volonté , l ' a f fa isse-
ment des ca rac t è r e s et la t endance a u p e s s i m i s m e , un peu fa ta -
listes aussi c o m m e les Oientaux, et b e a u c o u p Amér ica ins p a r le 
culte du veau d 'o r , la p r é p o n d é r a n c e d o n n é e aux financiers et 
aux poli t iciens? Le peup le angla i s , qui était si agi té au xvn" siècle, 
n'est-il pas devenu a u j o u r d ' h u i le p lus ca lme d e s p e u p l e s ? 

Le m ê m e p e u p l e n 'a-t- i l pas s u c c e s s i v e m e n t des m œ u r s p u r e s 
et des m œ u r s c o r r o m p u e s ? Ne se produi t - i l p a s chez la m ê m e 
nation t an tô t un a c c r o i s s e m e n t de mora l i té , t an tô t u n e r e c r u d e s -
cence de c r imina l i t é ? Ainsi, p a r exemple , la co r rup t ion qui 
régnait à Rome à la fin de la R é p u b l i q u e n 'exis ta i t p a s à son 
or igine; elle v in t avec les r i chesses et l ' imi ta t ion d e s m œ u r s 
grecques et a s ia t iques . Il n 'y a p a s de p e u p l e don t le ca rac tè re 
et les m œ u r s ne sub i s s en t de modi f ica t ions . 

Le chr i s t i an i sme a t r a n s f o r m é les m œ u r s de toutes les r a c e s ; 
il produi t tous les j o u r s des t r a n s f o r m a t i o n s mora le s a d m i r a b l e s 
chez les peup le s les p lu s dég radés . Dans son voyage a u t o u r d u 
monde, Da rwin se m o n t r e émervei l lé des p rog rè s qui ont été 
introdui ts d a n s la Nouvel le - Zélande p a r les mi s s ionna i r e s 
(p. 455, 456). Les fils de cann iba l e s d e v i e n n e n t des cu l t iva teurs 
laborieux, doux , h o n n ê t e s . Chez les Ta ï t iens il cons t a t e q u e 
« l ' in troduct ion du ch r i s t i an i sme a c o n s i d é r a b l e m e n t r é d u i t la 
fraude, l ' i n t e m p é r a n c e et la débauche , q u e les sacrif ices h u m a i n s , 
que la pu i s sance des p r ê t r e s ido lâ t res , q u ' u n sy s t ème de 
débauche s ans pa re i l d a n s a u c u n e a u t r e par t ie du m o n d e , q u e 
1 infanticide, c o n s é q u e n c e de ce sys t ème , ont d i s p a r u a u j o u r -
d'hui » (p. 4t3). Une réun ion des c h e f s de l'Ile a y a n t eu lieu 



m 

sous la p r é s i d e n c e de la r e i n e , p o u r d i s cu t e r u n e affaire inter-
na t iona l e , D a r w i n a jou te qu ' i l ne peu t t r o u v e r de t e r m e s pour 
e x p r i m e r la s u r p r i s e q u e se s c o m p a g n o n s et l u i - m ê m e ont res-
sent ie « en v o y a n t le bon s e n s , la force de r a i s o n n e m e n t , la 
m o d é r a t i o n , la c a n d e u r , la p r o m p t i t u d e de r é so lu t ion q u e montra 
ce p a r l e m e n t » (p. 415). Le por t ra i t est si flatteur qu ' i l peu! 
s a n s d é s a v a n t a g e sou t en i r la c o m p a r a i s o n avec p lu s d 'un parle-
m e n t des p a y s d ' E u r o p e . 

Ce fait q u e les peup le s les p l u s d i f fé ren ts se t r a n s f o r m e n t sous 
l 'act ion d u c h r i s t i a n i s m e suf f i t encore à p r o u v e r q u e les insti-
t u t i o n s r e l ig i euses ne son t p a s des p r o d u i t s de la race , d u carac-
tère n a t i o n a l , p u i s q u e les m ê m e s c royances son t adop tée s avec 
f e rveu r p a r des Angla i s et des s a u v a g e s de la Nouvelle-Zélande 
et de l 'Aus t ra l i e , p a r des F r a n ç a i s et des i nd igènes d u Tonkin. 
Ne voi t -on p a s a u s s i le m ê m e p e u p l e p r a t i q u e r success ivement 
des r e l ig ions d i f f é r en t e s ? 

Les c o m m u n i c a t i o n s n o m b r e u s e s , qui s ' é t ab l i s sen t e n t r e les 
p e u p l e s d e r a c e s d i f fé ren tes , c o n t r i b u e n t auss i p u i s s a m m e n t à 
d i m i n u e r l ' i n f l u e n c e de la r a c e . Les r aces se m é l a n g e n t , les 
c o u t u m e s loca le s d i s p a r a i s s e n t ; le ca rac tè re pa r t i cu l i e r de la 
c r imina l i t é de c h a q u e na t ion t e n d à s ' e f facer . Ains i , M. Bodio, 
d i r e c t e u r de la Statistique italienne, c o n s t a t e q u e « la phy-
s ionomie de la c r imina l i t é e n Italie a b a n d o n n e peu à peu ce 
ca rac tè re d e v io lence s a n g u i n a i r e qu 'e l l e a f fec ta i t e t tend à se 
r a p p r o c h e r d e s c a r a c t è r e s q u i sont p lus c o m m u n s aux États de 
l 'Eu rope c e n t r a l e et occ iden ta le ». (Actes du Congrès de Rome, 
p . -477.) 

Ce c r o i s e m e n t d e s r aces qu i se p r o d u i t de p lu s en p lus , sur-
tou t en A m é r i q u e et en Océanie , a insp i ré des c r a in t e s à quelques 
p h i l o s o p h e s au po in t de v u e de l ' aven i r m o r a l de la race 
h u m a i n e . M. le D r Le Bon (l'Homme et les Sociétés, t . II, p. 135), 
31. L o m b r o s o et Mrae C lémence Rove r , au C o n g r è s de Par is , ont 
p a r u voir d a n s ce c r o i s e m e n t des r aces u n e cause de dégrada-
t ion. Mais ces c r a in t e s ne s o n t p a s p a r t a g é e s p a r MM. de Quatre-
f ages et T o p i n a r d . « Le c r o i s e m e n t n ' e s t p a s p o u r les r aces qu'il 
e n g e n d r e u n e c a u s e de d é g é n é r e s c e n c e . . . En déf ini t ive , à peu 
p r è s tous les b l a n c s e u r o p é e n s ne son t q u e les mét i s des 
d ive rses r a c e s qu i o n t s u c c e s s i v e m e n t envah i e t p e u p l é l'occi-
d e n t d u v ieux m o n d e d e p u i s les i emps t e r t i a i r e s j u s q u ' à nos 
jou r s . Là m ê m e est s a n s d o u t e u n e des causes de n o t r e supério-

ri te . Ne c ra ignons d o n c pas q u e les r aces f u tu r e s , i s sue s d u 
c r o i s e m e n t le p lus vas te qui se soi t j a m a i s accompl i , soient au -
d e s s o u s d e s r aces c o n t e m p o r a i n e s ». (Introd. à l'étude des races 
humaines, p. 182. Voyez auss i Top ina rd , p. 203 . ) 

En r é s u m é , le t e m p é r a m e n t , le sexe, la race exe rcen t u n e 
in f luence incontes tab le sur l ' h o m m e , qu i subi t en o u t r e celle d u 
c l imat , des sa i sons , d e l à n o u r r i t u r e . C o m m e n t en serai t - i l a u t r e -
m e n t ? L ' h o m m e n 'es t pas un p u r espr i t , b ien loin de là! La fo rce 
qu i lui p e r m e t de sen t i r , de p e n s e r et de vouloi r est te l lement unie 
à la mat iè re , qu ' i l n 'y a r ien d ' é t o n n a n t à ce qu 'e l le reçoive d e s 
i m p r e s s i o n s d u corps et de la n a t u r e ex té r ieure , qui agit su r lui . 
Tou te la ques t ion est de savoi r si ces in f luences phys io log iques 
et p h y s i q u e s ne son t pas l imi tées , réglées p a r les in f luences 
m o r a l e s ; p a r la r a i s o n et la vo lon té , qui ne m a n q u e n t à a u c u n 
h o m m e . Or, les fa i ts é t ab l i s sen t q u e les i n f luences p h y s i q u e s et 
phys io log iques ne son t j a m a i s assez fo r t e s p o u r s u p p r i m e r le 
pouvoi r de con t rô le et de d i rec t ion q u e l ' h o m m e conse rve su r 
s e s ac t ions . 



C H A P I T R E VII 

L E C R I M E , L E C L I M A T E T L A N O U R R I T U R E 

Le spi r i tua l is te , qui néglige le côté phys ique de l 'homme, 
t r ouve h u m i l i a n t que le roi de l 'un ivers , fai t à l ' image de Dieu, 
sub i s se l ' inf luence de la t e m p é r a t u r e , d u cl imat, des aliments, 
« de ce t te t e r r e qu ' i l foule aux pieds ». Su ivan t lui, on ne doit 
p a s c ro i re à l 'effet des c l imats sur l ' homme phys ique et bien 
m o i n s encore sur l ' homme m o r a l . (De Bonald , Théorie du 
pouvoir, 460.) Tomban t d a n s u n e exagérat ion en sens contraire, 
le natura l i s te , qui ne voit dans la na tu r e h u m a i n e que la partie 
a n i m a l e e t oublie le côté mora l , accorde aux ci rconstances phy-
s iques u n e influence p r épondé ran t e , décisive. Depuis quelques 
a n n é e s , c 'est cel te théorie qui l ' empor te . Des historiens, des 
c r i t iques , des c r iminal i s tes d is t ingués expl iquent tout , institu-
t ions , re l ig ions , l i t t é ra tu res , mora l i t é , cr iminal i té , pa r le climat, 
la race , le milieu, l 'a ir , la nour r i tu re . Les écrivains qui foui 
r e s so r t i r la p u i s s a n c e de tou tes ces inf luences phys iques ne sont 
p a s en t i è rement dans l ' e r reur . Il y a beaucoup de vrai dans ce 
qu ' i ls d i s e n t ; m a i s n 'y a-t-i l p a s auss i beaucoup d'exagération? 
N'ont- i l s pas le tor t d 'oub l ie r q u e ces influences ne se produisent 
pas s u r une mach ine , s u r un ê t re passif , incapable de réagir 
con t re e l les? L 'espr i t de m e s u r e n 'a- t - i l pas m a n q u é à ces écri-
vains , qui ass imi lent le vice e t la ver tu à des p rodu i t s du sol. 
du cl imat , c o m m e si l ' h o m m e était une p lan te ? Telle est la ques-
t ion, b ien ancienne , et t ou jou r s nouvel le , q u e j e vais rapidement 
examine r . 

Cette ques t ion , en effet, quo ique tou jour s l 'objet des préoccu-
pa t ions des écr iva ins m o d e r n e s , n 'avai t pas échappé à la péné-
t ra t ion des anciens . « A A t h è n e s , dit Cicéron, l 'a ir est vif et 
l 'on croi t q u e c 'est ce qu i d o n n e tan t d 'espr i t aux Athéniens ; à 
Thèbes , il est épais et les T h é b a i n s son t lourds e t robustes . » 
[Du Destin, § 4.) Galien avai t dé jà observé « les changements qui 

sont produi t s chez les an imaux par les d iverses régions ». (T. I. 
p. 104 ; t r ad . Daremberg. ) Hippocrate avait écrit un traité des 
Airs, des eaux et des lieux. « Généra l emen t n o u s t rouvons qu 'à 
la na ture du pays co r responden t la fo rme du corps e t les d i spo-
sit ions de l ' âme. » (T. II, p. 91 ; t rad . Littré.) Le cé lèbre médecin 
grec avait déjà noté u n e différence de carac tè re en t re l ' homme 
de la montagne et celui de la pla ine, le p r emie r lui pa ra i s san t 
plus courageux et plus du r au travail , Polybe racon te que la vie 
d u r e et labor ieuse des m o n t a g n a r d s d 'Arcadie et l 'air froid et 
tr iste qu' i ls respi ra ient p rodu i sen t chez eux un na ture l sombre 
et fa rouche et que le légis la teur , p o u r adoucir cette h u m e u r sau-
vage, avait r endu obligatoire l 'é tude de la m u s i q u e . Les enfan t s 
la suçaient pour a insi dire avec le lait. (L. IV, ch. v.) « Nos in-
clinations, dit-il, pour l 'ordinaire , sont con fo rmes à l 'a ir qui n o u s 
env i ronne . C'est de là qu 'on voit dans les na t ions di f férentes et 
éloignées les unes des au t res , u n e si g r a n d e variété non seule-
m e n t de cou tumes , de visages et de couleurs , ma i s encore d ' in-
c l inat ions . »> Il es t te l lement convaincu de la pu issance de l 'a ir 
sur le na tu re l et de celle de la mus ique s u r le ca rac tè re qu'il 
a t t r ibue la c ruau t é e t l ' impiété des Cynethéens , Arcadiens eux-
mêmes , à l eu r m é p r i s de la mus ique , « qui n 'es t qu 'ut i le aux 
au t r e s h o m m e s , mais qui est abso lumen t nécessai re aux Arca-
diens ». Dans Platon, on t rouve de n o m b r e u x passages , où l 'ac-
tion de la t empéra tu re , des eaux, des vents est indiquée non pas 
seu lement sur le corps , mais encore sur le carac tère et les dispo-
sit ions de l ' âme. C ' e s t p a r exemple, dans le Timée, Crit ias qui r a -
conte que , pour la fondat ion d 'Athènes , Athéné a fait choix d 'un 
pays, où « l ' heureuse t empéra tu re des sa isons y p rodu i ra i t des 
h o m m e s excel lents en sagesse. Tous les lieux, dit Platon, ne 
sont pas éga lement p ropres à r end re les h o m m e s mei l leurs ou 
pi res . . . Ici les h o m m e s sont d 'un carac tère bizarre et empor té à 
cause des vents (1) de toute espèce et des cha leu r s excessives 
qui régnent dans le pays qu' i ls hab i t en t ; ai l leurs c 'est la sura-
bondance des eaux qui p rodu i t les m ê m e s effets . » (Les Lois,-
l ivre V.) 

Chez les modernes , Montaigne, Bodin, le voyageur Chardin 

(l) Les \euts et particulièrement les veuts du midi peuvent même, sinou pro-
duire la folie, du moins accentuer les prédispositions aux maladies nerveuses. Les 
médecins ont observé qu'ils rendent souvent les aliénés plus agités. (Foville, ar l . 
Folie, Dictionnaire de médecine de Jaccoud). 



et l ' abbé d u Bos L) ava ien t déjà s ignalé avec fo rce avan t Mon-
tesqu ieu l ' ac t ion d u mi l ieu . « La f o r m e de n o t r e ê t r e , dit 
Montaigne, d é p e n d d e l 'a ir , d u c l imat et d u t e r ro i r où nous 
n a i s s o n s ; non s e u l e m e n t le t e in t , la tai l le , la complexion et 
les c o n t e n a n c e s , m a i s encore les f a c u l t é s de l ' âme . » (L. Il, 
ch . xn.) Ne c r o i r a i t - o n pas e n t e n d r e M. ' l 'aine, qui a dit : « L'air 
et les a l i m e n t s f o n t l e c o r p s à la l ongue . Le c l imat , son degré et 
s e s c o n t r a s t e s p r o d u i s e n t des s ensa t i ons hab i t ue l l e s et à la fin 
la sensibi l i té d é f i n i t i v e . C'est là tout l ' h o m m e esp r i t e t corps, 
en sor te q u e le c i e l e t le sol m a r q u e n t tou t l ' h o m m e à leur 
empre in t e . » Q u a n t à Bodin, le c i n q u i è m e l ivre tout en t ie r de 
la République e s t c o n s a c r é à l ' examen de l ' in f luence d u milieu 
su r le ca rac tè re , l e s m œ u r s et les d ive r se s f o r m e s de gouverne-
m e n t . 

L ' inf luence d u c l i m a t su r le t e m p é r a m e n t et pa r su i te sur le 
ca rac tè re n 'a pas b e s o i n d ' ê t r e d é m o n t r é e , t a n t elle es t indiscu-
table . Qui s o n g e r a i t à n i e r que la vivaci té des P rovençaux tient 
au soleil e t a u m i s t r a l , e t q u e le c a r ac t è r e f ro id d e s Anglais 
v ient d u c l imat b r u i n e u x sous leque l ils v i v e n t ? 

L'action d u c l i m a t s u r les f a c u l t é s in te l l ec tue l les n ' e s t pas non 
p lus con tes t ab le . E l l e se t r adu i t d a n s les œ u v r e s l i t téra i res des 
d i f f é ren t s p e u p l e s . L ' imag ina t ion , la sens ibi l i té des peup les du 
.Alidi ne son t p a s l e s m ê m e s q u e cel les d e s p e u p l e s du Nord ; la 
m u s i q u e , la p e i n t u r e , la poés ie , l ' é l oquence des I t a l i ens , par 
exemple , ne r e s s e m b l e n t pas à la m u s i q u e , à la pe in tu r e , à la 
poésie , à l ' é l o q u e n c e des Angla i s ou des Al l emands . Il faut 
encore no ter q u e l ' a c t i o n du c l imat c h a u d r e n d le t rava i l difficile, 
éne rve la v o l o n t é ; q u e , pa r sui te , les h o m m e s d 'ac t ion sontp lu-
tôt d a n s le Nord e t les h o m m e s d ' imag ina t ion d a n s le Midi. Et 
cependan t , m ê m e s u r ce point , q u e d ' e x c e p t i o n s à la r è g l e ! Les 
Grecs , les R o m a i n s , les Turcs , les Arabes n ' é ta ien t - i l s pas des 
h o m m e s d ' ac t ion ? Ces peup les , l es p r e m i e r s su r tou t , n'ont-ils 
p rodu i t q u e d e s œ u v r e s d ' imag ina t i on ? Quel est le peup le du 
Nord qu i a c o m p t é d e p lus g r a n d s p h i l o s o p h e s q u e les philo-

(1) L'abbé du Bos cite u n e confidence fort curieuse, que le chancelier de Cimerai 
fit à l'historien de Thou s u r « l 'altération que le froid causait dans le tempérament 
de Henri III... Le chancel ier me prédit . . . peu de jours avant que Messieurs de Guise 
fussent tués, que si le d u c de Guise continuait à faire "de la peine au roi durant 
le temps qu'il faisait , ce prince le ferait expédier entre quatre murailles sans autre 
forme de procès. L 'espr i t du roi, a jouta- t - i l , s'irrite facilement durant une gelée 
telle que celle que nous essuyons. Ce t emps le rend presque furieux. » (Réflexions 
critiques sur la poésie el sur la peinture, t. II, p . 242.) 

sophes g recs et de p lu s i l lus t res j u r i s consu l t e s q u e les ju r i s -
consu l tes r o m a i n s ? E n réal i té , la ph i losophie , les l umiè re s , les 
v ic to i res von t a l t e r n a t i v e m e n t d u midi au nord et d u no rd a u 
midi . Les R o m a i n s ont d ' abo rd va incu les b a r b a r e s , pu is ils on t 
é té va incus p a r eux. L e s Turcs ont é té su r le po in t de c o n q u é r i r 
l ' E u r o p e ; n o u s les voyons a u j o u r d ' h u i c a m p é s à Cons tan t inop le 
p o u r q u e l q u e s a n n é e s s eu l emen t . 

Cette act ion du c l imat se fa i t -e l le auss i s en t i r s u r les facu l tés 
mora les , s u r les pass ions , s u r la c o n d u i t e ? Oui, c e r t a i n e m e n t . 
Le cl imat c h a u d , pa r exemple , l iàte la p u b e r t é et pa r su i te le 
d é v e l o p p e m e n t d e s pas s ions . « Tou tes c h o s e s égales d ' a i l l eurs , 
c h a q u e degré de la t i tude aba i s se ou élève d ' u n p e u p lu s d 'un m o i s 
l 'âge auque l la f e m m e est pubè re , se lon q u e l 'on m a r c h e vers 
l ' équa teur ou vers le pô le . » (Qua t re fages , Introd., p . 228.) Les 
p a s s i o n s son t p lus p récoces et p lus vives d a n s le Midi q u e 
d a n s le Nord. S 'ensui t - i l q u e d a n s les p a y s du Midi « l e p h y s i q u e 
a u n e telle fo rce q u e la mora l e n ' y peu t p re sque r ien » ? Montes-
qu ieu l 'a é c r i t : « Dans ces pays , au lieu de p récep tes , il f au t des 
ve r roux » (1. XVI, ch . vin) ; « a p p r o c h e z du Midi, vous croi rez vous 
é lo igner de la m o r a l e ; d e s p a s s i o n s p lu s vives mul t ip l i e ron t 
les c r imes . »» (L. XIV, c h . II.) Bodin auss i écr i t q u e le peup le 
sep ten t r iona l « es t p lus c h a s t e et p u d i q u e et le mér id iona l fo r t 
l ub r ique . . . q u e toute l 'Af r ique ado ra i t Vénus . . . queTi te -Live , pa r -
lan t des N u m i d e s qu i é t a i en t le p lus mér id iona l de tous les s u j e t s 
et all iés des Roma ins , pe in t l eurs m œ u r s en ces t e r m e s : Ante 
omîtes Barbaros Numidee in Venererrt effusi. » (L. V, p. 680.) Il 
y a b e a u c o u p de vér i té d a n s les obse rva t ions de Montesquieu e t 
de Bodin ; c e p e n d a n t j e crois qu ' i l s ont exagéré l ' in f luence d u 
cl imat en a t t r i buan t tous les d é s o r d r e s d e s peup le s du Midi à 
cette c ause . Avec u n e re l ig ion p lu s mora le , un g o u v e r n e m e n t 
m o i n s despo t ique , ces d é s o r d r e s p e u v e n t d i spa ra î t r e . En effe t , 
l ' inf luence du c l imat p e u t ê t re si b ien c o m b a t t u e p a r l ' éduca t ion , 
la rel igion, q u e là où les f e m m e s d 'Asie ou d 'Af r ique on t d e s 
m œ u r s d i s so lues , des f e m m e s e u r o p é e n n e s se f o n t r e m a r q u e r 
p a r la d igni té de la vie ; des re l ig ieux obse rven t le cél ibat là où 
les indigènes p r a t i q u e n t la p o l y g a m i e . Mon te squ i eu lu i -même 
r econna î t q u e la religion ch ré t i enne « a p o r t é au mi l i eu de 
l 'Afr ique les m œ u r s de l 'Eu rope et ses lois »». (L. XXIV, ch . m.) 
Quelle q u e soit la fo rce d u c l imat , la fo rce du s e n t i m e n t reli-
gieux es t t o u j o u r s p lus g r a n d e et les p r écep te s va len t mieux q u e 
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l es v e r r o u s . P a r les c ra in tes et les e s p é r a n c e s qu 'e l le donne , 
p a r l ' h o r r e u r d u m a l et l ' a m o u r d u bien qu 'e l le insp i re , en fai-
san t v ivre l ' h o m m e en p résence de la divini té , la rel igion chré-
t i enne lu i p e r m e t de dompte r s e s p a s s i o n s . « Le c l imat , dit 
Voltaire , a q u e l q u e pu i s sance , le g o u v e r n e m e n t c e n t fois plus, 
la re l ig ion jo in te a u g o u v e r n e m e n t e n c o r e d a v a n t a g e . » 

CRIMES CONTRE LES MOEURS. — S i l e s m œ u r s d e s h o m m e s d a 

Midi é t a i en t t o u j o u r s p l u s m a u v a i s e s q u e cel les des h o m m e s du 
Nord , on t r o u v e r a i t u n p lu s g r and n o m b r e de c r i m e s contre les 
m œ u r s d a n s le m i d i de la F r a n c e . Or, p r o p o r t i o n n e l l e m e n t au 
chif f re de la p o p u l a t i o n , ce n o m b r e es t p lus g r and d a n s le Nord. 
Ainsi, il e s t de 14 pour 100,000 h a b i t a n t s d a n s le Nord, et de 
10 p o u r 100,000 h a b i t a n t s d a n s le Sud (1). 

En P r o v e n c e n o t a m m e n t et en Corse , il y a b e a u c o u p moins 
d ' a t t en t a t s aux m œ u r s q u e dans le Nord . M. Baudr i l l a r t a aussi 
o b s e r v é q u e d a n s les B o u c h e s - d u - R h ô n e , ma lg ré Marseil le, on ne 
t rouve q u e 1 e n f a n t n a t u r e l su r 14 n a i s s a n c e s , t and i s qu' i l y en 
a 1 su r 10 n a i s s a n c e s d a n s les d é p a r t e m e n t s du Nord et du Cal-
vados . « Nous ne t r o u v o n s , a joute- t - i l , q u ' u n e seule naissance 
i l légitime su r 30 d a n s l e Var et m o i n s de 1 su r -40 dans les 
B a s s e s - A l p e s . D a n s u n can ton d e s B o u c h e s - d u - R h ô n e , celui 
de C h â t e a u r e n a r d , on ne re lève q u ' u n e n a i s s a n c e illégitime 
su r 200 (2). » Le s avan t é conomis t e p e n s e q u e « le mouvement 
et la ga ie té de ces r a c e s m é r i d i o n a l e s l e s l iv ren t m o i n s aux gros-
s iers e n t r a î n e m e n t s d e s s ens q u e l ' humid i t é d u cl imat et la 
l a n g u e u r du t e m p é r a m e n t de ce r t a ines popu l a t i ons d u Nord 
s u j e t t e s à l ' e n n u i et av ides de d ive r s ions . » Il fau t a u s s i ajouter 
q u ' e n P r o v e n c e et en Corse les j e u n e s filles, m ê m e celles qui 
son t pauv re s , on t u n s e n t i m e n t d ' a m o u r - p r o p r e , de fierté, de 
digni té , qui m e p a r a î t b e a u c o u p p lu s déve loppé q u e dans le 
Nord . L 'op in ion es t t r è s s évè re p o u r cel les qu i se l a i s sen t séduire. 
El les son t , en ou t re , p r o t é g é e s p a r l eu r s f r è r e s , qui veillent sur 
l eu r condu i t e avec v ig i l ance . Enf in , les h a b i t u d e s de tempérance 
des popu l a t i ons m é r i d i o n a l e s c o n t r i b u e n t e n c o r e puissamment 
à la mora l i t é . Il e s t d ' e x p é r i e n c e jud ic ia i re q u e l ' ivresse et la 
co r rup t ion d e s m œ u r s m a r c h e n t e n s e m b l e . La Statistique cri-

(1) Statistique de ISSO, p . I I . J j 
(Y) Séances et travaux de l'Académie des sciences morales, 1891,181.(11 ce|"'n-

ilaiit la beauté des femmes de ce p a y s est remarquable . ) 

mineUe de 1880, p. I I , cons ta te q u e les d é p a r t e m e n t s ou il se 
c o m m e t le p lu s d ' a t t en ta t s aux m œ u r s son t ceux où il y a le 
p lus de pou r su i t e s pour ivresse, c ' es t -à -d i re les d é p a r t e m e n t s 
s i tués a u nord et à l 'oues t . Donc, on le voit, il ne suff i t p a s de 
s ' app roche r du Midi p o u r s ' é lo igner de la mora l e , pu i sque d a n s 
le midi de la F rance les m œ u r s son t me i l l eu res q u e d a n s le n o r d . 

On a ob jec té , c ependan t , q u e m ô m e en F r a n c e le c l imat exe rce 
u n e inf luence d é t e r m i n a n t e su r la c r imina l i té , pu i sque les viols 
et attentats à la pudeur s o n t p lus n o m b r e u x au p r i n t e m p s et en 
é té qu ' en h ive r e t en a u t o m n e . II es t poss ib le q u e l 'act ion d u 
p r in t emps et des p r e m i è r e s cha leu r s con t r ibue à l ' augmenta t ion 
des a t t en t a t s à la p u d e u r , en su rexc i t an t les p a s s i o n s ; cepen-
d a n t l ' acc ro i s sement de ces a t t en ta t s p e n d a n t la bel le sa ison 
peu t auss i s ' exp l iquer p a r ce fa i t q u e la popula t ion se r é p a n d 
alors d a v a n t a g e d a n s les c h a m p s . L 'h iver , les e n f a n t s r e s t en t à 
la ville ou au village sous la surve i l l ance d e s pa r en t s et des 
vois ins ; l 'é té , ils von t cour i r d a n s la c a m p a g n e et son t p lus 
exposés aux ag re s s ions . 

J ' a i vu, il e s t vrai , à la cou r d 'ass i ses , q u e l q u e s af fa i res qu i , 
a u p r e m i e r abord , au to r i s en t à c ro i re q u e le c l imat , jo in t à la 
j e u n e s s e des accusés , a exercé su r eux u n e inf luence p r e s q u e 
i r rés is t ib le : des j e u n e s gens , r e n c o n t r a n t u n e j e u n e fille d a n s 
un lieu éca r t é , se j e t t e n t su r elle b r u s q u e m e n t et se l iv ren t suc-
ce s s ivemen t ou m ê m e s i m u l t a n é m e n t su r elle aux d e r n i e r s 
ou t r ages . Mais, d a n s ces af fa i res t r è s r a r e s , les accusés é ta ien t 
de mauva i s su j e t s d é j à échauf fé s pa r la bo i s son . 

P o u r les cas de folie et l es suicides, qui t i ennen t b e a u c o u p à 
l ' o rgan i sme , l ' in f luence sa i sonn iè re es t au con t ra i r e t r è s m a r -
quée . Le n o m b r e des cas de folie a u g m e n t e p rog re s s ivemen t 
de j anv ie r à ju in et d i m i n u e ensu i t e j u s q u ' e n d é c e m b r e (1). C'est 
à l 'action d u p r i n t e m p s s u r l ' o r g a n i s m e qu' i l fau t a t t r i bue r cel te 
progress ion d e s cas de fol ie , qu i a t t e in t son m a x i m u m en j u i n . Je 
me rappel le u n fai t i n t é re s san t , qui s ' es t p r o d u i t dans un a r ron -
d i s s e m e n t o ù j ' é ta i s p r o c u r e u r : c h a q u e a n n é e , a u d é b u t du 
p r in t emps , un p o r t e u r de con t r a in t e s , s en tan t ses f acu l t é s se 
t roub le r , vena i t l u i -même d e m a n d e r son p l a c e m e n t d a n s un 
asi le ; deux ou trois mois a p r è s il sor ta i t guér i . P o u r les suic ides , 
on a auss i obse rvé le m ê m e m o u v e m e n t a s c e n d a n t de l 'h iver 

(I) t) P. G a rmer , la Folie à Paris, p. 16. 



au p r in t emps j u s q u ' e n ju in et le m ê m e m o u v e m e n t descendant 
de ju in , ju i l le t à n o v e m b r e (1). D 'après la s tat is t ique criminelle 
de 1888, sur 8,451 su ic ides , 2,595 ont été accompl i s aupr in temps , 
2,284 en été, 1,806 e n h iver et 1,766 en au tomne . 

CRIMES CONTRE LES PERSONNES. — L e s c r i m e s c o n t r e l e s p e r -

sonnes sont p lus f r é q u e n t s dans le Midi que dans le Nord ; cela 
est vrai , non p a s s e u l e m e n t en France , m a i s encore lorsqu'on 
compare la c r i m i n a l i t é de la F rance avec celle de l 'Angleterre. 
« Le midi de la F r a n c e est la région qui compte le p lus d'accu-
sés de c r imes c o n t r e les p e r s o n n e s . >, (Statistique de 1881, 
p. 8.) Les vols y s o n t plus souvent accompagnés de violence que 
d a n s le Nord. S u r c e point , l ' influence du c l imat m e paraî t incon-
tes table . Les m é r i d i o n a u x sont , en général , p lus violents, plus 
audacieux que l es h o m m e s du Nord. Ayant été successivement 
magis t ra t à l î o u e n , à Lyon et à Aix, j 'a i cons ta té q u e l 'aspect 
seul des h a b i t a t i o n s r évè le cette différence de carac tère : à Rouen, 
à Lyon, don t le c l i m a t r essemble h celui de Rouen, on ne voit 
aucune grille aux f e n ê t r e s du rez-de-chaussée ; à Aix, à Marseille 
ces fenêt res son t s o i g n e u s e m e n t protégées cont re les agressions 
noc tu rnes par des b a r r e a u x de fer . 

Faut-il en c o n c l u r e que le t e m p é r a m e n t des mér id ionaux tient 
du c l imat une v io l ence qui les rend c r imine ls? Nul lement , mais le 
cl imat donne u n e f o r m e spéciale à la cr iminal i té ; l ' homme, qui 
devient c r imine l s o u s l ' inf luence de telle ou telle pass ion , adopte, 
suivant son c a r a c t è r e , telle ou telle fo rme de la cr iminal i té . Ainsi 
l ' I tal ien, qui v o u d r a voler , ne recu le ra pas devant l 'effraction, 
l 'escalade ou la v io lence , tandis que le Normand emploiera de pré-
férence un m o d e d ' app rop r i a t i on f raudu leuse . Il en est de même 
pour la fo l ie ; les f o r m e s de l 'al iénation var ien t su ivan t les pays. 

Cette inf luence r ée l l e du cl imat sur la fo rme de la criminalité, 
il ne fau t pas c e p e n d a n t l ' exagérer . Ainsi, m ê m e d a n s le Nord-
Es t et le Nord -Oues t , n o t a m m e n t d a n s les r e s so r t s de Nancy et 
de Rennes , il se c o m m e t au tan t de cr imes cont re les personnes 
que dans le Midi. (Statistique de 1881, VIII.) 

Souvent le m ê m e défau t et la m ê m e ver tu se rencontreront 
chez des peup les a p p a r t e n a n t à des r aces différentes . On sait que 
la t endance au m e n s o n g e , à la ruse , à la fourber ie était constatée. 

(1) Dr Soequet, Annales médico-psychologiques, janvier 1890, p. 44. 

dès l 'ant iquité, chez les peuples qui hab i ten t les bo rds de la .Médi-
te r ranée . La fourber ie car thag inoise , / i des púnica, est res tée 
célèbre . Les Éoliens passaient p o u r t rès rusés , les Crétois pour 
t rès m e n t e u r s (1) ; on disait auss i grœcia mendax. Les I tal iens 
au jourd 'hu i ne pa ra i s sen t pas avoir un culte t rès p rononcé pour 
la vé r i t é ; ceux que nous avons à juge r en Provence n ' avouent 
j amais , m ê m e quand ils sont pr is en flagrant déli t . Croit-on que 
cette t endance à l 'a l térat ion de la vérité ne se t rouve pas s u r les 
bords de l'Elbe et de la Tamise , c o m m e s u r ceux du Tibre et de 
l 'Arno? Ne voyons-nous pas en France l 'esprit de f inesse auss i 
accentué chez le r e n a r d gascon que chez le r ena rd n o r m a n d ? 
La Fonta ine les met ta i t tous les deux sur un pied d ' éga l i t é : 

Certain renard gascon, d'autres disent normand.. . 

Pour prouver l ' influence dé te rminan te du climat sur la crimi-
nalité, on a l ' hab i tude de citer la Corse, où le n o m b r e des homi-
cides volontai res est t rès cons idérable . A mon avis, cet exemple 
n 'est pas p r o b a n t ; la cause d e s n o m b r e u x assass ina t s e t m e u r t r e s 
commis en Corse est beaucoup plus une cause sociale, h is tor ique 
q u ' u n e cause c l imatér ique. P e n d a n t qu' i ls é ta ient placés sous la 
dominat ion de Gênes, les Corses ont été en but te aux vexations 
d ' une adminis t ra t ion b r u t a l e ; ne pouvan t obteni r jus t ice de 
leurs oppresseurs , ils ont pris l 'habi tude de se venger , de se 
rendre jus t ice eux-mêmes . L ' a m o u r de la vengeance, la vendetta, 
n 'es t pas u n i q u e m e n t un dés i r an imal de représai l les , c 'est la 
fo rme violente de la jus t ice , de la légit ime défense . M. Dupin 
avait déjà observé que , chez les Corses, « l ' a rdeur de la vengeance 
est née de la soif de just ice » (2). (Observations sur Injustice cri-
minelle.) Les r ivali tés qui se son t établies ent re les pr incipales 
familles de l'île, les lu t tes poli t iques, le por t d ' a rmes , la défiance 
ii l 'égard de l ' adminis t ra t ion , qui n 'a pas su tou jour s res te r indé -
pendante et impar t ia le , sont les vér i tables causes , et 11011 la cha-
leur du cl imat, des nombreux homicides volonta i res qui sont 
commis (3). Les causes de la f r équence des meur t r e s sont si bien 

(1) Saint Paul avait observé cette disposition très accentuée des Crétois pour le 
mensonge. Il raconte qu'on a dit d'eux : « Les Crétois sont toujours menteurs. Ce 
sont des méchantes bètes qui n'aiment qu'à manger et à ne rien faire. » Saint Paul 
ajoute : « Ce témoignage est véritable. » (Epitreà Tile. v. 12, 13.) 

(2) M. Troplong a aussi fait cette observation. (Séances et travaux de l'Acadé-
mie des sciences morales, nov. et déc. 1848, p . 385.) 

(3) En 1848. M. Arrighi signalait déjale mauvais choix des fonctionnaires et l 'em-
pire excessif des influences politiques. (Ibid.) 



sociales, que les m ô m e s m œ u r s ex i s ten t chez les hab i t an t s delà 
pla ine et chez les hab i t an t s des m o n t a g n e s , s u r les bo rds de la 
m e r où le c l imat es t doux, e t d a n s l ' i n t é r i eu r où le c l imat est rude. 

Les f aux témoignages s o n t au s s i t rès f r é q u e n t s en Corse ; 
d i ra - t -on que la cause en es t encore d a n s la cha leu r d u climat? 
Év idemmen t il f au t la c h e r c h e r d a n s la violence des lu t tes poli-
t iques et des r ival i tés de fami l les . 

Si le cl imat avait fai t le ca r ac t è r e co r se , on aura i t consta té tou-
j o u r s le m ê m e ca rac tè re . Or, les Corses é ta ient r épu tés autrefois 
t rès doux et t rès paci f iques . « Les Corses, dit Diodore de Sicile, 
vivent en t re eux p a i s i b l e m e n t e t observen t la jus t ice plus 
qu ' aucune au t re nat ion b a r b a r e . . . Dans toutes les re la t ions de la 
vie, ils ont un respec t a d m i r a b l e p o u r la just ice . » (L. V, 14.) 

Si l 'on in te rd isa i t le p o r t d ' a rmes , si l 'on rétabl issai t dans les 
espr i t s la c royance à la jus t i ce , en r e m p l a ç a n t les fonctionnaires 
indigènes pa r des fonc t ionna i r e s con t inen taux , si l 'administrat ion 
devenai t f e rme , impar t ia le , i n d é p e n d a n t e , les Corses seraient 
moins t en tés de se faire jus t i ce , et la cr iminal i té ne ta rdera i t pas 
à d iminue r . Cette convic t ion , que j ' a i puisée dans les conversa-
t ions de p lus ieurs de m e s col lègues qu i sont Corses, est celle de 
tous ceux qui o n t habi té e t a d m i n i s t r é ce pays (1). 

IVROGNERIE. — Le c l imat d u Midi por te moins à l ' ivrognerie 
q u e le cl imat du Nord. « L ' iv rogner ie se t r ouve établ ie par 
toute la te r re , dans la p ropor t i on d e la f ro ideur et de l 'humi-
dité du c l imat . ». (Esprit des lois, 1. XIV, ch. xvm.) Tacite 
avait dé jà observé q u e p o u r l es h o m m e s du Nord, « ce 
n 'es t poin t u n e h o n t e à l eu r s yeux de passer le j o u r et la 
nu i t t ou t en t iè re à bo i r e >» (Mœurs des Germains, § 22), et 
que leur boisson favor i te a lors c o m m e a u j o u r d ' h u i était la 
b ière (§ 23). 

En France , on cons t a t e un p lus g rand n o m b r e de contraven-
t ions d ' ivresse dans le Nord-Oues t que dans le Midi : 639 sur 
100,000 hab i tan t s d a n s la Se ine - In fé r i eu re , 616 dans le Finis-
tère , tandis qu 'on n ' en c o m p t e que 25 à 30 d a n s les Pyrénées-
Orientales, l 'Ariège, le Gers , le T a r n , les Landes, Vaucluse. 

(1) Userait aussi nécessaire de modifier l 'article 458 du code pénal pour répri-
mer les très nombreux incendies qui se commettent en Corse par malveillance. La 
preuve de la malveillance étant ex t rêmement difficile, presque impossible, la justice 
poursui t alors pour incendie par négligence, imprudence. Or, la peine de ce délit 
n'est qu 'une amende dérisoire qui équivaut à l ' impuni té . 

Faut-il en conclure que l ' ivrognerie e s t une conséquence fatale 
des pays f ro ids et humides , et la t empérance un effet nécessai re 
du cl imat chaud? Nul lement . En effet, il y a des pays f ro ids et 
humides qui comptent peu d ' ivrognes, e t des pays c h a u d s qui 
en compten t beaucoup. .Ainsi dans les Côtes-du-Nord, dans l 'Ille-
et-Vilaiue, dans la Manche, on ne compte que 133, 134, 130 
condamnat ions pour ivresse. Donc, bien que le cl imat f roid et 
humide prédispose à l ' ivrognerie, cette t endance n 'es t pas fa ta le . 

Dans les pays du Midi la t empérance est p lus grande , ma is il 
n'en a pas tou jours été ainsi . Boire comme un Grec était un 
proverbe romain , qui para î t avoir joui de la m ê m e faveur que le 
proverbe moderne , boire comme un Polonais. On sait q u e les 
Grecs adoraient Bacchus et célébraient son cul te avec beaucoup 
de fe rveur . Les Romains , il est vrai, ava ien t d ' abord été p lus 
sobres , mais, p lus t a rd , ils se l ivrèrent ; ! des excès de table et de 
boisson, comme les peup les du Nord. 

Si, chez les peuples du Midi, l ' ivrognerie a fait peu de progrès , 
c 'est parce que les législateurs l 'ont r ép r imée . On sait pa r 
exemple que Mahomet a interdi t l 'usage du vin aux musul -
mans . Dans l 'ant iquité, chez les Carthaginois, le vin é t a i t in t e rd i t 
it tous ceux qui por ta ien t les a rmes , aux magis t ra ts p e n d a n t 
l 'année qu'ils é taient en charge, aux pilotes et aux juges dans 
l 'exercice de leurs fonct ious , et à tous ceux qui devaient d a n s 
une assemblée p rend re pa r t à une dél ibérat ion. La m ê m e dé fense 
était faite à tous d ' eu boire pendan t le jour , « si ce n 'es t à rai-
son de maladie , ou pour r épa re r leurs forces, ou p e n d a n t l a nui t 
aux gens mar iés (1) ». (Platon, les Lois, 1. II.) D'après Aristote, 
Pi t tacus avait édicté une peine t rès sévère contre l ' ivresse (Poli-
lif/ue, 1. II, ch . ix, § 9); et cependan t l 'ant iquité ne connaissa i t 
pas l 'alcool (2). 

INSTITUTIONS. — On a voulu auss i f a i r e dépendre les ins t i tu t ions 
du climat. Montesquieu a p ré t endu que la l iberté est en que lque 
sorte un produi t des cl imats du Nord. Cependant , la l iberté a 
régné à Athènes et à Rome et ne règne pas encore en Russie. 
Aujourd 'hui , l 'Angleterre et l 'Italie, qui vivent sous des cl imats 

(1) Platon, qui rapporte cette loi des Carthaginois, était très effrayé du danger que 
le vin faisait courir a ses compatriotes et conseillait de ne laisser planter qu'une 
petite portion du territoire eu vignes. 

(2) L'antiquité ne connaissait que le vin ; l 'eau-de-vie a été distillée pour la pre-
mière fois au xiv® siècle. 



différents, ont à peu près le m ô m e régime par lementa i re , tan-
dis que la Suède et la Russie , p lacées sous le climat du Nord, ont 
des gouvernement s différents. Ne voit-on pas aussi le môme pays 
passer du despot isme à la l iberté, et de la l iberté au despot isme? 
Donc, le gouvernement d 'un pays dépend moins du c l imat que de 
sa s i tuat ion géographique, de son é tendue , de ses m œ u r s , de 
son histoire , de sa religion, du d e g r é d ' ins t ruc t ion . Les anciens, 
qui ne méconnaissa ient pas l ' ac t ion du cl imat , se gardaient bien 
de l ' é tendre à toutes choses et d ' a f f i rmer qu'elle ne pouvai t être 
combat tue pa r la volonté h u m a i n e e t p a r les inf luences sociales. 
« La na tu r e des lieux, dit Cicéron, a donc u n e cer ta ine influence, 
mais qui est incontes tablement r e s t r e in t e . . . on en vo i tque lques 
effets, mais t rès ce r ta inement el le ne s 'é tend pas à toutes les 
choses huma ines . » (Du Destin, § 4.) Hippocrate , après avoir con-
staté l ' influence du milieu p h y s i q u e , s ' empressa i t auss i d 'a jouter 
que les ins t i tu t ions cont r ibua ien t p u i s s a m m e n t à la modif ier . 

N O U R R I T U R E . — Quelques c r imina l i s t es ne se con ten ten t pas de 
faire résu l te r la moral i té ou la c r imina l i t é du c l imat ; ils attri-
buen t la m ô m e influence d é t e r m i n a n t e aux a l iments . Sans doute, 
les boissons et les a l iments e x e r c e n t une influence considérable 
sur le t e m p é r a m e n t , la santé et le ca rac tè re . Les anciens , car 
il f au t tou jour s revenir à eux, ne l ' ava ien t pas ignorée . D'après 
P lu ta rque , Lycurgue voulant d é m o n t r e r cette action pa r un 
exemple fit u n e expér ience s u r des chiens, c o m m e le ferait 
un physiologiste moderne ; il p r i t deux j eunes ch iens , nés du 
m ô m e père et de la m ê m e mère , et les nour r i t si d iversement 
qu' i l rendi t l 'un goulu et g o u r m a n d et l ' au t r e bon pour la chasse . 
Qui songerai t au jou rd ' hu i â n i e r l ' ac t ion d u café et à contester 
que les excellents vins récoltés en F rance sont complè tement 
é t r angers à la gaieté du ca rac t è r e f rança is ? Est-il t éméra i re de 
pense r que les écrivains a l l e m a n d s gagnera ien t en clar té , s'ils 
ne fa isa ient pas un usage i m m o d é r é du t abac et de la b ière? Les 
anciens croyaient si bien que l ' u sage du vin es t nécessa i re au 
poète, qu' i ls disaient p roverb ia lement : non est dithyrambus, si 
aquam bibat, conviction si b ien pa r t agée pa r que lques poètes 
modernes , qu'elle leur a inspiré b e a u c o u p trop de d i thyrambes 
en faveur de Bacchus et de la dive boutei l le (1). 

( l )On sait que l 'étymologie d e d i t hy rambe est otûûpauÇo;, surnom de Bacchus. 

Au XVII I* siècle, un écrivain t rop peu connu, l ' abbé Perne t ty , 
avait aussi fait ressor t i r l ' influence des a l iments et des bo issons 
sur le ca rac tè re et l 'espri t . D 'après que lques écr ivains contem-
porains, cette inf luence va si loin que la san té de l ' âme en 
dépend, comme la san té du corps . L 'es tomac, su ivant les ali-
ments qui lui son t donnés , produi t le vice ou la ver tu . Avant 
ces dern iè res années , qui aura i t j amais songé à a t t r i bue r à la 
digestion une si pu issante inf luence s u r la mora l i t é (1)? 

Platon et P lu ta rque , il es t vrai, adme t t a i en t une inf luence des 
a l iments sur les t endances mora les . « Les a l iments , dit Platon, 
n ' influent pas s eu l emen t s u r le corps , pour le fortif ier ou l'affai-
blir, ma i s aussi sur l ' â m e pour y produire les m ê m e s effets. » 
(Les Lois, V.) « C'est chose de t rès grande impor tance , dit Plu-
tarque , p o u r e n g e n d r e r la ver tu au c œ u r des h o m m e s , que la 
nour r i tu re , l ' accou tumance et la discipline. » (Comment il faut 
nourrir les enfants.) Dans cette mesu re l 'observation est exacte : 
des en fan t s m a l nour r i s , m a n q u a n t de sang, m a n q u e n t d 'énergie , 
d 'applicat ion au t ravai l ; un ins t i tu teur d 'un pays pauvre me 
disait que les enfan t s de son école étaient mous , parce qu' i ls ne 
mangea ien t que des p o m m e s de te r re (2). L 'énergie d e l à volonté 
a u g m e n t e ou d iminue avec une b o n n e ou une mauvaise nour r i -
ture, et , comme la ver tu ne s 'ob t ien tpas sans effort, sans énergie, 
on peut adme t t r e q u e la nour r i tu re n ' e s t pas sans inf luence sur 
elle. 

Mais n 'es t -ce pas t o m b e r dans le pa radoxe que d ' é c r i r e : dis-
moi ce que tu m a n g e s et je te dirai si tu es h o n n ê t e ou c r imine l? 
« L 'homme, écrit Feue rbach , e s t ce qu' i l mange . » M. le l ) r Lom-
broso écrit « q u ' u n e au t re cause commune du penchan t au 
cr ime chez l ' homme et chez les bê les est l 'usage de la viande ». 
(L'Homme criminel, p. 23.) Cette idée avai t déjà été émise par 
La Mettrie. « La v iande crue , dit-il, rend les an imaux féroces ; 
les h o m m e s le dev iendra ien t par la même nour r i tu re . Cela es t 

(1) Bn écrivain cité p a r Ch. Comte a même pré tendu que les crimes de la Révo-
lulion n'ont été commis que pa r des malheureux é t rangers à l 'habi tude du café. 
Traité de législation, t . II, p . 264.) L 'auteur ne se contente pas de dire qu'il y 

aurai t eu moins de crimes si on avait bu moins d'alcool et plus de café ; il suppose 
que l 'usage (lu café aurai t empêché les cr imes. Chose d igue de r emarque , les écr i -
vains qui a t t r ibueut à des boissons et à îles al iments une influence moralisatrice, 
la dénieut en général au sent iment rel igieux. 

(2) On a éprouvé depuis longtemps, dit Spencer, que la marine anglaise, dont le 
personnel est for tement nourr i d e viande, est plus active que les marines continen-
tales dont les équipages sont nourr is de farineux. ( L ' É d u c a t i o n , p . 253.) 



si v r a i q u e la na t ion ang la i se , qui ne m a n g e pas la chair si cuite 
que n o u s , ma is rouge et sang lan te , para î t par t ic iper de cette 
f é roc i t é plus ou m o i n s g r a n d e qui vient en par t ie de tels ali-
m e n t s . » ( .L 'Homme machine, p . 27.) La Mettrie ne fai t résulter 
la f é roc i t é que de la c r u d i t é ou d 'une cuisson impar fa i t e de la 
v i a n d e ; si les Anglais , qui d ' a p r è s lui sont féroces , faisaient 
m i e u x cuire la v iande , leur ca rac tè re deviendrai t doux aussitôt. 
Mais M. Lomhroso n e fa i t p l u s a u c u n e distinction en t re la viande 
s a ignan t e et la v iande bien cui te ; l 'usage seul de la viande 
e n t r a î n e le p e n c h a n t au c r ime . Comme cet usage tend à se géné-
r a l i s e r m ê m e en France , n o u s devons nous a t t end re à devenir 
auss i fé roces que les Angla i s . Aut refo is , en Provence , on man-
geait si peu de v iande q u e des villes de 8,000 à 10,000 habitants 
n ' a v a i e n t qu ' un seul b o u c h e r , t and i s que j ' en vois aujourd 'hui 
deux , trois, quat re , d a n s de pe t i t s villages. Sommes-nous des-
t inés à voir le ca r ac t è r e p rovença l se t r ans fo rmer par cette 
c o n s o m m a t i o n p lus g r a n d e de v iande? Je me r a s s u r e cependant 
en v o y a n t que les Arabes , les Espagnols et les Napoli tains, qui 
m a n g e n t plus de l igues, d ' o r a n g e s et de l égumes que les Anglais, 
c o m m e t t e n t n é a n m o i n s p lus de meur t r e s qu 'eux . On m'objectera,' 
il es t vrai , la douceur d e l ' I n d i e n qui se nour r i t de f ru i t s et de 
l égumes , mais je crois qu ' i l f au t l ' a t t r ibuer à sa rel igion, qui lui 
dé f end de tuer les a n i m a u x . 

En r é s u m é , les éc r iva ins qui me t t en t en lumière l ' influence du 
c l imat , des a l iments , sont d a n s le vrai ; mais ils tombent dans 
des exagéra t ions p a r a d o x a l e s q u a n d ils oubl ient q u e cette in-
fluence est con t reba lancée p a r les croyances rel igieuses, les insti-
tu t ions , les exemples , l ' éduca t ion et su r tou t pa r la volonté de 
l ' homme . Montesquieu , qui avait t a n t insisté s u r l 'action du 
cl imat , n 'avai t pas m a n q u é d ' a j o u t e r : « Plus ieurs choses gou-
v e r n e n t les h o m m e s , le c l ima t , la religion, les lois, les maximes 
du gouve rnemen t , les e x e m p l e s des choses passées , les mœurs, 
les maniè res . » ( E s p r i t des lois, 1 . XIX, ch. iv.) 

C H A P I T R E M i l 

L E C R I M E E T L ' I G N O R A N C E 

Après avoir examiné les théories qui p ré tenden t expl iquer le 
cr ime par des anomal ies physiologiques et p s y c h i q u e s et pa r 
des causes phys iques , j e vais é tudier les théories qui t rouven t 
l 'explication de la cr iminal i té dans l ' influence du milieu social. 

L 'étude des influences sociales n 'est pas négligée par l 'école ita-
l ienne d 'an thropologie criminelle ; M. E. Ferr i , n o t a m m e n t , a soin 
de leur faire une place impor tan te . Mais la sociologie cr iminel le a 
été p lu s par t i cu l iè rement cult ivée par l 'école lyonnaise , dont 
M. le I)r Lacassagne est le r ep ré sen tan t le plus au tor i sé . Ce sa -
van t p rofesseur avait , il est vrai, a t t r ibué d 'abord une impor-
tance ex t rême il la f o r m e du crâne , puisqu ' i l avait divisé les 
h o m m e s en trois couches ; les f ronta les , les par ié ta les et les 
occipitales. « Les couches f ronta les , avait-il dit , fourn i ssen t les 
spécula teurs , les phi losophes , les légis la teurs . Pour eux, les pe ines 
sont p r e s q u e inuti les . . . Le code pénal a su r tou t été fai t poul-
ies couches occipitales. »> (Revue scientifique, 28 mai 1881.) Mais, 
depuis lors , les ca rac tè res an th ropomé t r iques ont pe rdu de leur 
impor tance aux yeux de M. le Dr Lacassagne, qui a su r tou t m i s 
en relief l ' inf luence du mil ieu social. « Le mil ieu social, a-t-il dit 
au congrès de Rome, es t le bouil lon de cu l tu re de la c r imina l i té ; 
le microbe c 'est le cr iminel , un é lément qui n 'a d ' impor tance 
que le j o u r où il t rouve le bouil lon qui le fait f e rmen te r . » (Actes 
du Congrès, p . 166.) « Les sociétés, ajoute-t-il , o n t les cr iminels 
qu 'e l les mér i ten t . » (Ibid., 167.) 

Cette théorie n ' e s t pas nouve l le ; au xvm° siècle, elle a été 
développée pa r d 'Holbach et de nos jour s par Quetelet , Bûchner , 
Buckle, Fouil lée, Georges Renard , Féré . « La société, disai t d'Hol-
bach , puni t souvent des penchan t s que la société fai t na î t re , ou 
que sa négligence fait ge rmer d a n s les espri ts ; elle agit c o m m e 
les pè res in jus tes , qui châ t ien t leurs enfants des dé fau t s qu' i ls 
leur ont e u x - m ê m e s fait cont rac te r . » ( S y s t è m e de la nature, 



si v r a i q u e la na t ion ang la i se , qui ne m a n g e pas la chair si cuite 
que n o u s , ma is rouge et sang lan te , para î t par t ic iper de cette 
f é roc i t é plus ou m o i n s g r a n d e qui vient en par t ie de tels ali-
m e n t s . » ( .L 'Homme machine, p . 27.) La Mettrie ne fai t résulter 
la f é roc i t é que de la c r u d i t é ou d 'une cuisson impar fa i t e de la 
v i a n d e ; si les Anglais , qui d ' a p r è s lui sont féroces , faisaient 
m i e u x cuire la v iande , leur ca rac tè re deviendrai t doux aussitôt. 
Mais M. Lomhroso n e fa i t p l u s a u c u n e distinction en t re la viande 
s a ignan t e et la v iande bien cui te ; l 'usage seul de la viande 
e n t r a î n e le p e n c h a n t au c r ime . Comme cet usage tend à se géné-
r a l i s e r m ê m e en France , n o u s devons nous a t t end re à devenir 
auss i fé roces que les Angla i s . Aut refo is , en Provence , on man-
geait si peu de v iande q u e des villes de 8,000 à 10,000 habitants 
n ' a v a i e n t qu ' un seul b o u c h e r , t and i s que j ' en vois aujourd 'hui 
deux , trois, quat re , d a n s de pe t i t s villages. Sommes-nous des-
t inés à voir le ca r ac t è r e p rovença l se t r ans fo rmer par cette 
c o n s o m m a t i o n p lus g r a n d e de v iande? Je me r a s s u r e cependant 
en v o y a n t que les Arabes , les Espagnols et les Napoli tains, qui 
m a n g e n t plus de l igues, d ' o r a n g e s et de l égumes que les Anglais, 
c o m m e t t e n t n é a n m o i n s p lus de meur t r e s qu 'eux . On m'objectera,' 
il es t vrai , la douceur d e l ' I n d i e n qui se nour r i t de f ru i t s et de 
l égumes , mais je crois qu ' i l f au t l ' a t t r ibuer à sa rel igion, qui lui 
dé f end de tuer les a n i m a u x . 

En r é s u m é , les éc r iva ins qui me t t en t en lumière l ' influence du 
c l imat , des a l iments , sont d a n s le vrai ; mais ils tombent dans 
des exagéra t ions p a r a d o x a l e s q u a n d ils oubl ient q u e cette in-
fluence est con t reba lancée p a r les croyances rel igieuses, les insti-
tu t ions , les exemples , l ' éduca t ion et sur tout pa r la volonté de 
l ' homme . Montesquieu , qui avait t a n t insisté s u r l 'action du 
cl imat , n 'avai t pas m a n q u é d ' a j o u t e r : « Plus ieurs choses gou-
v e r n e n t les h o m m e s , le c l ima t , la religion, les lois, les maximes 
du gouve rnemen t , les e x e m p l e s des choses passées , les mœurs, 
les maniè res . » ( E s p r i t des lois, 1 . XIX, ch. iv.) 

C H A P I T R E M i l 

L E C R I M E E T L ' I G N O R A N C E 

Après avoir examiné les théories qui p ré tenden t expl iquer le 
cr ime par des anomal ies physiologiques et p s y c h i q u e s et pa r 
des causes phys iques , j e vais é tudier les théories qui t rouven t 
l 'explication de la cr iminal i té dans l ' influence du milieu social. 

L 'étude des influences sociales n 'est pas négligée par l 'école ita-
l ienne d 'an thropologie criminelle ; M. E. Ferr i , n o t a m m e n t , a soin 
de leur faire une place impor tan te . Mais la sociologie cr iminel le a 
été p lu s par t i cu l iè rement cult ivée par l 'école lyonnaise , dont 
M. le I)r Lacassagne est le r ep ré sen tan t le plus au tor i sé . Ce sa -
van t p rofesseur avait , il est vrai, a t t r ibué d 'abord une impor-
tance ex t rême il la f o r m e du crâne , puisqu ' i l avait divisé les 
h o m m e s en trois couches ; les f ronta les , les par ié ta les et les 
occipitales. « Les couches f ronta les , avait-il dit , fourn i ssen t les 
spécula teurs , les phi losophes , les légis la teurs . Pour eux, les pe ines 
sont p r e s q u e inuti les . . . Le code pénal a su r tou t été fai t poul-
ies couches occipitales. »> (Revue scientifique, 28 mai 1881.) Mais, 
depuis lors , les ca rac tè res an th ropomé t r iques ont pe rdu de leur 
impor tance aux yeux de M. le Dr Lacassagne, qui a su r tou t m i s 
en relief l ' inf luence du mil ieu social. « Le mil ieu social, a-t-il dit 
au congrès de Rome, es t le bouil lon de cu l tu re de la c r imina l i té ; 
le microbe c 'est le cr iminel , un é lément qui n 'a d ' impor tance 
que le j o u r où il t rouve le bouil lon qui le fait f e rmen te r . » (Actes 
du Congrès, p . 166.) « Les sociétés, ajoute-t-il , o n t les cr iminels 
qu 'e l les mér i ten t . » (Ibid., 167.) 

Cette théorie n ' e s t pas nouve l le ; au xvm° siècle, elle a été 
développée pa r d 'Holbach et de nos jour s par Quetelet , Bûchner , 
Buckle, Fouil lée, Georges Renard , Féré . « La société, disai t d'Hol-
bach , puni t souvent des penchan t s que la société fai t na î t re , ou 
que sa négligence fait ge rmer d a n s les espri ts ; elle agit c o m m e 
les pè res in jus tes , qui châ t ien t leurs enfants des dé fau t s qu' i ls 
leur ont e u x - m ê m e s fait cont rac te r . » ( S y s t è m e de la nature, 



L I, P- 232.) La société, d ' a p r è s d 'Holbach, es t une m a r â t r e pour 
le pauvre qui se venge p a r le vol et l ' a ssass ina t . C'est aussi sur 
la société que Quetele t r e j e t t e la responsabi l i t é des crimes 
« C es t elle, en quelque s o r t e , qui les p r épa re et le coupable n'est 
q u e 1 i n s t r u m e n t qui les e x é c u t e . »> (Physique sociale.) D'après 
Buckle, <• les délits des h o m m e s sont le r é su l t a t b ien moins des 
vices du cr iminel i n d i v i d u e l que de la condi t ion de la société 
d a n s laquel le cet ind iv idu e s t je té »>. (Histoire de la civilisation 
en Angleterre.) Tout en v o y a n t dans le cr iminel , tantôt un fou, 
t an tô t un sauvage privé d e s e n s mora l , M. le D ' B ü c h n e r pense 
auss i qu il est une vic t ime d e l ' o rd re social, de l ' ignorance , de la 
misère ou il est la issé ; à s e s yeux, « des ca tégor ies ent ières de 
cr imes , tels que l ' i n fan t i c ide , peuven t ê t r e cons idérés comme 
une conséquence i m m é d i a t e d 'ac tes sociaux dé te rminés ». 
{ S c i e n c e e t n a t u r ^ P - 234.) M. Fouil lée, à son tour , n 'hés i te pas à 
p e n s e r que , « d a n s tous c a s d 'homicide ou de vol, la société 
en t iè re es t coupable et m o r a l e m e n t r e sponsab le . (Science so-
ciale, p. 305.) Pour M. F é r é , « la société es t en s o m m e le géné-
r a t e u r du cr iminel » (p. 121). 

Cette théorie a sur celle d e M. Lombroso et sur tou tes celles 
qui expl iquent le cr ime p a r l ' o rgan i sme un i m m e n s e avantage • 
elle p rovoque les r é f o r m e s soc ia les , elle pousse la société à amé-
liorer la s i tuat ion des p a u v r e s , des en fan t s e t des f emmes , tandis 
que 1 explication du c r i m e p a r l ' a tav isme condui t au fatalisme 
et pa r suite à l ' immobil i té . A ins i que l 'a t rès jud ic i eusement fait 
o o s e r v e r M . le D r L a c a s s a g n e , si le c r ime est le résul ta t d 'une 
inf luence ancest ra le , il n ' y a r i e n à faire p o u r le préveni r . « Les 
savants peuvent p rendre d e s m e n s u r a t i o n s , r e l ever des angles ou 
des indices, mais les l é g i s l a t e u r s ou l ' h o m m e d 'Eta t n 'ont qu ' à se 
croiser les b r a s ou à faire c o n s t r u i r e des pr i sons , des asi les pour 
recuei l l i r ces m a l c o n f o r m é s . », (Actes du Congrès de Rome, 166.) 
Mais si en modif iant le mi l i eu social, en d i m i n u a n t la misère et 
I ignorance, en a u g m e n t a n t l e s inf luences moral isa t r ices , ou 
peut suppr imer la c r imina l i t é , quel pu i s san t s t imulan t pour les 
légis la teurs et les h o m m e s d e b o n n e volonté ! 

Tout en reconna i s san t q u e la société p e u t , dans une cer-
taine mesure , d iminuer la c r im ina l i t é pa r des lois prévoyantes 
et des inst i tut ions c h a r i t a b l e s , n 'y a-t-i l pas une exagération 
dangereuse à nier la r e s p o n s a b i l i t é individuel le et à p ré tendre 
que le cr ime es t u n fai t s o c i a l ? Ceux qui voient d a n s le crime 

le p rodui t nécessa i re du milieu social ne tombent- i ls pas d a n s 
la m ê m e e r r e u r que ceux qui le font résu l te r des influences 
physiologiques et des c i rcons tances ex t é r i eu re s? Ne mécon-
naissent-i ls pas, eux aussi , la puissance de la volonté, et ne font -
ils pas de l ' homme doué de ra i son et de l iberté un ê t re passif , 
subissant , c o m m e un au tomate , toutes les inf luences sans pouvoir 
y rés is ter ? 

Pour souten i r que le cr ime est un fait social, on s ' appuie s u r 
l ' influence de l ' ignorance , de la misère , s u r la toute-puissance 
de l ' imitat ion, des mauva i s exemples . 

Le cr ime est-il le r é su l t a t de l ' ignorance ? Le coupable qui 
vient s 'asseoi r s u r les bancs de la police correct ionnel le o u de la 
cour d 'assises aurai t - i l mér i té un prix Monthyon,s ' i l avait é tudié 
les sciences et les le t t res ? Faut-il voir dans le déve loppement 
de l ' instruction un moyen infaillible pour s u p p r i m e r la c r imi-
na l i t é? Un certain n o m b r e de cr iminal is tes et de phi losophes 
le pensen t . P o u r M. Emile Acollas, les cr iminels se divisent en 
deux catégories : les inf i rmes et les ignoran t s . « J 'ai dit que ceux 
qu 'on nomme des scélérats sont des inf i rmes , des h o m m e s inca-
pables pa r na tu re de se r end re compte de leurs actes , ou qu ' i ls 
son t des ignoran ts . »(Phi losophie de la sciencepolitique, p.239.) 
Cette opinion es t celle de M. le Dr Bûchne r : « Le défau t d ' intel-
ligence, dit-il, la pauv re t é et le m a n q u e d ' ins t ruct ion sont les 
trois g rands fac teurs des cr imes . . . l ' homme cultivé sait t rouver le 
moyen de se déba r ras se r des obstacles sans violer la loi positive ; 
l ' hominesans éducat ion ne connaî t d ' au t re voie que le c r ime pour 
se t irer d ' a f fa i re ; il est vict ime de sa s i tuat ion. » (Force et ma-
tière, p. 499.) P o u r M. Minzlof, l ' ins t ruct ion est « une panacée 
universelle qui doit, tout à la fois, p réven i r et guér i r les t en -
dances aux c r imes . » (La Philosophie positive, novembre et 
décembre 1880.) On sait q u e Victor Hugo aimait à d i re q u e celui 
qui ouvre u n e école f e rme une prison et que celte pensée a été 
reprodui te pa r M. Fouillée : « P l u s il y aura d 'écoles, mo ins il y 
aura de pr isons . Plus la science fait des progrès , p lus elle recon-
naît (pie le cr iminel es t souvent un insensé , souvent un igno-
ran t (1). » (La Science sociale, p. 322.) 

(1) L'expérience a enlevé à M. Fouillée la confiance exagérée qu'il avait dans 
l'inlluence moralisatrice de l'école : « Dans l 'enseignement primaire, dit-il, l ' instruc-
tion scientifique de plus en plus répandue n'a nullement haussé le niveau moral ; 
ce niveau au contraire a baissé. « (Itevue des Deiu• Mondes, 15 juillet 1890.) 



Cette théor i e , qu i fai t r é su l t e r l c c r i m e d e l ' i gno rance , n ' e s t pas 
nouve l le . E l le é ta i t , on le sait , ense ignée au xvm c s iècle pa r Hel-
vé t ius , La Met t r ie , Condorcet . Helvét ius cons idé ra i t la vertu 
c o m m e le p r o d u i t de l ' ins t ruc t ion , e t le vice c o m m e le résultat 
de l ' i g n o r a n c e . La Mettr ie allait encore p lus loin : il c royai t que 
la d i f f é r ence qu i ex is te en t r e l ' h o m m e et le s inge t i e n t à une 
d i f f é rence d ' éduca t ion et qu 'on peu t a p p r e n d r e u n e l a n g u e à cet 
an ima l . (L'Homme machine, p . 3a, 38.) « Alors , dit-il, ce ne serait 
p l u s n i u n h o m m e sauvage ni un h o m m e m a n q u é : ce serai t un 
h o m m e p a r f a i t , u n pet i t h o m m e de Tille, avec a u t a n t d 'étoffe ou 
de m u s c l e s q u e n o u s - m ê m e s pour p e n s e r et p ro f i t e r de son édu-
ca t ion . » 

Qui s o n g e r a i t à con tes te r le b ienfa i t de l ' i n s t ruc t ion et à niel-
les d a n g e r s de l ' i g n o r a n c e ? Que de c o u t u m e s b a r b a r e s produites 
p a r l ' i g n o r a n c e ! Que d ' ac t e s de c r u a u t é i n sp i r é s pa r elle ! Que 
de sang v e r s é p a r le f a n a t i s m e , p a r la supe r s t i t i on ! Que de haines 
r é s u l t e n t s o u v e n t d ' u n soph i sme I Est-il nécessa i r e de démont re r 
q u e les f a u s s e s idées p e u v e n t q u e l q u e f o i s c o n d u i r e à des actes 
c o u p a b l e s ? Aux obse rva t ions j u d i c i e u s e s q u e Cicéron présente 
d a n s les Tusculanes, IV, § l o et su iv . , qu 'on me p e r m e t t e d'ajou-
te r q u e l q u e s fa i ts e m p r u n t é s à nies s o u v e n i r s jud ic ia i res . Tout le 
m o n d e sai t q u ' o n a b r û l é , p e n d u au t r e fo i s b e a u c o u p d 'hommes 
c o m m e sorciers. Cet te c r o y a n c e aux so rc ie r s exis te encore dans 
les c a m p a g n e s , o ù elle es t e n t r e t e n u e p a r des escrocs , qui 
exp lo i ten t la c rédu l i t é pub l ique . Un t r o u p e a u tombe-t- i ! malade, 
un r e f r o i d i s s e m e n t se produi t - i l e n t r e d e u x j e u n e s époux, le 
sorcier p r é t e n d q u e ce t te m a l a d i e , ce désaccord son t pro-
dui t s p a r un sort qu i a été j e t é ; il s ' a t t r i b u e le pouvoi r d 'ô ter le 
sor t p a r d e s m o y e n s s u r n a t u r e l s et n e consen t à u s e r de ce pou-
voir q u e m o y e n n a n t u n e f o r t e r é t r i b u t i o n . Cette c rovance à la 
sorce l le r ie ne f a i t pas s e u l e m e n t d e s d u p e s , elle j e t t e souvent le 
t roub le d a n s l ' e spr i t des p a y s a n s i g n o r a n t s et p e u t les pousser à 
des ac tes de v io lence . En voic i u n e x e m p l e qu i s ' es t p r o d u i t dans 
l ' a r r o n d i s s e m e n t de Digne, o ù j ' a i é té s u b s t i t u t : Un paysan ayant 
son t r o u p e a u m a l a d e alla c o n s u l t e r l e so rc i e r du vo i s inage ; celui-
ci déclara q u ' u n so r t ava i t é té j e t é s u r le t r o u p e a u p a r u n ennemi. 
« Mais que l est cet h o m m e ? d e m a n d a le p a y s a n , en p ro ie à une 
violente co lère . - La p r e m i è r e p e r s o n n e q u e vous rencontrerez 
en r e n t r a n t à votre f e r m e »>, r é p o n d i t l e sorc ie r . Le paysan s o r t : il 
r e n c o n t r e un de ses vois ins qu i l a b o u r a i t son c h a m p , et , crovant 

q u e c 'é ta i t l ' a u t e u r d u sor t j e t é s u r son t roupeau , il s ' é l ance su r 
lui avec un gros b â t o n f e r r é ; il fail l i t le tue r . P e n d a n t p l u s i e u r s 
a n n é e s j 'a i fai t la c h a s s e à ces sorc ie rs , l es p o u r s u i v a n t c o m m e 
esc rocs p u i s q u ' i l s s ' a p p r o p r i e n t la f o r t u n e d ' a u t r u i pa r des 
m a n œ u v r e s f r a u d u l e u s e s , en s ' a t t r i buan t un pouvoi r imag ina i r e . 
Des c o n d a m n a t i o n s s évè re s p r o n o n c é e s p a r le t r i buna l co r rec -
t ionnel con t r e p lu s i eu r s de ces ma l f a i t eu r s en on t p u r g é l ' a r ron-
d i s s e m e n t (1). 

Je crois a u s s i q u e l ' i n s t ruc t ion p o u r r a d i m i n u e r b e a u c o u p les 
sen t imen t s de h a i n e q u ' é p r o u v e u n e pa r t i e d e la popu l a t i on 
ouvr iè re con t re les p a t r o n s , les bou rgeo i s et l es p r ê t r e s . N'est-ce 
p a s s u r t o u t à l ' i gno rance qu ' i l fau t a t t r i b u e r cet a n t a g o n i s m e 
violent ? Dans les vil les, où on a r é p a n d u p a r m i les o u v r i e r s 
q u e l q u e s no t i ons d ' é c o n o m i e pol i t ique, on a ob tenu q u e l q u e 
a p a i s e m e n t . Mais là où les l umiè re s n ' o n t pas p é n é t r é , où les 
pass ions s o n t e n c o r e su rexc i t ées p a r les j o u r n a u x révo lu t ion -
na i res et les pol i t ic iens , que l les h a i n e s v io len tes con t re les 
p r é t e n d u s exploiteurs du peuple! 

Donc, on ne déve loppera j a m a i s assez l ' i ns t ruc t ion , on n 'éc la i -
r e r a j a m a i s t rop les e sp r i t s . La j u s t e s s e de l ' e spr i t c o n t r i b u e 
beaucoup à la mora l i t é des ac tes . Celui qui voit c l a i r e m e n t les 
c o n s é q u e n c e s f u n e s t e s des p a s s i o n s rés i s t e p lus f a c i l e m e n t à 
l eu r s s éduc t i ons . Le m a r c h a n d , qu i se r e n d bien c o m p t e des 
a v a n t a g e s r é s u l t a n t d ' u n e b o n n e r e n o m m é e , sera m o i n s p o r t é à 
p e r d r e ces a v a n t a g e s en t r o m p a n t s u r l a ' qua l i t é et la q u a n t i t é de 
la m a r c h a n d i s e v e n d u e ; lors m ê m e qu ' i l ne r e s t e r a i t p a s h o n n ê t e 
p a r r e spec t p o u r le devoir e t pou r sa p r o p r e d igni té , il év i te ra 
toute indé l i ca tesse , a u m o i n s p a r i n t é r ê t . L ' h o m m e qu i c o m -
p rend q u e le savoi r v a u t mieux q u e la r i c h e s s e c h e r c h e r a p lus 
à s ' i n s t ru i r e q u ' à s ' en r i ch i r , e t r é s i s t e ra d a v a n t a g e à l ' e spr i t de 
cupid i té . Celui qui , au con t r a i r e , sera p e r s u a d é q u e le p lus 
g r a n d bien es t la posses s ion de la r i chesse , s e ra m o i n s diflicile 
su r le choix des m o y e n s qui la p r o c u r e n t . 

Même p o u r ê t r e u t i l e aux au t r e s , il f au t souven t des l umiè re s 

(l) Des poursuites semblables devraient, à mon avis, être exercées contre les 
diseurs de bonne aventure, magiciens, chiromanciens, devins, tous escrocs qui 
suiv, ut les foires et marchés et qui sont trop souvent autorisés par la police et 
les maires à exploiter la crédulité publique. Le troul.le qu'ils jettent dans l'esprit 
des paysans me parai t autrement grave que le préjudice qu'ils causent à leur 
bourse. L'empereur Marc-Aurèle, comprenant le danger de ces superstitions, avait 
ordonné que ceux qui troublent ainsi les esprits faibles pour exploiter leur cré-
dulité seraient punis de la rélégation. (D. de pœnis, I. XXX.) 



Que d ' e x e m p l e s j e p o u r r a i s e i ter à l ' appui de ces jud ic i euses 
pa ro l e s d 'Ar i s to te ! J 'a i vu n o t a m m e n t un avoca t d 'un e sp r i t dis-
t ingué , fin, dél icat , é c h o u e r m i s é r a b l e m e n t su r le b a n c de la po-
lice co r rec t ionne l l e p o u r d e s fa i ts g raves et n o m b r e u x d 'escro-
que r i e et d ' a b u s de conf iance . Il p la ida i t for t b ien et ag issa i t for t 
m a l ; chez lui l ' in te l l igence était sa ine , e t la volonté m a l a d e , 
pa r ce qu ' i l avai t con t r ac t é des g o û t s de pla is i r , des b e s o i n s 
de luxe, qu ' i l ne pouva i t sa t i s fa i re avec ses r e s s o u r c e s pe r -
sonne l l e s . « Tel a la vue claire, qu i ne l'a p a s d ro i t e et pa r 
c o n s é q u e n t voit le b ien et ne le sui t pas . » (Montaigne, 1. 1. 
c h . xxiv.) 

Si la sc ience ou la réf lexion p r o d u i s a i e n t t ou jou r s la mora l i t é , 
ve r ra i t -on si souven t d e s vices h o n t e u x chez des h o m m e s de 
t a len t et m ê m e chez des h o m m e s de gén ie? Qui a mieux pa r l é 
q u e R o u s s e a u des devoi rs des pa r en t s e n v e r s l eu r s e n f a n t s ? et 
c e p e n d a n t ce ph i losophe é loquen t qui , en s ' i n sp i r en t de Plu-
t a r q u e , a écr i t t an t de bel les p a g e s s u r l e s devo i r s de fami l le , 
a mis s e s e n f a n t s à l 'hôpi ta l . Qui a eu p lu s d ' e spr i t q u e Vol ta i re? 
et c e p e n d a n t que de m e n s o n g e s , q u e d ' ac tes d ' indé l ica tesse et 
m ê m e de b a s s e s s e on peu t lui r e p r o c h e r ! Où t rouver un poète 
p lus c h a r m a n t q u ' H o r a c e ? et c e p e n d a n t le s e n t i m e n t de l 'hon-
n e u r é t a i t si p e u déve loppé en lui, qu'il r a c o n t a i t en sou r i an t 
qu' i l avai t a b a n d o n n é son boucl ie r su r le c h a m p de ba ta i l le , 
a lors q u e les B a r b a r e s qu i ava ien t c o m m i s le m ê m e ac te de 
l âche té en m o u r a i e n t de h o n t e et s ' é t r ang la ien t de l eu r s p r o p r e s 
m a i n s . (Tacite, Mœurs des Germains, § 6.) 

Lo r squ ' on s u p p o s e qu' i l suff i t de b ien r a i s o n n e r p o u r bien 
agir , on oubl ie t rop q u e l ' h o m m e n ' e s t p a s u n p u r espr i t , q u e 
les p l a i s i r s des s e n s ont u n e g r ande pr i se su r lui, q u e l e s pas-
s ions f o n t souven t t a i re la r a i son . L ' h o m m e qu i se laisse 
va inc re p a r u n e pass ion sait qu' i l fai t m a l , qu' i l sacrif ie son 
vér i t ab le i n t é r ê t , qu' i l m é c o n n a î t son devoi r . La pass ion p e u t 
s u b j u g u e r la vo lon té et la perver t i r au po in t de lui l'aire c o m -
m e t t r e d e s actes q u e la r a i son r é p r o u v e . L ' in te l l igence a b e a u 
éc la i re r le j o u e u r , le d é b a u c h é s u r les d a n g e r s d u j e u , de la 
d é b a u c h e , celui qui s 'es t fai t u n dieu de son ven t r e et de son 
b a s - v e n t r e ou qui a la pass ion du j e u n ' i gnore p a s qu ' i l s ' expose 
à p e r d r e son pa t r imo ine , sa s a n t é et m ê m e son in te l l igence . 
Dans c e c a s , c o m m e d a n s tous ceux où l ' h o m m e ne r e s t e pas 
ma î t r e de l u i -même , s u i v a n t l ' express ion de Rac ine , il ne fai t 

pas le b ien qu' i l a i m e et fa i t le mal qu' i l ha i t (1) ; son intell i-
gence d i s t ingue bien le d a n g e r et la h o n t e d u vice, e t c e p e n d a n t 
sa volonté pe rve r t i e ne le r e p o u s s e pas . 

S'il suf f i sa i t de concevoi r c la i rement le vrai p o u r fa i re le b ien , 
verrait-on des h o m m e s fa i r e le con t ra i r e de ce qu ' i l s ense ignen t ! 
semblables aux Scr ibes et aux P h a r i s i e n s , d o n t il e s t dit d a n s 
l 'Évangile : « Observez et fa i tes ce qu ' i l s v o u s d i sen t , m a i s ne 
fai tes pas ce qu ' i l s f o n t ; car ce qu ' i l s d i sen t , i ls ne le fon t 
pas (2). », (Sa in t Mathieu, XXIII, 3.) Si le p r o f e s s e u r de m o r a l e 
n 'a pas t o u j o u r s l u i -même u n e condu i t e t r è s inorale , si a p r è s 
avoir ense igné la beau té de la t e m p é r a n c e , de la char i t é , de la 
douceur , il est que lque fo i s i n t e m p é r a n t , égoïste, colère , c 'es t 
parce qu' i l est p lus faci le d ' ense igne r la mora l e aux a u t r e s q u e 
de la p r a t i q u e r s o i - m ê m e . 11 en coûte de me t t r e ses ac tes d 'ac-
cord avec ses pa ro le s . Je v iens de p r e n d r e conna i s sance d ' u n e 
p rocédure c r imine l le in s t ru i t e con t r e un p r o f e s s e u r qui , avec 
que lques compl ices , avai t volé 130,000 f r a n c s de t i t res , et j 'a i 
eu plus d ' u n e fois l 'occasion d ' exe rce r des p o u r s u i t e s con t r e 
des accusés qui , p a r leur in te l l igence et l eu r ins t ruc t ion s u p é -
rieure, se r e n d a i e n t c o m p t e de l ' in famie de l eu r condu i t e auss i 
bien que les mag i s t r a t s qui les j u g e a i e n t . Sur 02,433 accusés 
jugés pa r les cours d ' a s s i ses de 1831 à 1860, il v en avai t 3,052 
ayant r e ç u u n e instruction supérieure. En p r é s e n c e de ces fa i ts , 

(1) On sait que la pensée de Racine est l'imitation de ce passade de saint Paul • 
« Je n approuve pas ce que je fais, parce que je ne fais pas le bien que je veux' 
mais je fais le mal que je hais. » (Ep,Ire aux Romains.) Le poète latin avait dit 

S1 : V'deo rnehora, proboque, détériora sequor. 
(2) La vie de Sénôque offre un exemple frappant du désaccord qui peut se pro-

duire entre 1 enseignement et la prat ique du devoir. Celui qui disait avec élo-
quence: „ Soyez pauvre : il est impossible d'étudier avec fruit sans la frugali té .» 
j amrisso .Ies richesses immenses, 300 millions de sesterces, disait-on."(Taci'te 
Annales, I. XIII. § 42.) Ou sait que d'après ce philosophe, « la vertu ne se loge ..u^ 
aans un esprit bien appris. . . que la meilleure nature du monde est bien suscep-
i me de vertu mais non pas vertueuse, que précisément elle n'eu ait reçu l 'instruc-
WOO. que le bien-vivre est un présent de la philosophie... que la justice, la piété 
ia religion et généralement toutes les vertus accrochées l'une à l 'autre ne l 'aban-
aonnent jamais . » (Épltre XC de la traduction de Malherbe. ï Cependant ce même 
philosophe, précepteur de Néron, avait soin de ne pas l'effrayer par une vertu trop 
s .vere; lui-même avait porté l 'adultère dans la maison de Germanims ; il ne désap-
prouva pas le meurtre d'Agrippine et « s 'enhardit jusqu 'à demander si ou l 'ordon-

* f . a U X r l d a t s X I U ' § " L X , V ' § 7> ! 6 c r i v i l l e"re que Néron 
. •iressaau Sénat pour justifier le parricide qu'il avait commis. Toutefois, il est juste 
a ajouter que, si la philosophie ne lui a pas toujours appris à bien vivre, elle lui a 
appris a bien mourir. - A combien de professeurs de morale ne peut-on pas appliquer 
-.es paroles: « Vous, qui publiez qu'on ne doit pas voler, vous volez; vous, qui dites 
quou ne doit pas commettre d'adultère, vous commettez des adultères »? (Saint 
Paul, Lpilre aux Romains, ch. u , v. 21, 22. j 



commen t peu t -on p e n s e r qu ' i l suf f i t d 'ouvr i r u n e école pour 
f e rmer une pr i son ? 

Je t rouve d a n s les Souvenirs de l ' abbé Crozes, anc ien a u m ô -
nier de la Roque t te , une l e t t re d ' u n dé t enu , bache l ie r , lils d 'un 
ancien chef d ' ins t i tu t ion de Pa r i s , qu i décr i t assez e x a c t e m e n t 
l 'é tat d 'un h o m m e qui , a p r è s avoi r con t rac té de m a u v a i s e s 
habi tudes , fa i t le mal qu ' i l r é p r o u v e et ne fait pas le b ien qu' i l 
aime : « I)u côté mora l j e suis b ien plus m i s é r a b l e e n c o r e ; oisif, 
livré à tous les besoins , à tou tes les séduc t ions , j e m e sens 
devenir p lus mauva i s de j o u r eu jou r , j e découvre avec effroi 
que les b o n s sen t imen t s qu i su rv iven t en moi s ' é m o u s s e n t tous 
les jou r s , q u e les vices, au con t ra i re , j e t t en t de p lus p r o f o n d e s 
racines . . . Pou r t an t , m o n s i e u r l ' aumôn ie r , je pu is v o u s a f f i r m e r 
que je ne suis pas fonc i è r emen t mauva i s . Je suis un é t r ange a s sem-
blage de bien et de mal . Bien souven t à l 'église, d i s s imulé d e r r i è r e 
un pil ier ou pe rdu d a n s u n coin obscur j e p l e u r e en écou tan t 
les sons pu i s san t s de l 'o rgue . Je pense à m o n pas sé flétri, à 
mon aven i r s a n s espoir , aux a m e r t u m e s de ma vie p r é s e n t e . Je 
pense aussi à Dieu et j e lui d e m a n d e de m e r e n d r e mei l leur ; j e 
lui crie du fond de m o n â m e : Se igneur , vous connaissez m a 
faiblesse, p o u r q u o i vous ê tes -vous re t i ré de m o i ? P o u r q u o i ne 
me donnez-vous pas p lus de force p o u r la lut te ? P o u r q u o i m e 
laissez-vous tou jour s s u c c o m b e r a u x t e n t a t i o n s ? Par fo i s auss i 
le récit d 'un action v e r t u e u s e , la l ec tu re d ' u n e page a t t e n d r i s -
sante me fai t verser des l a r m e s ; expl iquez-moi , j e vous prie, 
c o m m e n t il peu t se faire q u e c o m p r e n a n t le beau et le b ien , le 
sen tan t m ê m e vivement , j e fasse t o u j o u r s le mal . » ( S o u v e n i r s , 
t. II, p. 81.) 

Ce désaccord en t r e la r a i s o n et les actes , r é su l t a t de la fai-
blesse de la voloulé, é ta i t t r è s carac té r i sé chez ce dé t enu p a r 
suite de ses mauva i s an t écéden t s , m a i s il p e u t se p rodu i r e chez 
tous les h o m m e s , i n s t ru i t s ou i g n o r a n t s , parce q u e l 'accord 
en t re la ra ison et les ac t ions ne s ' accompl i t pas s a n s effort . Il est 
plutôt le r é su l t a t de la b o n n e volonté , de la d ro i tu re d u c œ u r , d u 
dé t achemen t de soi -même, q u e de la sc ience et de la réf lexion . 
Ainsi q u e le disait l e min i s t r e d ' u n e m p e r e u r ch inois , qui vivait 
plus de 1,21)0 ans avan t J é s u s - C h r i s t : « 11 n 'es t p a s diffici le de 
connaî t re le bien, ma i s il est difficile de le nie l i re en p r a t i q u e . 
Pr ince , si vous avez de la b o n n e volonté , r ien ne vous sera dif-
ficile, e t vous imiterez la pa r f a i t e ver tu de vos p r é d é c e s s e u r s . » 

(Chou-king, pa r t i e III , c h . v m , sect ion 2.) La va l eu r mora le des 
h o m m e s dépend p lu s de la d ro i tu r e de la volonté q u e de la 
pénétra t ion de l ' in te l l igence . Les d i f fé rences m o r a l e s son t p lu tô t 
des d i f férences de la volonté que des d i f fé rences de l ' en tende-
ment . C'est p a r la d ro i tu re de la volonté , l ' espr i t de sacrif ice, le 
dé t achemen t de soi -même que les h o m m e s p a r v i e n n e n t à me t t r e 
leurs actes d ' accord avec la r a i son . C'est l ' a t t ra i t du plaisir , la 
vivacité d ' u n e pass ion égoïs te qui les e m p ê c h e n t de réa l i ser cet 
accord. « Nous voyons , n o u s c o n n a i s s o n s le b ien et n o u s ne le 
fa isons pas soit pa r l â che t é , soi t p a r q u e l q u e a u t r e f a ib lesse pré-
férée à la ve r tu (1). » ( E u r i p i d e , Hippolyle.) 

La consc ience p u b l i q u e a t o u j o u r s p ro tes té con t r e l ' ident i té 
de la science et de la sagesse . Socra te a soin l u i -même de r e m a r -
que r ([ne, s u r ce po in t , le p e u p l e n ' é ta i t pas de son avis . « Il (le 
peuple) sou t ien t q u e la p l u p a r t des h o m m e s ont b e a u conna î t r e 
ce qui est le mei l leur , ils ne le font pas , b ien q u e cela dépend î t 
d 'eux, et ils font souven t tout le con t ra i re . Ceux à qu i j ' a i 
demandé la cause d ' une si é t r ange condui te m ' o n t tous di t q u e 
ces gens- là son t va incus pa r la volupté ou p a r la dou leu r , ou en-
t ra înés pa r q u e l q u e a u t r e de ces pass ions don t j 'a i p a r l é . » (Prota-
goras.) Mais le ph i lo sophe grec ne s ' a r rê te pas à cet te opinion d u 
peuple , « qui di t à l ' aven tu re tout ce qui lui vient d a n s l ' espr i t ». 
Le peuple c e p e n d a n t ava i t ra i son . De m ê m e q u e Ta l l ey rand a dit 
qu'il y a q u e l q u ' u n qui a p lus d 'espr i t q u e Voltaire , c 'es t tout le 
monde, on peu t d i re auss i q u e , su r los ques t ions de mora le pra-
tique, il v a q u e l q u ' u n qu i es t p lus p r è s de la vér i té q u e Socra te , 
c'est t ou t le m o n d e . 

El, en effet, si on sor t de la théo r i e p o u r j e t e r les yeux su r la 
réalité, q u i o se ra p r é t e n d r e que la mora l i t é n 'exis te pas chez les 
i gnoran t s? Qui n 'a p a s r encon t r é des paysans , des ouvr ie r s , de 
pauvres f e m m e s sans ins t ruc t ion p r a t i q u a n t les p lus a d m i r a b l e s 
ve r tus? Est-ce q u e la bonté , la char i t é , l ' espr i t de sacrif ice, l 'ab-
négation de s o i - m ê m e n 'ex is ten t p a s chez eux a u t a n t que chez 
ceux qu i son t f r o t t é s de grec et de la t in ? Lorsqu 'un e n f a n t 
tombe à l 'eau, lo r squ 'un cheval s ' empor t e et va r enve r se r u n 
vieillard, lo r sque d a n s u n incendie il faut sauver , au péri l de sa 
vie. u n e p e r s o n n e qui va ê t re dévorée pa r les flammes, qui se 
je t te à l 'eau ou d a n s les flammes? qui se préc ip i te s u r le cheva l 

I) Je sais quel forfait je vais commettre, mais la colère est plus forte eu moi 
que la raisou, » dit Médée, dans Euripide. 



pour l ' a r rê te r? Est-ce t o u j o u r s l ' homme l e t t r é? N'est-ce pas le 
plus souven t u n pauvre ouvr i e r qui n 'a pas en besoin , pour avoir 
du cœur , de lire Platon et Ar i s to t e? 

L'acte de dévouement e s t p lu tô t le résul ta t d 'un bon cœur , 
d 'un bon mouvemen t i n s t an t ané q u e le p rodui t d 'une g rande 
cul ture intellectuelle ou de p ro fondes réflexions. Je crois m ê m e 
que la réflexion ne favor i se pas t ou jou r s le déve loppement des 
sen t iments et des actes géné reux . Lorsque la pensée d 'une bonne 
action se p résen te à l ' espr i t , on r i sque for t de l ' abandonne r , si 
on ne l 'exécute pas de sui te , si on réf léchi t trop à l ' ingra t i tude des 
hommes , à l ' é tendue du sacrif ice qu 'on va s ' imposer . J.-J. Rous-
seau a dit sous u n e f o r m e p a r a d o x a l e : « L ' homme qui pense es t 
un animal dépravé . » S o u s cette forme, l ' idée est c h o q u a n t e ; 
cependant elle ne m a n q u e pas en t i è rement de jus tesse , s'il a 
voulu dire qu'il vaut mieux suivre les p r emie r s m o u v e m e n t s de 
son c œ u r que t rop ca lculer ses act ions. Le p remie r mouvemen t , 
c 'est le b o n ; auss i >1. de Ta l l ey rand , qui n 'a p a s tou jour s brillé 
pa r la générosi té des s en t imen t s , conseil lait- i l de s 'en méfier . 

Si l ' instruct ion était nécessa i re pour c rée r la mora l i t é , com-
bien y aurai t - i l d ' honnê t e s g e n s ? La moral i té sera i t donc le 
privilège d 'une ar i s tocra t ie intel lectuel le , d ' une inf ime minor i t é ! 
Heureusement , si le d o m a i n e du vrai et du beau n 'es t pas entiè-
r e m e n t ouver t à tous les h o m m e s , le domaine du bien n 'es t f e rmé 
il pe r sonne . Les pêcheurs , l e s soldats qui r i squent leur vie p o u r 
sauver un camarade , les viei l les se rvan tes qui se dévouen t à 
leurs maî t res , les bonnes f e m m e s de la c ampagne qui so ignent 
les malades , recuei l lent et adop t en t les en fan t s la issés pa r une 
voisine indigente , tous ce s p a u v r e s d ' a rgen t e t d 'espr i t sont 
souvent plus r iches de c œ u r que les le t t rés . C'est pa r la p ra t ique 
du bien, qui es t à la p o r t é e des p lus peti ts , que l 'égalité se 
rétablit pa rmi les h o m m e s . Toutes les inégal i tés de fo r tune , de 
si tuat ion, de facul tés d i spa ra i s sen t devan t la véri table égalité, 
l 'égalité mora le . Un h o n n ê t e h o m m e vaut mieux qu 'un savant , et , 
poiu-être un honnê te h o m m e , il suffit d 'avoir un c œ u r droit et 
une bonne volonté . 

Pourquoi , d 'ai l leurs, appe le r ignorants ceux qui, sans ins t ruc-
tion, savent cependan t se bien condu i r e? Est-ce que ces il lettrés 
ne possèdent pas la p lus bel le des sciences ? Est-ce q u e de bonnes 
actions ne valent pas a u t a n t q u e d e belles paroles ? Est-ce qu 'une 
bonne conduite n'a pas a u t a n t de prix qu 'un peu de science unie 

à beaucoup de p r é s o m p t i o n ? Est-ce que les p lus ignorants ne 
sont pas ceux qui ne savent se conduire , « quand m ê m e ils 
seraient les plus subti ls r a i s o n n e u r s et t rès exercés d a n s tout ce 
qui est p ropre à d o n n e r de l 'éclat à l ' espr i t et p lu s de rapidi té à 
ses opérat ions »? (Platon, les Lois, III.) Il ne fau t poin t oubl ie r 
que l ' i l lettré qui agit bien peu t auss i t rès bien juger , parce 
que la droi ture de sa volonté se c o m m u n i q u e à son espr i t . La 
prat ique du bien ne p e r m e t p a s de dou te r de Dieu, de l ' âme, du 
libre arbi t re et de la vie f u t u r e . Or, celui qui possède ces g randes 
croyances est-il r ée l l ement un ignoran t , quand m ê m e il ne serai t 
jamais allé à l 'école? Au cont ra i re , ne finit-on pas pa r douter du 
devoir, q u a n d on ne le p ra t ique pas , et la corrupt ion de la volonté 
n'est-elle pas souvent suivie de l ' e r reur de l ' espr i t? « Celui qui 
fail le mal ha i t la lumière . » Ainsi, loin d 'avoir le privi lège de la 
sagesse, l ' homme inst rui t e s t a u t a n t e x p o s é à l ' e r r e u r que l ' i l let tré, 
dans le domaine des véri tés mora les . Dans cet o rd re de véri tés , 
pour avoir l ' espr i t j u s t e il f au t avoir le c œ u r sain, la volonté 
droite. L'illettré qui agit b ien est à l ' abr i d u soph i sme et le sa-
vant qui agit mal es t exposé à tomber dans le pa radoxe . 

Il suffit de songer aux m œ u r s de l ' empire romain et de l ' I ta l ie 
au xvi" siècle pour voir q u e « r a f f i n e m e n t des espri ts n 'en est 
pas l ' a ssag issement » (Montaigne), et qu 'une g r a n d e cu l tu re 
intellectuelle peu t ê t re unie à la cor rup t ion des m œ u r s et au 
dédain de la vie h u m a i n e . Lorsque l ' empire roma in s 'écroulai t 
sous le poids de ses vices, les poètes , les r h é t e u r s e t m ê m e les 
philosophes ne m a n q u a i e n t p a s ; et cependan t a - t -on t rouvé qu 'à 
l 'époque de Claude et de Messaline les h o m m e s é ta ient plus cou-
rageux et les f e m m e s plus chas tes qu 'à l ' époque de Lucrèce et de 
l légulus? Dans quel les écoles les Barbares avaient-i ls appr i s le 
respect de la f e m m e (1), l 'observat ion de la fidélité con juga le , le 
dévouement à leurs chefs , le mépr i s de la mor t , toutes ces vertus 
que les Romains de l ' empire ne conna issa ien t p re sque p l u s ? 
Comparez les m œ u r s de la société roma ine avec celles des Ger-
mains décr i tes par Tacite et di tes de quel côté se t rouve la supé-
riorité morale . « Elles (les f e m m e s barbares ) vivent enveloppées 
de chasteté s ans contac t co r rup teu r avec les séduc t ions des 
spectacles, les excitat ions des fes t ins . Les h o m m e s et les f emmes 
ignorent éga lement le commerce mystér ieux des let t res . Dans 

(l i « Ils croient même qu'il y a dans les femmes quelque chose de saint et de 
prophétique. » (Tacite, § 8.) 



cette nat ion si n o m b r e u s e les adul tères sont t rès r a r e s . . . Per -
sonne , chez ce peuple , ne rit des vices; ê t re co r rompu ou cor-
rompre ne s 'appel le point la mode du siècle. On t rouve encore 
p lus de ver tu d a n s les cités où les vierges seules se mar i en t et 
où il n 'es t p e r m i s q u ' u n e seule fois à la f e m m e de fo rmer l 'espé-
rance et le vœu d ' ê t re épouse . De m ê m e qu'el le n'a qu 'un seul 
corps , q u ' u n e seule âme , elle p rend u n seul époux. . . Sa pensée, 
son dési r ne vont pas au delà, et d a n s l 'ê tre auquel elle s 'uni t , 
ce n 'est pas p o u r ainsi d i re le mar i , ma i s le mar iage qu 'e l le 
a ime. Limiter le n o m b r e des enfan ts . . . es t regardé comme un 
c r ime. » (Mœurs des Germains, 19.) P e n d a n t que les m œ u r s 
les plus i n f â m e s é ta ien t chan tées pa r les poètes romains , les 
Barbares noyaient dans la boue des mara i s celui qui avait pros-
titué son corps . (Ibid., § 12.) 

La cu l tu re de l 'espr i t n 'exclut pas davantage la c ruau té . Les 
combats de g ladia teurs , qui é taient inconnus à Rome à l 'origine, 
f u r e n t t rès r eche rchés à l ' époque où les le t t res et les a r t s fu ren t 
cul t ivés ; les let trés n ' é t a i en t pas les moins empressés à che rche r 
des émot ions dans le spectac le des souf f rances des h o m m e s qui 
s ' en t r ' égorgea ien t . 

Sans dou te J.-J. Bousseau était dans l ' e r reur q u a n d il croyai t 
que la cul ture des ar ts , des sciences et des le t t res produit néces-
sa i rement la cor rupt ion , mais il au ra i t été d a n s le vrai, s'il 
s 'é tai t con ten té de dire que la cul ture de l 'espr i t ne suff i t pas 
pour p rodui re la mora l i té e t que des h o m m e s incul tes peuven t 
avoir de mei l leures m œ u r s que des h o m m e s civilisés. Les histo-
r iens , les voyageurs ont fai t souvent cette consta ta t ion . Lors-
qu' i l décri t les m œ u r s des Scythes, l 'historien Justin cons ta te 
leur espr i t de jus t ice et de modéra t ion : « La na tu re , dit-il , l é s a 
fait jus tes , et non les lois. . . admirab le spectacle que celui d 'un 
peuple possédant ins t inc t ivement les ver tus , q u e les doc t r ines 
des sages, les max imes des phi losophes n 'ont p u d o n n e r à la 
Grèce. » (L. II, § 2.) 

Les s ta t is t iques c r imine l les é tabl issent aussi qu' i l n 'y a pas 
de relation en t re l ' ignorance et la cr iminal i té . On a ouver t 
beaucoup d 'écoles , ma i s on n'a pas encore fe rmé u n e p r i son ; 
on a m ê m e été obligé d 'en cons t ru i re de nouvel les ou d 'agran-
dir les anc iennes . La cr iminal i té n'a poin t d iminué , pendan t 
que l ' instruct ion se répandai t de plus en plus. Le n o m b r e 
des accusés et p révenus jugés à la requê te du minis tère public 

n'a cessé de s ' accro î t re ; en 1838, ce nombre étai t de 237 s u r 
1 0 0 , 0 0 0 hab i tan ts , il s 'est élevé à 3 3 2 en 1 8 8 7 . (Statistique cri-
minelle pour l'année 1887, p. xvnr.) On a contes té cette aug-
mentation de la cr iminal i té . (Voir Revue Bleue, 26 avril 1890, et 
Revue Scientifique.) Cette contestat ion provient de ce qu 'on 
n'a examiné que les affaires soumises aux cours d 'assises , dont 
le nombre a un p e u d iminué pa r l 'habi tude de la correctionali-
sation adoptée de plus en plus pa r les parque ts et les juges d ' ins-
truction. Mais les condamna t ions p rononcées pa r les t r ibunaux 
correct ionnels ont cons idérab lement a u g m e n t é et ne peuven t pas 
être négligées lorsqu'i l s 'agit d 'appréc ier la criminali té d 'un pays. 
Ainsi en 1888, a lors que le nombre des affaires d 'ass ises a dimi-
nué de 38, il y a eu une augmenta t ion très notable des déli ts de 
vols s imples, d ' esc roquer ie et d ' abus de conf iance . Le nombre 
des vols s imples , qui était en 1887 de 33,349, s 'est élevé à 
3 7 , 3 0 5 . 

Il résu l te encore des s ta t is t iques du minis tè re de la jus t ice 
que les dépa r t emen t s qui comptent le plus d ' i l le t t rés ne sont p a s 
ceux qui p résen ten t le plus d ' accusés et de p révenus . Ainsi, le 
Finistère et le Morbihan sont les dépa r t emen t s où il y a le plus 
d'accusés i l let trés ; cependant , alors que la cr iminal i té de la 
France est de 517 accusés ou p révenus s u r 100,000 habi tan ts , 
on en compte s eu l emen t 336 d a n s le Morbihan et 437 d a n s le 
Finistère. Donc il n 'y a pas relation en t re l ' ignorance et la crimi-
nalité. Autre p reuve : les dépa r t emen t s de la Seine, de Seine-et-
Marne, de la Marne, s o o t c e u x où il y a le moins d 'accusés i l le t t rés ; 
cependant on compte , sur 100,000 hab i t an t s , 961 accusés ou 
prévenus dans la Seine, 713 dans le d é p a r t e m e n t de Seine-et-
Marne, 732 dans la Marne. En r é s u m é , les d é p a r t e m e n t s où il y 
a le moins d ' accusés i l let trés ont u n e cr iminal i té deux fois plus 
forte que le Morbihan et le F in is tè re . Le d é p a r t e m e n t de l'Hé-
rault , d ' après la de rn iè re s tat is t ique, ne compte plus qu ' un seul 
illettré sur 100 hab i tan t s . Or, sa cr iminal i té es t de 815 sur 
100,000 h a b i t a n t s , c 'es t -à-di re plus du double de celle du 
Morbihan. 

La s ta t is t ique cr iminel le de 1880 a voulu compare r le n o m b r e 
proport ionnel des hab i t an t s i l let trés d 'un dépa r t emen t au n o m -
bre proport ionnel des accusés et voici les cons ta ta t ions qu'el le a 
faites (page XXXII) : 6 dépa r t emen t s , ayan t 7 à 10 h o m m e s 
illettrés sur 100, fourn i ssen t 9 accusés pa r 100.000 hab i tan t s ; 



13 dépar t emen t s . 11 à 20 il lettrés. 13 accusés . 
22 — 21 à 30 — 11 — 
23 — 31 à 40 — 11 — 
i l — i l à 50 — 11 — 
i l — 51 à 62 — 8 — 

« Si l ' ignorance était l ' un ique source des c r imes , les deux 
propor t ions marche ra i en t d a n s le m ô m e sens, m a i s le plus sou-
vent des pass ions et des vices i ndépendan t s de toute quest ion 
d ' ins t ruct ion sont les vér i tables mobi les des méfa i t s . >» Qui 
parle a in s i ? Le minis t re de la just ice . 

Quoi d ' é t o n n a n t que l ' ins t ruc t ion , isolée de l ' éduca t ion , ne 
donne pas la moral i té , lo rsque n o u s la voyons si souven t im-
puissante à donner le s imple bon sens , que nous r encon t rons chez 
des i l let trés ? Est-ce qu' i l est r a r e de t rouver chez des paysans , 
ne sachant ni lire ni écr i re , une f inesse d 'espr i t , u n e solidité de 
jugement , q u e p o u r r a i e n t l e u r envier beaucoup de bache l i e r s? Ne 
peut-on pas dire de bien d ' ignoran t s ce que Y. Hugo dit de Jean 
Valjean : « C'était un ignoran t , ma i s ce n 'é ta i t pas un imbécile . 
La lumière naturel le é ta i t a l lumée en lui. » Cette lumière na tu-
relle accompagne-t -e l le t o u j o u r s la demi-science, qui charge la 
mémoi re , sans déve lopper le j u g e m e n t ? Est-ce que la se rvan te 
à qui Molière lisait ses comédies n 'en était pas mei l leur j uge 
que M. Trissotin ? Est-ce q u ' u n e vas te é tendue de conna issances 
mal digérées n 'est pas que lque chose de bien pi re que l ' igno-
rance ? (Platon, les Lois, VIL) 

Comment veut-on su r tou t q u e l ' ense ignement p r imai re , qui 
es t seul donné à l ' immense ma jo r i t é des c i toyens, puisse donner 
la moral i té , c 'est-à-dire leur a p p r e n d r e à régler leurs dés i rs , à 
dominer leurs pass ions , à for t i f ier la vo lon té? Les é léments 
d 'his toire , de géographie , d ' a r i t hmé t ique qui leur sont ense ignés , 
sont a s s u r é m e n t utiles, m a i s ils ne leur c o m m u n i q u e r o n t pas le 
dés in té ressement , l ' amour de leurs semblab les ; ils ne leur 
apprendron t pas à suppor t e r la pauvre té avec rés igna t ion , à 
a imer le travail, à se con ten te r de leur modes te s i tuat ion, à 
modé re r leurs dépenses . A ce poin t de vue, combien est p lus 
grande la puissance mora l i sa t r ice du travail m a n u e l ! Et n'est-il 
pas à c ra indre que le travail manue l soit de plus en plus dédai-
gné par les fils de p a y s a n s et d 'ouvr iers , lorsqu ' i l s sont mun i s de 
b reve t s? Que de fois dé jà , j 'a i , h é l a s ! cons ta té ce dédain des 
fils pour les t ravaux agr icoles des pères ! A quels dangers ne les 

expose pas le dési r d 'un emploi , lorsque cet emploi est len t à 
venir! Les magis t ra t s le savent , ca r ils commencen t à t rouver 
des brevets d ' ins t i tu t r ice d a n s les doss iers d 'accusées d ' infant i-
cide et d ' avor t emen t . 

Dira-t-on que l ' ense ignement secondaire est plus efficace que 
l 'enseignement pr imaire , pour d iminue r la c r imina l i té? Est-ce la 
physique ou l 'his toire naturel le qui p rodu i ra cet heu reux résul -
ta t? Un phi losophe dis t ingué, qui a u n e t rès g rande foi dans la 
vertu éducative de l ' ins t ruct ion, es t cependan t le premier à recon-
naître que les é tudes scient i f iques, isolées de l ' ense ignement 
moral, ne r enden t les h o m m e s ni moins égoïs tes , ni moins 
envieux, ni moins méchan t s . Il va j u s q u ' à écr i re , non sans 
quelque exagérat ion, que « les bachel iers ès-sciences, dépour -
vus de cul ture l i t téraire e t de cul ture ph i losophique , se ron t 
dans notre société de véri tables ba rba res . . . Qu'est-ce que la 
science positive, s 'écrie-t- i l , en dehor s de la moral i té , s inon une 
forme supér ieure de la force, plus dange reuse peu t -ê t re que la 
force brutale , parce qu'el le est p lus puissante , mais , comme on 
l'a dit, à pe ine plus digne de respec t ». (Fouillée, Revue des 
Deux Mondes, 15 juillet 1890.) Le môme écrivain a jou te avec 
raison que l 'é tude des sciences, séparée de l 'éducat ion mora le , 
développe u n e présompt ion qui fai t des déclassés dangereux . 
Lorsque les j eunes gens ne t rouven t pas d a n s le monde le suc-
cès qu'ils espéra ien t , ils éprouvent un dépit , une ha ine violente 
contre la société qui peut les pousse r j u s q u ' a u c r ime. Voici un 
exemple sais issant de cet te vanité, qui ne rend pas seu lement le 
demi-savant r idicule et insuppor table , mais qui fait que lquefo is 
de lui un ba rba re e t un cr iminel : l 'affaire cr iminel le que je vais 
raconter a été j ugée il y a que lques années p a r la cour d 'ass i ses 
des Bouches-du-Rhône. Un j eune homme, appa r t enan t à une 
famille t rès honorable , avai t au lycée complè temen t négligé les 
lettres et s 'é tai t l ivré avec une a r d e u r incroyable à des é tudes 
de mécan ique et de chimie . A sa sort ie du lycée il poursuivi t ses 
études et s 'efforça de découvr i r des subs tances explosibles d 'une 
grande puissance ; il écrivi t le t t re sur le t t re aux di rec teurs des 
compagnies industr ie l les , aux minis t res , aux sociétés savantes , 
pour proposer ses invent ions . On lui répondi t qu 'el les n 'é ta ient 
pas prat iques . L ' insuccès ne t a rda pas à amene r la gône et à 
faire naî t re chez de B.. . une ha ine violente cont re la société qui 
refusai t de lui r end re just ice. Sa famille s 'é tant lassée de lui 



f o u r n i r des r e s sou rces , il vécu t p e n d a n t p l u s i e u r s a n n é e s du 
travail de sa m a î t r e s s e , r e s t a n t seul d a n s sa c h a m b r e , a b s o r b é 
d a n s ses t ravaux de chimie , se p l a ignan t de p lus en p lus de 
d e m e u r e r inconnu e t de ne pas ob ten i r la f o r t u n e qu' i l r êva i t . 
S o u s l ' in f luence de la misè re et de ses s e n t i m e n t s de ha ine con t r e 
la société, u n so i r il vou lu t p é n é t r e r d a n s u n e maison p o u r v o l e r ; 
a r rê t é en flagrant déli t , il fu t t r a d u i t d e v a n t la cou r d ' a s s i ses qui 
eu t pitié de lui et l ' acqui t ta . Celte é p r e u v e ne le corr igea pas ; quoi-
q u e c o n n a i s s a n t i m p a r f a i t e m e n t les r èg les de l ' o r t h o g r a p h e , il se 
c roya i t t o u j o u r s appe lé à t r a n s f o r m e r l ' indus t r i e , l a g u e r r e pa r 
s e s m a c h i n e s ; il conceva i t de sa p u i s s a n c e in te l lec tuel le l ' idée la 
p lu s h a u t e . Mais l e succès n ' a r r iva p a s et la m i s è r e ne fit que 
g r a n d i r . Le 21 ju in 1876, il qu i t t a b r u s q u e m e n t son domici le , 
e m p o r t a n t u n e pet i te s o m m e d e 10 f r . q u i lui restait,, u n e h a c h e t t e 
et un sac. c o n t e n a n t des flacons et des p r o d u i t s c h i m i q u e s ; il 
m o n t a à Cassis d a n s un t ra in de chemin de fer , qui se r e n d a i t à 
Tou lon , avec l ' in tent ion de tue r un v o y a g e u r et de le dépou i l l e r . 
Il chois i t un c o m p a r t i m e n t où se t rouva i t un v o y a g e u r seul , un 
j eune h o n n n e de d ix-neuf a n s qu i se p r é p a r a i t à l 'école de Saint-
Cyr. Q u e l q u e s i n s t a n t s a p r è s l e d é p a r t d u t ra in , les voyageu r s 
qu i é t a i en t d a n s le c o m p a r t i m e n t voisin e n t e n d i r e n t des cr i s de 
dé t r e s se et e u r e n t le p r e s s e n t i m e n t q u ' u n c r ime venai t de se 
c o m m e t t r e à côté d ' eux . Dès q u e le t ra in s ' a r r ê t a , ils se préc ip i -
t è r e n t à la por t iè re et v i r en t le n o m m é de B... immobi le , les 
yeux h a g a r d s , le visage bou l eve r sé , ru i s se l an t de s u e u r , en face 
d u cadavre e n c o r e c h a u d de son c o m p a g n o n d é r o u l é . Une o d e u r 
t r è s fo r t e d ' é t h e r s ' échappa i t d u w a g o n ; des tubes , des flacons 
f u r e n t t r ouvés à te r re . Un v o y a g e u r l ' ayan t saisi pa r le b r a s et 
l ' ayant appe lé : a s sass in ! ses yeux se r e m p l i r e n t de l a r m e s et il 
s ' a f fa i ssa . Après avoir c h e r c h é p e n d a n t q u e l q u e t e m p s à n ier sa 
culpabi l i té , il finit pa r l ' avoue r . « J 'ai fait ce q u e j ' a i fa i t , dit-il ; 
il est év iden t q u e ce j eune h o m m e a été tué p a r mo i . » L 'accusé 
avai t a sphyx ié son c o m p a g n o n de route , en lui t a i san t r e s p i r e r à 
son insu d u c h l o r o f o r m e pa r des j e t s invis ibles , qui s ' é c h a p p a i e n t 
d 'un appare i l . On t rouva d a n s son sac la m o n t r e , la gi le t ière et 
la bourse de sa v ic t ime. 

P e n d a n t l ' i n s t ruc t ion , on p u t se r e n d r e c o m p t e de l ' in tensi té 
de sa h a i n e c o n t r e la société et de son orguei l incroyable . 
« J 'avais , dit-il au j uge d ' i n s t ruc t i on , l o n g u e m e n t méd i t é s u r le 
sor t qui m ' é t a i t r é s e r v é d a n s la société actuel le . Je m ' é t a i s dit 

que par mes inven t ions j ' au ra i s d û occupe r u n e p lace d a n s le 
monde, t and i s q u e je vivais m a l h e u r e u s e m e n t i nconnu . . . Le 
désespoir s 'es t e m p a r é de moi , j 'a i p r i s en ha ine le gen re 
humain t o u t e n t i e r , e t j e n ' a u r a i s pas hé s i t é à le dé t ru i r e , si j e 
l'avais tenu g roupé a u bou t de m e s m a c h i n e s 1). » 

Les sciences p h y s i q u e s et na ture l les , qu i son t for t be l les 
quand on sai t en p é n é t r e r l ' e spr i t , son t que lque fo i s nu i s ib l e s 
quand on les é tud ie s a n s e sp r i t p h i l o s o p h i q u e ; e l les p e u v e n t 
conduire à la néga t ion des c royances sp i r i tua l i s tes . Diderot lui-
même, q u e les h a r d i e s s e s ph i lo soph iques n ' e f f r a y a i e n t pas , 
s ' adressan t aux j e u n e s gens qu i se d i sposen t à l ' é tude des 
sciences na tu re l l e s , ava i t c e p e n d a n t fai t p r é c é d e r ses Pen-
sées sur l'interprétation de la Nature de ce jud ic ieux avan t -
p r o p o s : « J e u n e h o m m e , p r e n d s et lis... Aie t o u j o u r s p r é s e n t a 
l 'espri t que la Nature n ' e s t pas Dieu, q u ' u n h o m m e n 'es t pas u n e 
machine et q u ' u n e h y p o t h è s e n ' e s t pas un l'ait. >» — A s s u r é m e n t 
je ne p r é t e n d s p a s q u e la négal ion des c royances sp i r i tua l i s tes 
conduise n é c e s s a i r e m e n t a u c r ime , m a i s je pense q u e la pe r t e d e 
ces c royances affaibli t , chez les j e u n e s gens , la force mora l e 
qui les ma in t i en t d a n s le d ro i t c h e m i n . Loin de m o i la p e n s é e 
de p ré t end re q u e le ma té r i a l i sme et l ' a t hé i sme r e n d e n t t o u j o u r s 
la pra t ique d u b ien imposs ib le . Même a v a n t sa convers ion , 
M. Litlré é ta i t un sage, u n « sa in t la ïque ». Ou p e u t dire la m ê m e 
chose de Darwin et de bien d ' a u t r e s savan t s . Quelle q u e soit la 
théorie qu'il adopte , l ' h o m m e qu i consac re sa vie à la sc ience 
s'élève à u n e h a u t e u r mora l e où les pass ions b a s s e s ne p e u v e n t 
monter . Le s a v a n t p e u t p e n s e r en a t h é e et agi r en spir i tual is te , 
cesser de croire à la l iberté mora l e et a u ca r ac t è r e abso lu du 
devoir, et se c o n d u i r e en m ê m e t emps c o m m e s'il se c roya i t 
libre, et t e n u d ' obse rve r le devoi r , pa r une de ces i n c o n s é q u e n c e s 
qui sont na tu re l l e s à l ' h o m m e . 11 peu t auss i faire deux p a r t s de 
sa vie, s é p a r e r la spécula t ion de la p r a t i que , se l ivrer en tou te 

<1 Combien M. le I)r Maudsley a raison d'érrire que « la civilisation sans la 
morale et la religion peut faire des brutes plus brutes et surtout plus dangereuses 
qu'à l'état de pure nature » ! {Hevue philosophique, avril 1884.; Comment ne pas 
rappeler que la Commune avait a son service une Commission scientifique ayant à 
sa tète le D r Parisel et d'autres savants ? Cette commission, composée de fuséens et 
de pétroleurs, avait formé îles dépôts de matières explosibles dans différents quar-
tiers de Paris ; ces dépôts étaient reliés pa r des lils spéciaux à un clavier central, 
d'où pouvait partir l 'ordre de faire sauter tel ou tel quartier de Paris. L'entrée de 
l 'année dans Paris a empêché l'exécutiou de ces infernales résolutions. Mais n'avons-
nous pas à craindre le retour de semblables tentatives, avec la complicité de chi-
mistes et physiciens habiles à préparer les matières explosibles ? 



l iber té , avec u n e so r t e d ' e n i v r e m e n t d e l ' espr i t , à t ou t e s les h a r -
d iesses de la p e n s é e ; pu is , d a n s la p r a t i q u e de c h a q u e jou r , 
r even i r au bon sens e t p e n s e r c o m m e les au t r e s h o m m e s . 
Mais t ous les h o m m e s ne saven t pas fa i re ce t te dis t inct ion e n t r e 
la spécula t ion et la p r a t i q u e , et, en géné ra l , ils c h e r c h e n t à 
m e t t r e d ' accord l e u r s ac t e s avec l e u r s théor ies ; la logique 
l 'exige. 

Si, au lieu de voir d a n s l ' h o m m e u n ê t re d o u é d é r a i s o n et de 
l iber té , d i f férent pa r n a t u r e des a u t r e s a n i m a u x , les na tu ra l i s t e s 
ne le c o n s i d è r e n t q u e c o m m e u n « p r i m a t e dégross i » (Dr Le tour-
neau ) , dont la n a t u r e e t la On ne s o n t p a s d i f f é ren te s de cel les 
d e s a u t r e s a n i m a u x , c ro i t -on q u e cet te doc t r ine sera s ans inf luence 
f â c h e u s e s u r la mora l i t é p u b l i q u e ? Dé j à , d a n s p lus i eu r s affaires 
cr iminel les , la jus t i ce a c o n s t a t é l ' ac t ion né fa s t e d u d a r w i n i s m e 
t r a n s p o r t é du m o n d e p h y s i q u e d a n s le m o n d e mora l . L 'assass in 
Abadie a imai t à d i re : « La vie est u n e bata i l le , j e f r a p p e quicon-
q u e m e fait obs tac le . . . l e s for t s m a n g e n t les fa ib les . » (Macé, 
Mon Musée criminel, p . 183.) Il n 'es t pas le seul assass in qu i ait 
t enu ce langage ; d a n s ces d e r n i è r e s a n n é e s , p lus d ' u n cr i -
mine l s 'es t ef forcé de t r o u v e r u n e exci ta t ion et u n e excuse à son 
c r ime d a n s la théo r i e d e la lutte pour la vie. Quelque t e m p s 
avan t l ' a s sa s s ina t de la v e u v e Gillet, p o u r l eque l il a été c o n d a m n é 
à m o r t e t exécu té , Lebiez , é t u d i a n t en m é d e c i n e , avai t fa i t u n e 
con fé rence su r le d a r w i n i s m e : « Tou t ê t r e , d isa i t - i l . tend à p r e n -
dre sa place au soleil ; m a i s , au b a n q u e t de là n a t u r e , il n 'y a 
p a s p lace pour tous les conv ives , il n 'y a p a s de couver t m i s 
pour tout le m o n d e : c h a c u n lu t te p o u r se faire place ; le p lus 
f o r t tend à é touf fer le p l u s fa ib le . » (Macé, ibid., p . 198.) 

Assu rémen t , D a r w i n n e p révoya i t pas la s ingu l i è re appl icat ion 
q u e les a s sas s ins f e r a i e n t de sa t h é o r i e . Mais, ces e x e m p l e s p r o u -
ven t le d a n g e r d e s d o c t r i n e s qu i a p p l i q u e n t à l ' human i t é des lois 
zoologiques . Si l ' h u m a n i t é , oub l i an t les lois mora le s qu i lui son t 
p ropres , e m p r u n t e aux a n i m a u x les lois qui les rég issent , quoi 
d ' é t o n n a n t que la lu t t e p o u r l ' ex i s t ence dev ienne , chez les h o m -
m e s c o m m e chez les a n i m a u x , v io len te , imp lacab l e , q u e la 
société se t r a n s f o r m e en u n c h a m p de bata i l le , où les fo r t s e t l es 
hab i l e s éc r a sen t les f a i b l e s ? Si l ' h u m a n i t é , c o m m e le r ègne ani -
mal , est l ivrée à u n e c o n c u r r e n c e imp i toyab le qu i exige le sacrif ice 
des faibles , n 'est-i l p a s à c r a i n d r e q u e la v io lence ne soit e x c u s é e ? 
Si la lu t te p o u r l ' ex i s t euce , qu i es t la loi des a n i m a u x , es t la 

loi de l ' humani té , l ' h o m m e ne sera- t - i l pas ten té de deven i r un 
loup pour ses semblab les , de p e u r de sub i r le sort de l ' agneau ? 
Si la ra i son d u p lu s fo r t est t o u j o u r s la mei l leure , quel le tenta-
tion de c h e r c h e r le succès p a r tous les m o y e n s ! Supposez u n 
homme tombé d a n s la mi sè re , non pa r sa f au te , ma i s , pa r e x e m -
ple, par celle d ' u n b a n q u i e r ou d ' u n no ta i re qu i a u r a d iss ipé les 
fonds qu' i l lui avai t conf iés . Il s ' ad res se à des p a r e n t s , à d e s a m i s 
pour les p r ie r de lui ven i r en a ide ; sa d e m a n d e est r e p o u s s é e . 
La misè re dev ien t p lus n o i r e ; p e n d a n t q u e sa f e m m e et s e s 
enfan t s son t d a n s le beso in , il voi t la spécula t ion indél ica te , la 
polit ique peu s c rupu l euse en r i ch i r des déc lassés et des a v e n t u -
riers . Lorsque , sous l ' in f luence de son m a l h e u r immér i t é , qu i con-
traste avec le succès des coquins , son â m e s ' i r r i te con t r e la des -
tinée, l ' ingra t i tude des h o m m e s et l ' a b a n d o n de Dieu, supposez 
que cet h o m m e lise qu ' i l n 'y a n i b ien ni ma l abso lus , q u e « ce 
qui est illégal en ve r tu de n o s re la t ions socia les et po l i t iques es t 
nature l et n o r m a l en ver tu de la loi un iverse l le de nécess i té , 
que le cr ime et la péna l i té s o n t d e s no t ions p u r e m e n t re la t ives , 
qu 'en d e h o r s de la cons t ruc t ion sociale il n 'exi te po in t de c r i m e , 
a t tendu q u e tous les ac tes qu i c o r r e s p o n d e n t à ce t te not ion se 
r amènen t à la l u t t e na tu re l l e et nécessa i r e pour l ' e x i s t e n c e » . 
(La Liberté de la volonté, p . 217, p a r Notovich.) Cette l ec tu re ne 
peut-el le pas e n d o r m i r sa consc i ence et lui f a i r e accep te r la 
pensée d ' u n ac te illégal qui n ' e s t q u ' u n e f o r m e de la lu t te p o u r 
l 'existence ? 

N'est-il p a s év iden t auss i q u e les théor ies , qui veu len t appli-
quer à l ' h o m m e les lois zoologiques , le r e n d e n t m o i n s capab le 
d 'a imer son semblab le , et s u p p r i m e n t la pi t ié p o u r les fa ib les , le 
respect p o u r les pauv re s , la commisé ra t ion p o u r les ma lades et 
les in f i rmes ? On sa i t q u e la pauvre té es t « ab jec te » p o u r 
Darwin, que l ' a s s i s t ance pub l ique es t c o n d a m n é e p a r l e d a r w i -
nisme qui r e p r o c h e à la char i t é de p ro longe r la vie des faibles , au 
lieu de les l a i sse r m o u r i r et d ' o b t e n i r a ins i p a r l e u r é l imina t ion 
l 'épurat ion de la r ace . D 'après H. Spence r , « la qua l i t é d ' u n e 
société ba i sse sous le r a p p o r t p h y s i q u e pa r la conse rva t ion art i-
ficielle de ses m e m b r e s les p lu s fa ibles . » ( I n t r o d u c t i o n à la 
science sociale.) N'est-ce pas déve loppe r l ' égoïsme, s u p p r i m e r 
la pitié p o u r ceux qu i souf f ren t , qu i sont fa ib les et p a u v r e s ? 
N'est-ce p a s affa ibl i r le respec t p o u r la vie h u m a i n e ? Je ne sais 
si j e m e t r o m p e , m a i s il m e semble q u e ces c ra in tes ne son t p a s 



ch imér iques , el que l ' inf luence d u da rwin i sme se fai t dé jà sent i r 
dans les m œ u r s d ' une man iè re peu sat isfa isante . N'y a-t-il pas 
p lus d ' âp re l é d a n s la concur rence , m o i n s de dél icatesse s u r le 
choix des moyens , moins de f ra te rn i té en t re les peup les ? Que 
n o u s s o m m e s loin des sen t imen t s de généros i té , d ' en thous ia sme 
qui fa i sa ien t au t re fo is ba t t re le c œ u r de l ' human i t é ! La ha ine est 
pa r tou t , en t re les c lasses , e n t r e les peuples . Qu'est devenu l 'es-
pr i t d 'union , de concorde en t re les ci toyens, de pa ixe t de f r a t e r -
nité en t re les peuples ? 

« N 'abusons p a s de la zoologie, disait J.-B. Dumas , elle nous 
mènera i t loin. » ( R é p o n s e à M. Taine. ) Déjà, Descar tes et Pas-
cal avaient s ignalé le d a n g e r des doct r ines qui ass imi len t l ' hom-
m e à la bête . « 11 es t dange reux de t rop faire voir à l ' homme 
combien il est égal aux bêtes , s ans lui mon t r e r sa g randeur . » 
(Pascal .) « Après l ' e r reur de ceux qui nient Dieu, disait auss i 
Descaries , il n'y en a poin t qui éloigne p lu tô t les espr i t s faihles 
du d ro i t chemin de la ver tu , q u e d ' imaginer que l a m e desbê tes 
soit de m ê m e n a t u r e que la nô t re et que , pa r conséquen t , nous 
n 'avons rien à c ra indre ni à espére r ap rè s cette vie, non plus 
q u e les m o u c h e s et les fourmis . .> (Discours sur la Méthode, 
V part ie .) C'était auss i l 'opinion de d 'Alembert , qui signalait 
au xvm c siècle le dange r qu' i l y a à oubl ier « la différence 
q u e le Créateur a j ugé à propos de met t re ent re l ' homme 
et la bêle . >» (Ecla i rc i s sement sur les éléments de philoso-
phie.) 

Est-ce le scept ic isme qui v iendra r e s t au re r dans les â m e s l ' amour 
et le respec t de l ' human i t é ? P o u r voir combien ces sen t imen t s 
s 'affaiblissent, il suff i t de lire ces l ignes d 'un écrivain de grand 
ta lent , qui a perdu les croyances spir i tual is tes et ch ré t i ennes . 
« Quant à moi, le genre humain m ' a m u s e ; il m ' in té resse , ma is 
il ne m' insp i re d a n s sa totalité ni respect , ni tendresse . » [Elude 
sur la littérature contemporaine, par Edmond Scherer , VIII.) 
Croi t-on m ê m e que l ' amour de la pa t r ie se conserve dans toute 
sa force, lorsqu 'on voit des phi losophes scept iques se r éun i r , 
en 1883, pour offrir à un r e s t au ra teu r de Paris u n e médail le 
commémora t ive des excellents d îners qu ' i l l eu r avai t servis 
pendant le siège de Paris ? 

Quelle inf luence sa lu ta i re pour ra exercer la néga t ion des 
c royances spir i tual is tes sur les hommes , qui son t aux pr i ses 
avec ies diff icultés de la vie, sur les ouvr ie rs qui , au di re de 

M. Littré, a d h è r e n t en grand nombre au posi t ivisme (1) ? Si la foi 
au caractère absolu du devoir , à Dieu, à l 'âme, à la vie fu tu re 
est détrui te pa r un grossier matér ia l i sme, commen t l ' ins t ruc-
tion toute seule pourra- t -e l le r end re les h o m m e s mei l leurs ? Est-
ce que l ' humani té , dépouil lée de ces croyances , conservera la 
même force mora le ? P o u r les espr i t s t rès cultivés, le t ravai l in-
tellectuel, la curiosi té scientifique, l ' idéal, peuvent , dans une cer-
taine mesure , comble r l e v i d e i m m e n s e q u i s e f a i t dans l 'âme, lors-
qu'elle perd ses c royances ; car , ainsi que le dit M. Renan , ces 
esprits cultivés agissent sous l ' empire d ' anc iennes hab i tudes , 
« semblables à ces an imaux à qui les physiologistes enlèvent le 
cerveau et qui n 'en cont inuent pas moins cer ta ines fonct ions de 
la vie par l 'effet dup l i contracté . Mais ces m o u v e m e n t s inst inct ifs 
s 'affaibliront avec le t e m p s ». (Dialoguesphilosophiques, p ré face , 
p. XVIII.) C'est à ses anc iennes c royances que le m ê m e écrivain 
attribue les ver tus qu'il a conservées , tout en avouan t que depu is 
sa sortie de Saint-Sulpice il n'a fait que ba isser . ( S o u v e n i r s 
de jeunesse, p. 316.) « Nous vivons, ajoute-t- i l , d 'une ombre , 
du par fum d 'un vase v ide ; après nous, on vivra de l ' ombre 
d 'une ombre , j e cra ins p a r momen t que ce ne soit un peu 
léger. » (Réponse d e M. Renan à M. Cherbuliez.) L 'ombre 
d 'une ombre est, en effet, u n a l iment bien léger p o u r l ' âme 
humaine q u i a besoin d ' une nour r i tu re plus subs tant ie l le . Ceux 
qui n ' au ron t m ê m e pas le souvenir des croyances spir i tual is tes , 
pour p a r f u m e r leur vie, Irouveront-i ls u n e nour r i tu re bienfai-
sante dans les doct r ines nouvel les qui ense ignent que l 'âme es t 
la sécrétion du cerveau, ou un m o u v e m e n t de la mat ière , une 
vibration moléculai re ; qu'il n 'y a pas de différence de na ture 
entre l ' homme el les an imaux ; que le devoir n'a pas un carac-
tère obligatoire abso lu , que les in tui t ions mora les sont le 
résultat des expér iences accumulées d'uti l i tés t r ansmises par 
l 'hérédité ? Sacrif ier son intérêt au devoir , q u a n d le devoir 
n'est plus qu 'une i l lusion, souffr i r pour la jus t ice quand on cesse 
de croire à la jus t ice , préférer le sacrifice à l ' égoïsme, la pauvreté 
aux jouissances , lorsqu ' i l n 'y a plus de positif que Je plaisir et 
l 'argent qui le p rocure , devient une tâche difficile pour ceux qui 
sonl aux prises avec les pass ions et les nécessi tés de la vie. 

Aussi, loin de pense r que l ' ins t ruct ion, séparée des c royances 

r 
(1) Elude sur les progrès du positivisme. 
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spi r i tua l i s tes p u i s s e s u p p r i m e r la cr iminal i té , j e c ra ins qu 'e l le 
ne l ' a u g m e n t e . Je c r o i s , avec M. Ju les S imon (1), qu' i l n ' y a q u e 
les fo r tes c r o y a n c e s q u i r e n d e n t les h o m m e s me i l l eu r s , et q u e 
ni la phys io logie , n i l ' h i s to i re na tu re l l e , ni le cul te d u b e a u , ne 
p o u r r o n t d o n n e r la fo rce mora l e , q u e l ' h o m m e pu i se d a n s la 
foi a u devoir , à D ieu et au l ibre a rb i t r e et d a n s l ' e s p é r a n c e d ' u n e 
vie mei l leure . Ni le pos i t iv i sme , n i le d a r w i n i s m e , ni l ' agnos t i c i sme , 
n i le p h é n o m é n i s m e , ni l ' ép i cu r i sme in te l lec tuel , ni le d i le t t an-
t i sme l i t té ra i re , n i l e scep t i c i sme s e n t i m e n t a l ne p e u v e n t c o n s o -
le r l ' h o m m e , le f o r t i f i e r e t le p r é s e r v e r d u c r ime et du suicide. 
La mora l i t é a b e s o i n d ' u n po in t d ' appu i , elle ne le t rouve q u ' e n 
Dieu, q u e d a n s la c r o y a n c e a u devoir , à la l iber té et à u n e vie 
f u tu r e . Tou t e s les a u t r e s doc t r ines , qui n ien t Dieu, l ' âme et le l ibre 
a rb i t r e , é b r a n l e n t l a m o r a l e , a f fa ib l i ssent les nob les s e n t i m e n t s , 
d i m i n u e n t la r é p u g n a n c e pour le mal . « La ph i losoph ie pe s s imi s t e 
tend à p r o d u i r e le su i c ide ; la ph i losoph ie u t i l i ta i re tend à se 
t o u r n e r en égo ï sme e t en a m o u r de ce qu i r e p r é s e n t e t ou t e s les 
ut i l i tés , l ' a r g e n t ; la ph i losoph ie e m p i r i q u e tend à é lo igner de 
tout idéal . La p h i l o s o p h i e dé t e rmin i s t e t end au r e l â c h e m e n t de 
la fo rce mora l e , d é j à si fa ib le p a r e l l e -même, la p h i l o s o p h i e 
scep t ique tend à l ' i nd i f f é rence en toutes c h o s e s (2). » Lorsque 
toutes ces théor ies , q u i fon t déjà b e a u c o u p de ma l su r les j e u n e s 
gens des c lasses é l e v é e s , a u r o n t p é n é t r é d a n s les m a s s e s (ce 
qu 'e l les son t en t r a i n de fa i re) , on ve r r a avec quel le r e d o u t a b l e 
logique les m a u v a i s e s ac t ions , les c r i m e s et les su ic ides sort i -
r o n t des doc t r i ne s ma té r i a l i s t e s . Il n ' y a p a s u n p h i l o s o p h e 
sér ieux qui ne soit e f f r a y é d e s c o n s é q u e n c e s qu i ne t a r d e r o n t pas 
à en r é su l t e r . On t r o u v e l ' express ion de ces c ra in tes , a u s s i b ien 
chez ceux qu i o n t p e r d u les c royances sp i r i tua l i s t es que 
chez ceux qui les o n t c o n s e r v é e s , auss i b ien chez M. S c h e r e r q u e 
chez M. Janet , M. F r a n c k , M. Bar thé lémy Sain t -Hi la i re (3). 

A tou t e s les é p o q u e s de l 'h i s to i re , l o r sque les c r o y a n c e s spiri-

(1) V". Son beau livre Dieu, Patrie, Liberté. 
(2) P. Jauet , Séances et travaux de l'Académie des sciences morales juillet 

1890, p . 21. 
¡3) lbid., 1889, p . 238. Scherer , Eludes sur la littérature contemporaine, VIII, 

la crise actuelle de la morale . — Dans une lettre qu'il m'a fait l 'honneur de m'écrire, 
M. Franck, qui a l 'horreur .le l 'ignorance, déplore les conséquences funestes de 
l'athéisme et du matér ia l isme qui se fout déjà sentir dans les mœurs publiques : 
'< Comme vous, dit-i l , je pense que l'instruction est insuffisante pour combattre et 
empêcher l'immoralité. Elle devient trop souvent l'auxiliaire du vice et du crime. 
A l'instruction U faut jo indre la culture morale, dont la foi mêlée à la charité est un 
élément nécessaire. » 

tua l i s tes se son t affaibl ies , on a v u les h o m m e s se l ivrer à u n e 
poursu i te a r d e n t e , exclus ive de l ' a rgen t et des j ou i s sances . La 
Mettrie avai t t iré la conc lus ion logique d u ma té r i a l i sme lorsqu ' i l 
faisait suivre Y Homme machine de Y Art de jouir. Je c ra ins 
que le pos i t iv isme et le d a r w i n i s m e n ' e x e r c e n t su r la mora l i t é 
publ ique la m ê m e inf luence f â c h e u s e q u e la ph i losoph ie sensua-
liste du xvm° siècle. Qu ' impor te q u e Li t t ré et Da rwin f u s s e n t 
des sages, si l eu r s doc t r ines s u p p r i m e n t la c royance en Dieu, la 
foi à la l iber té mora l e , l ' e spo i r d ' u n e a u t r e vie e t l a i s s e n t l ' e spr i t 
dans le doute , le désespoi r e t les t é n è b r e s . Ép icu re auss i é ta i t 
un sage, e t c e p e n d a n t sa doc t r ine « con t r i bua b e a u c o u p à g â t e r 
l 'esprit et le c œ u r des R o m a i n s » . (Montesquieu , Grandeur et déca-
dence des Romains, ch . x.) D'où vient q u e la c r imina l i té a u g -
mente, q u e la mora l i t é d iminue , p e n d a n t q u e la science, l ' a r t , 
l ' industr ie p r o g r e s s e n t ? Depuis c i n q u a n t e an s , le n o m b r e des 
accusés et des p r é v e n u s j u g é s à la r e q u ê t e d u m i n i s t è r e publ ic 
a p resque d o u b l é . En 1838, ce n o m b r e éta i t de 237 s u r 100,000 
habi tants ; il s 'es t élevé à 552 en 1887. « On ass i te à un é t o n n a n t 
dép lo iemen t de fo rces ma té r i e l l e s et de p u i s s a n c e de t ravai l , de 
r ichesse et de luxe , en m ê m e t e m p s q u e de misè re et de c r i m e 
sous des f o r m e s nouve l l e s . . . L ' espr i t s ' a iguise , l ' ins t ruc t ion 
avance et la mora l i t é ne s ' accroî t peu t -ê t re p a s en p ropo r t i on . » 
(Renouvier , la Critique philosophique, d é c e m b r e 1889.) Non seu-
lement la mora l i t é ne s ' accroî t pas en p ropor t i on , m a i s elle 
décroît , n o t a m m e n t chez les j e u n e s gens . 

En effet, les s ta t i s t iques cons t a t en t l ' a c c r o i s s e m e n t de la cri-
minali té des jeur tes g e n s âgés de 16 à 21 a n s . La p a r t p r o p o r -
tionnelle de ces j e u n e s p r é v e n u s d a n s le n o m b r e to ta l des dél i ts 
de droi t c o m m u n a a u g m e n t é . 

De 1831 à 1835, su r 100 p r é v e n u s h o m m e s , on Comptai t 11 
âgés de 16 à 21 a n s . 

De 1876 à 1880, s u r 100 p r é v e n u s h o m m e s , on en a compté 14 
âgés de 16 à 21 a n s ( l ) . 

De 1881 à 1885. s u r 100 p r é v e n u s h o m m e s , on en a c o m p t é 16 
âgés de 16 à 21 a n s . 

La s ta t i s t ique de l ' année 1887 c o n s t a t e a u s s i que , « à l ' égard 
des hommes , le r a p p o r t à la popula t ion d o n n e u n e p ropor t ion d e 
criminali té p lu s fo r t e p o u r ceux qu i son t â g é s de 16 à 21 a n s q u e 

( 0 V. Statistique de 1880, p . LVUI. 



p o u r c e u x qui o n t d é p a s s é 21 a n s (p. xxv) . M. Mallock avai t 
b ien r a i son d ' a n n o n c e r , il v a p lu s d e d ix a n s , q u e l e s r a v a g e s 
q u e f e r a i t le pos i t i v i sme s e r a i e n t s u r t o u t t r è s s e n s i b l e s chez les 
j e u n e s g e n s (1). La d é m o r a l i s a t i o n de la j e u n e s s e e s t a u j o u r d ' h u i 
é v i d e n t e ; l e s m a g i s t r a t s la c o n s t a t e n t t ous les j o u r s ; les p r é v e -
n u s e t a c c u s é s son t , p o u r la p l u p a r t , d e s j e u n e s g e n s . L ' exécu t ion 
d e s c r i m e s qu ' i l s c o m m e t t e n t r évè le un c y n i s m e r é v o l t a n t , u n e 
m é c h a n c e t é p e u c o m m u n e e t q u e l q u e f o i s un f a n a t i s m e irréli-
g i eux é t o n n a n t . Ains i , un j e u n e a c c u s é , q u e j e v i e n s d ' avo i r 
à j u g e r , p r o f i t a n t d e l ' a b s e n c e de s o n p a t r o n p o u r p i l le r sa m a i -
s o n , i r r i t é de n e p a s t r o u v e r l ' a r g e n t , avai t b r i sé un g r a n d Chr i s t 
e t r é p a n d u de la p o u d r e à t e r r e , p o u r y m e t t r e le f eu . Un j u g e 
d ' i n s t r u c t i o n d e P a r i s t r è s d i s t i ngué , M. Ado lphe Guil lot , a fai t 
la m ê m e c o n s t a t a t i o n . « L ' anc i en g a m i n de P a r i s , dit- i l , si gai et 
si f r a n c , e s t r e m p l a c é p a r ce h i d e u x g a v r o g n e d o n t le c o r p s est 
aus s i c o r r o m p u q u e l ' e spr i t . » ( P a r i s qui souffre, p . 231.) Le 
s a v a n t m a g i s t r a t r e m a r q u e d a n s les a c t e s d e s j e u n e s a c c u s é s 
« u n e e x a g é r a t i o n de f é roc i t é , u n e r e c h e r c h e de lubr i c i t é , une 
f o r f a n t e r i e de vice q u i ne se r e n c o n t r e n t p a s a u m ê m e d e g r é à un 
â g e p l u s a v a n c é ». Ces j e u n e s a c c u s é s de 1G à 17 a n s on t sou-
v e n t p l u s i e u r s m a î t r e s s e s (2) ; i ls c o m m e t t e n t des vols avec 
e f f r ac t ion d a n s l e s c a m p a g n e s qu i e n t o u r e n t l e s g r a n d e s vi l les , 
m ô m e d a n s le seu l b u t d ' e n l e v e r des b o u t e i l l e s de l i q u e u r qu ' i l s 
bo iven t s u r les l ieux m ê m e s . L e u r a u d a c e e s t te l le qu ' i l s a r r ê t e n t 
les p a s s a n t s d a n s les r u e s d e s g r a n d e s vil les, à Marse i l l e n o t a m -
m e n t , o ù i ls f o r m e n t u n e a r m é e d e m a l f a i t e u r s t o u j o u r s en q u ê t e 
d ' u n m a u v a i s c o u p à f a i r e . A quo i faut- i l a t t r i b u e r ce t t e p e r v e r -
si té de la j e u n e s s e q u i n ' a j a m a i s é t é auss i c o r r o m p u e ? Se lon moi , 
à l ' a f f a i b l i s s e m e n t d e s c r o y a n c e s sp i r i t ua l i s t e s e t c h r é t i e n n e s . 

P a r m i ces j e u n e s g e n s , q u i v i e n n e n t s ' a s s e o i r s u r l e s b a n c s des 
t r i b u n a u x c o r r e c t i o n n e l s e t d e s c o u r s d ' a s s i s e s , j ' a i é té t r è s 
f r a p p é e t t r è s p e i n é de v o i r figurer des b a c h e l i e r s e t des é tu -
d i a n t s e n p h a r m a c i e et e n m é d e c i n e , t a n d i s q u e je n ' a i po in t 
eu à j u g e r d ' é t u d i a n t e n d r o i t (3). Je c r a i n s q u e ce fa i t d o u l o u -

(1 ) La Vie caul-elle la peine de vivre? p . 16G. 
(2) Un jeune accusé qui avait noyé par jalousie une fillette de treize aus répon-

dait à ses juges : « La gosse ne voulait pas de moi, je l'ai poussée à l'eau. » (Macé, 
Mon Musée criminel, p. 128.) 

(3) Cette différence cesse, lorsque l'exercice de la profession succède aux études. 
En effet, les médecins encourent peu de poursuites judiciaires, moins que les avoués 
et les notaires. 

r eux ne so i t le r é s u l t a t d ' é t u d e s f a i t e s s a n s c u l t u r e p h i l o s o -
ph ique , d a n s un e s p r i t m a t é r i a l i s t e . 

P o u r q u o i auss i cons t a t e - t -on t an t de su ic ides a c c o m p l i s p a r d e s 
j eunes gens , m ê m e p a r d e s e n f a n t s ? Le n o m b r e de ces s u i c i d e s 
s 'est accru d a n s d e s p r o p o r t i o n s a t t r i s t a n t e s . De 1836 à 1840, le 
nombre des su ic ides d ' e n f a n t s â g é s d e m o i n s de 16 a n s é t a i t d e 
19 p a r a n e n m o y e n n e ; il s ' es t é levé à 50, de 1876 à 1880. En 1887, 
il y en a eu 68 d o n t 48 c o m m i s p a r les g a r ç o n s e t 20 p a r l e s 
filles. Sa i t -on c o m b i e n il y a eu e n 1887 de su i c ides de j e u n e s 
gens âgés de 16 à 21 a n s ? 375 ! 

N'est-il p a s e f f r a y a n t de voir des v o l e u r s avec e f f r ac t ion , d e s 
sou t eneu r s , des a s s a s s i n s , en si g r a n d n o m b r e , p a r m i d e s j e u n e s 
gens de 1 5 , 1 6 , 1 7 a n s ? N 'es t -ce p a s u n e cons t a t a t i on bien i n q u i é -
tante q u e cel le de t a n t de su ic ides d ' e n f a n t s ? 

Tous ces fa i t s é t a b l i s s e n t que l ' i n s t ruc t ion ne suf f i t p a s p o u r 
produire la mora l i t é . On a u r a b e a u e n t a s s e r d a n s l ' e sp r i t d e s 
en fan t s d e s é l é m e n t s d e p h y s i q u e , de ch imie , d ' h i s t o i r e n a t u -
relle, de c o s m o g r a p h i e , e m m a g a s i n e r p ê l e - m ê l e d a n s l e u r 
m é m o i r e tou tes s o r t e s d e n o t i o n s sc i en t i f iques , q u i s o n t b ien 
vite oub l iées ; si l 'on négl ige l ' éduca t ion m o r a l e e t r e l ig ieuse , le 
c œ u r res te ra f ro id , sec, égo ï s t e ; la vo lon té n e se ra p lu s s o u t e n u e 
p a r les c r o y a n c e s e t les s e n t i m e n t s qu i é l è v e n t l ' â m e ; le n iveau 
moral ba i s se ra de p lu s en p l u s . 

Isolée de l ' éduca t ion inora le e t r e l ig i euse , l ' i n s t ruc t ion ne fa i t 
que d o n n e r u n e f o r m e nouve l l e à la c r i m i n a l i t é ; el le a t t é n u e 
la violence d e s c a r a c t è r e s . Il su f f i t de l i re les Grands jours 
d Auvergne de F léch ie r , p o u r voir c o m b i e n n o s m œ u r s s o n t 
devenues mo ins g r o s s i è r e s e t m o i n s v io len tes . Si, m a l g r é l ' ac -
c ro i s sement de la c r imina l i t é géné ra l e , le n o m b r e d e s a s s a s s i n a t s 
et des m e u r t r e s e s t r e s t é à p e u p r è s s t a t i o n n a i r e , si ce lu i d e s 
coups ayan t e n t r a î n é la m o r t a un p e u d i m i n u é , il f a u t a t t r i b u e r 
ces r é su l t a t s au d é v e l o p p e m e n t de l ' i n s t ruc t i on . L ' h o m m e g r o s -
sier, ignoran t , e s t en géné ra l p lu s b r u t a l q u e l ' h o m m e i n s t r u i t . 
Tandis q u e le n o m b r e d e s c r i m e s c o n t r e les p e r s o n n e s n ' e s t à 
peu près q u e le t i e r s d e celui d e s c r i m e s c o n t r e les p r o p r i é t é s , 
les h o m m e s i l le t t rés c o m m e t t e n t à p e u p r è s a u t a n t de c r i m e s 
contre les p e r s o n n e s q u e de c r imes c o n t r e les p r o p r i é t é s (1). En 
1886, su r 100 accusés i l le t t rés , 48 é t a i en t a c c u s é s de c r i m e s c o n t r e 

(1) Statistique de 1886, p . 10. 



les pe r sonnes , 52 de c r i m e s con t r e les p rop r i é t é s . Au con t ra i re , 
sur 100 a c c u s é s a y a n t r e ç u u n e ins t ruc t ion s u p é r i e u r e , 28 é ta ient 
accusés de c r i m e s cou I re les p e r s o n n e s , 72 de c r i m e s cont re les 
p r o p r i é t é s . 

Faut-i l é g a l e m e n t a t t r i b u e r a u d é f a u t d ' i n s t ruc t ion le g r and 
n o m b r e d ' i n f a n t i c i d e s c o m m i s pa r des i l l e t t rées ? Je ne le p e n s e 
pas . Si p lus de la moi t i é d e s a c c u s é e s d ' in fan t ic ide son t i l le t t rées , 
c 'est pa r ce q u e ce g e n r e de c r ime es t s u r t o u t c o m m i s p a r d e s 
filles p a u v r e s . Les f e m m e s qui ont d e s r e s s o u r c e s et qui son t 
p lus ins t ru i tes se f o n t p lu tô t avo r t e r , avec l 'a ide d ' u n e sage-
f e m m e , lo r squ ' e l l e s v e u l e n t se d é b a r r a s s e r de l eu r s e n f a n t s . 
La s ta t i s t ique de 1876 à 1880 fa i t auss i conna î t r e que , p o u r le c r ime 
d ' e m p o i s o n n e m e n t , la p r o p o r t i o n d e s i l le t t rés est de 54 p . 100 
(p. xxxn). Faut-i l en c o n c l u r e q u e les i l let t rés s o n t p lu s po r t é s 
que les au t r e s à c o m m e t t r e ce c r i m e ? Non, à m o n avis, pa rce que 
les 2/3 des e m p o i s o n n e m e n t s son t c o m m i s pa r les f e m m e s , 
qui c o m p t e n t b e a u c o u p p lu s d ' i l le t t rées q u e les accusés 
h o m m e s . 

Mais, si la c r i m i n a l i t é v io len te a un p e u d i m i n u é ( t ) , la c r imina-
lité f r a u d u l e u s e a fai t d e s p rog rè s cons idé rab les , ma lg ré le déve-
loppemen t de l ' i n s t r u c t i o n . Les dél i t s d ' e sc roque r i e , d ' a b u s de 
conf iance , les vols s i m p l e s , les f r a u d e s commerc i a l e s on t beau-
coup a u g m e n t é . l )e 1875 à 1887 le n o m b r e des a b u s de conf iance 
s 'es t é levé de 2,928 à 3 ,919, celui des e sc roque r i e s de 2,638 à 
3,581, celui des vols s i m p l e s de 32,420 à 35,349, celui des f r a u d e s 
commerc ia les de 2,952 à 3,228. Ce n ' e s t p lus qu ' en P rovence et 
su r les f ron t i è r e s d ' E s p a g n e q u e q u e l q u e s I ta l iens e t q u e l q u e s 
Espagnols d é t r o u s s e n t d e loin en loin que lques voyageu r s . Mais 
d a n s quel le ville i m p o r t a n t e n 'y a - t - i l p a s eu des sociétés finan-
c ières vé reuses f a i s a n t des mi l l i e r s de v ic t imes et r u i n a n t 
des con t rées en t i è r e s ? L ' â p r e t é de la lu t te p o u r la vie, l 'a r -
deu r de la c o n c u r r e n c e , la mul t ip l ic i té des beso ins fact ices , 
la pou r su i t e i m m o d é r é e d u b ien-ê t re et du luxe, la soif des 
pla is i rs n ' o n t - e l l e s p a s i n t rodu i t des hab i tudes f â c h e u s e s 
d a n s p r e s q u e tou tes l e s p r o f e s s i o n s ? A côté des dél i ts ca rac -
t é r i s é s , q u e d ' i n d é l i c a t e s s e s , q u e de f r a u d e s , que de t rom-
per ies ! 

(1) Cette diminution ne p o r t e que sur les crimes ; car pour les délits de coups et 
blessures volontaires il y a u n e augmentation. Ainsi, en 1879, il y a eu 18,424 affaires 
de ce genre et, en 1886, 22,069. 

En r é s u m é , tou t en dé s i r an t q u e l ' ins t ruc t ion soit de p lus en 
plus r é p a n d u e , sous t o u t e s s e s f o r m e s (à la condi t ion qu 'e l le n e 
soit pas s épa rée des c royances spi r i tual is tes , qui fon t l ' h o m m e 
si g rand , si fo r t , si a imant) , j e c ro i s avoir établi p a r les fai ts que 
l ' instruction p a r e l l e -même est insuf f i san te p o u r s u p p r i m e r la 
criminali té , e t qu 'e l le p e u t m ê m e deven i r d a n g e r e u s e si elle 
abouti t à l ' a thé i sme et a u ma té r i a l i sme . Nous s o m m e s t rop po r t é s 
à exagérer la pu i s sance mora l i sa t r i ce des conna i s sances et à 
négliger l ' éduca t ion du cœur , de la volonté . « La mora l i t é n ' e s t 
pas u n a t t r ibu t de la pensée , m a i s de la vo lon té (1) ». Es t -ce q u e 
nous ne m é r i t o n s p a s ce r e p r o c h e de Monta igne : « De vray, le 
soing et la d e s p e n s e de nos p è r e s ne vise qu ' à n o u s m e u b l e r la 
teste de sc ience ; d u j u g e m e n t et de la ver tu peu de n o u -
velles (2). » A s s u r é m e n t , ne nég l igeons p a s la s c i e n c e ; m a i s 
n 'oubl ions p a s q u e les é tudes l i t téra i res et p h i l o s o p h i q u e s on t 
u n e action mora l i sa t r i ce b ien a u t r e m e n t g r ande que la sc ience, 
et su r tou t q u e les c royances sp i r i tua l i s tes son t les seules qu i 
puissent conven i r à l ' éduca t ion de la j e u n e s s e , pa r ce qu 'e l les 
rempl i ssen t son c œ u r des p lus nob les s e n t i m e n t s et la fon t 
vivre sous le r ega rd de Dieu. Les s e n t i m e n t s j o u e n t un g r a n d 
rôle dans la mora l i t é . V a u v e n a r g u e s a di t q u e les g r a n d e s 
pensées v i e n n e n t du c œ u r ; on pou r r a i t a j o u t e r que les b o n n e s 
actions en v i ennen t auss i p lu s s û r e m e n t q u e de l ' in te l l igence. La 
connaissance théo r ique d u devoir , m ê m e q u a n d on lui conse rve 
son carac tè re absolu , ne suff i t p a s p o u r en r e n d r e l ' accompl i sse -
ment fac i le ; il faut qu' i l s 'y j o igne un bon sen t imen t qu i v ienne 
en aide à la volonté, un s e n t i m e n t d ' a m o u r p o u r Dieu ou un s e n -
timent de pi t ié p o u r ceux qui souf f ren t , qu i son t fa ib les et 
pauvres . Voilà p o u r q u o i sa in t August in a ra i son de dire qu ' « u n e 
g rande volonté es t u n e g r a n d e cha r i t é ». (Ch. xvn de son l ivre 
sur la Grâce et le libre arbitre.) L ' ins t ruc t ion isolée d u sent i -
ment ne dé t ru i t p a s l ' égoïsme, n ' a p p r e n d pas à d isc ipl iner sa 
volonté ; c ' es t un i n s t r u m e n t , u n e pu i s sance p o u r le b ien c o m m e 
pour le mal . « La mora l i t é p ra t ique a besoin de p r e n d r e a i l l eurs 
ses garan t ies et ses po in t s d ' a p p u i (3). » P o u r q u e l ' ins t ruc t ion 

(1) Hartman, Philosophie de l'Inconscient, t . II, p . 292. 
(2) Essais, 1. I, ch. x n v . Rabelais s'élevait aussi contre la séparation de la 

science et de la conscience : « Science sans conscience n'est que ruine de l 'àme. •> 
(Pantagruel, I. II, eh. v m . ) 

(3) Charles de Rémusat. (Séances et travaux de l'Académie des Sciences 
morales, numéro de décembre 1849, p . 434.) 



moralise, il f au t y j o ind re l 'éducat ion, « et s u r t o u t l ' éduca t ion 
religieuse >»(1). Les m é d e c i n s cons ta ten t auss i q u e « l ' ins t ruc t ion , 
quand elle ne r e p o s e p a s sur u n e b o n n e éduca t ion morale , 
sembk favoriser la t e n d a n c e au suicide » (2). 

(I v - C o u s i n , loc. cit., p . 4 1 9 . 

- B r i e r r e d e B o i s m o u t , Du Suicide, 2" é d i t . , p . 5 5 . 
C H A P I T R E IX 

L E C R I M E E T L A M I S È R E 

La misère a-t-el le u n e in f luence s u r la c r imina l i té ? Quelle es t 
l ' é tendue de cet te in f luence? Les écr iva ins qui on t examiné cel te 
quest ion a b o u t i s s e n t à des conc lus ions opposées ; les u n s ne 
voient d a n s la m i s è r e q u ' u n e cause occasionnelle, d o n n a n t u n e 
forme à la c r imina l i té , qui, s ans elle, aura i t p r i s u n e au t r e 
direction ; l es a u t r e s r e g a r d e n t la misè re c o m m e la cause pr inci-
pale des c r imes . Ceux qu i veu len t exp l iquer le c r ime p a r l ' a t a -
visme ou pa r u n e anomal i e p h y s i q u e et psych ique son t condu i t s 
à r es t re indre et m ô m e à n ie r l 'act ion de la m i s è r e ; tel es t le cas 
de M. Garofalo . Ceux, a u con t ra i re , qui r e p o u s s e n t les théor ies 
de M. Lombroso et qu i exagè ren t l ' in f luence du milieu social, 
sont por tés à fa i re d é p e n d r e la mora l i t é ou la cr iminal i té du 
bien-être ou de la m i s è r e ; c 'es t le cas de M. le D r Co la jann i . 

L' influence de la misè re su r la c r imina l i té m e para î t incon-
testable. Dans les a n n é e s où les récol tes s o n t mauva i s e s , où 
l ' industr ie es t peu p r o s p è r e , o ù les c r i ses agr ico les et i ndus -
trielles c r éen t des c h ô m a g e s , le n o m b r e des dél i ts a u g m e n t e . 
Pendant les a n n é e s 1840, 1847, 1854, on a cons t a t é u n e rec ru -
descence de la c r imina l i té , pa r ce q u e le blé a t te igni t a lo r s un 
prix t rès é levé. En Algérie, ce t acc ro i s semen t d a n s le n o m b r e 
des c r imes se fa i t encore p lus v ivemen t sen t i r q u ' e n F rance , 
parce q u e les Arabes , qui son t imprévoyan t s , ne s aven t p a s épa r -
gner p e n d a n t les a n n é e s d ' a b o n d a n c e pour les a n n é e s de d i se t te . 
Chez les peup lades sauvages , l 'action de la misè re es t e n c o r e 
plus forte ; les v ie i l la rds sont que lquefo i s mis à mor t , l o r sque la 
nour r i tu re v ien t à m a n q u e r . 

Aussi j e crois q u e M. Garofa lo r e s t r e in t b e a u c o u p t rop 
l'action de la misè re , lorsqu ' i l écr i t qu 'e l le es t la cause occas ion-
nelle de la cr iminal i té , qu 'e l le lui d o n n e seu lemen t u n e fo rme , 
et que la c r imina l i té du dé l inquan t , condu i t au c r ime p a r la 
misère , aura i t éclaté d ' u n e a u t r e m a n i è r e . Il y a ce r t a inemen t des 



moralise, il f au t y j o ind re l 'éducat ion, « et s u r t o u t l ' éduca t ion 
religieuse »(1) . Les m é d e c i n s cons ta ten t auss i q u e « l ' ins t ruc t ion , 
quand elle ne r e p o s e p a s sur u n e b o n n e éduca t ion morale , 
sembk favoriser la t e n d a n c e au suicide » (2). 

(I V. Cousin, loc. cit., p . 419. 
- B r i e r r e d e B o i s m o u t , Du Suicide, 2e é d i t . , p . 5 5 . 
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voient d a n s la m i s è r e q u ' u n e cause occasionnelle, d o n n a n t u n e 
forme à la c r imina l i té , qui, s ans elle, aura i t p r i s u n e au t r e 
direction ; l es a u t r e s r e g a r d e n t la misè re c o m m e la cause pr inci-
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visme ou pa r u n e anomal i e p h y s i q u e et psych ique son t condu i t s 
à r es t re indre et m ô m e à n ie r l 'act ion de la m i s è r e ; tel es t le cas 
de M. Garofalo . Ceux, a u con t ra i re , qui r e p o u s s e n t les théor ies 
de M. Lombroso et qu i exagè ren t l ' in f luence du milieu social, 
sont por tés à fa i re d é p e n d r e la mora l i t é ou la cr iminal i té du 
bien-être ou de la m i s è r e ; c 'es t le cas de M. le D r Co la jann i . 

L' influence de la misè re su r la c r imina l i té m e para î t incon-
testable. Dans les a n n é e s où les récol tes s o n t mauva i s e s , où 
l ' industr ie es t peu p r o s p è r e , o ù les c r i ses agr ico les et i ndus -
trielles c r éen t des c h ô m a g e s , le n o m b r e des dél i ts a u g m e n t e . 
Pendant les a n n é e s 1840, 1847, 1854, on a cons t a t é u n e rec ru -
descence de la c r imina l i té , pa r ce q u e le blé a t te igni t a lo r s un 
prix t rès é levé. En Algérie, ce t acc ro i s semen t d a n s le n o m b r e 
des c r imes se fa i t encore p lus v ivemen t sen t i r q u ' e n F rance , 
parce q u e les Arabes , qui son t imprévoyan t s , ne s aven t p a s épa r -
gner p e n d a n t les a n n é e s d ' a b o n d a n c e pour les a n n é e s de d i se t te . 
Chez les peup lades sauvages , l 'action de la misè re es t e n c o r e 
plus forte ; les v ie i l la rds sont que lquefo i s mis à mor t , l o r sque la 
nour r i tu re v ien t à m a n q u e r . 

Aussi j e crois q u e M. Garofa lo r e s t r e in t b e a u c o u p t rop 
l'action de la misè re , lorsqu ' i l écr i t qu 'e l le es t la cause occas ion-
nelle de la cr iminal i té , qu 'e l le lui d o n n e seu lemen t u n e fo rme , 
et que la cr iminal i té du dé l inquan t , condu i t au c r ime p a r la 
misère , aura i t éclaté d ' u n e a u t r e m a n i è r e . Il y a ce r t a inemen t des 



cas ( j 'en ai vu) où le c r i m e a é té dé te rminé p a r la m i s è r e et où 
le p r é v e n u sera i t r e s t é h o n n ê t e , s'il n ' ava i t p a s m a n q u é du 
nécessa i re . Je m e rappel le , n o t a m m e n t , avoir r e q u i s u n e infor-
ma t ion cont re un paysan , t r è s p a u v r e , cha rgé d ' en fan t s , qui 
avait t en té d ' e m p o i s o n n e r son beau-pè re qu ' i l é ta i t obl igé de 
nour r i r , afin d ' avo i r un p e u p lu s de pain à d o n n e r à ses e n f a n t s . 
J 'ai vu auss i , p e n d a n t u n h i v e r r igoureux , de p a u v r e s f e m m e s 
p r e n d r e un peu de c h a r b o n et n ' ag i r que sous la p ress ion de la 
m i s è r e . Se peut- i l imag ine r u n e s i tuat ion p lu s a t roce ? La pau -
vreté n 'expose p a s s e u l e m e n t u n h o m m e à souff r i r , à voir souf -
f r i r s e s en fan t s , ma i s e n c o r e à la t en ta t ion de f a i r e cesse r 
les souf f rances d e ses e n f a n t s pa r u n acte dé l ic tueux lo r squ ' i l ne 
peu t y pa rven i r p a r le t rava i l . A ce po in t de vue , quel le inégali té 
mora l e en t re le p a u v r e et le r i c h e ! « Car c 'est à elle (à la r ichesse) 
qu 'on est r edevab le , en g r a n d e par t ie , de ne po in t se t rouve r 
exposé à fa i re to r t à p e r s o n n e m ê m e invo lon ta i r emen t , ni à u s e r 
de m e n s o n g e s . » (P la ton , la République, 1. I.) 

S a n s doute , les cas où le c r i m e est commis s o u s la p ress ion 
de la misè re ne son t pas n o m b r e u x . Mais c 'es t dé jà b e a u c o u p 
t r o p qu ' i l s ex is tent . La r i c h e s s e a u g m e n t e , m a l h e u r e u s e m e n t 
elle se r épa r t i t d ' une m a n i è r e b ien inéga le encore ; pendant, q u e 
d a n s les g r a n d e s villes el le s ' a c c u m u l e d a n s q u e l q u e s m a i n s , le 
n o m b r e des pauv re s , h é l a s ! n e d iminue guè re . Il s emble q u e le 
côté le p lu s f â c h e u x de la civi l isat ion es t d ' acc ro î t r e sans cesse 
l ' inégal i té sociale r é s u l t a n t de l ' inégal i té na tu re l l e . Mais il fau t 
se h â t e r d ' a j ou t e r q u e la soc ié t é es t de p lus en p lu s p é n é t r é e de 
ses devoirs e n v e r s les p a u v r e s , les e n f a n t s et les f e m m e s (1). 

La m i s è r e fai t cour i r d e s d a n g e r s à la mora l i t é , non p a s seu le -
m e n t p a r la pr iva t ion du n é c e s s a i r e , m a i s e n c o r e et s u r t o u t p a r 
les condi t ions dép lo rab le s o ù les e n f a n t s des p a u v r e s son t 
é levés d a n s les g r a n d e s v i l les . 

Tout en r e c o n n a i s s a n t q u e la misè re exe rce u n e ce r t a ine 
inf luence su r la c r imina l i t é , il f au t bien se ga rde r de l ' exagére r 
c o m m e le fai t M. le D r B u c h n e r (2). Aux yeux d u s a v a n t alle-

(1)Ici encore l'esprit chrétien s ' ingénie à trouver de nouvelles formes de charité 
répondant aux misères nouvelles. C'est ainsi qu'il s'est créé à Paris et à Lvon un 
ordre de religieuses qui ont pour mission spéciale d'aller dans les ménages d'ou-
vriers, suppléer la femme qui est malade dans les soins domestiques, balayer à 
sa place l 'appartement, préparer les aliments et soigner les enfants IS'est-ce pas 
admirable ? 

(2) Dans ses remarquables études su r la criminalité, M. d'Haussonville me parait 
aussi avoir exagéré l'influence de la misère, quand il écrit que « le plus puissant 

mand, l ' h o m m e p a u v r e et i gno ran t est voué au c r ime, « il ne 
connaît d ' au t r e voie q u e le cr ime, pour se t i re r d 'af fa i re ; il est 
victime de sa s i tua t ion . » (Force et Matière, p . 498.) Rien n ' e s t 
plus con t ra i r e à la véri té q u e cette a s se r t ion qu i con t i en t p lus de 
mépris que de pitié p o u r le p a u v r e . Quelle opinion avez-vous 
donc des ouvr i e r s , des p a y s a n s , vos semblab les , vos égaux en 
moralité, p o u r suppose r qu ' i l s ne c o n n a i s s e n t d ' a u t r e voie q u e le 
crime pour se t i r e r d 'af fa i re ? Ils c o n n a i s s e n t le travail , e t le 
travail c o u r a g e u s e m e n t s u p p o r t é est a u t r e m e n t mora l i s a t eu r q u e 
la science maté r ia l i s t e . N'y a-t-il pas assez de t r is tesse et de dou-
leurs d a n s la vie du p a u v r e ? P o u r q u o i voulez-vous lui en leve r le 
sen t iment de sa digni té , de sa va l eu r mora l e et le cons idé re r 
comme un gibier de po tence , voué à la c r imina l i t é e t q u e les 
favorisés de la f o r t u n e et de la sc ience a u r o n t le droi t de m é p r i -
se r? Cependant , ce ne s o n t p a s les ouvr i e r s g a g n a n t trois ou 
quatre f r a n c s p a r j o u r p o u r se n o u r r i r e t n o u r r i r l eu r fami l le qu i 
ru inen t des c o n t r é e s en t i è res p a r de colossa les e sc roquer i e s , 
déguisées sous des a p p a r e n c e s de socié tés financières ; ce ne 
sont pas eux qui t r a f iquen t de l eu r s fonc t ions , qui v e n d e n t les 
décorat ions , qui fon t les b a n q u e r o u t e s f r a u d u l e u s e s , qu i com-
met tent les faux , etc. , e tc . Croi t-on qu 'on t rouvera i t b e a u c o u p de 
paysans et d ' ouvr i e r s capab les de p e r p é t u e r p a r u n e médai l le le 
souvenir d ' exce l len t s d îners , fai ts p e n d a n t que l eu r s conc i toyens 
souffraient de la f a im ou se ba t t a i en t , p e n d a n t q u e leur pa t r i e , 
déjà v a i n c u e , h u m i l i é e , ass iégée , a t t enda i t de nouvel les 
défai tes (1) ? Pa r qui s o n t d o n n é s les s canda le s ? Est-il vrai q u e 
« les lits d ' o r et de p o u r p r e so ien t m o i n s souven t t émoins d e s 
ga lanter ies d e s f e m m e s q u e les l i ts s imples et s ans o r n e m e n t >» ? 
(Euripide.) 

J 'ai eu la cur ios i té de voir si, d ' ap rès les s t a t i s t iques cr imi-
nelles, les p a u v r e s seu l s c o m m e t t a i e n t les m e u r t r e s , les vo l s , 
les viols, e tc . Or, si j e p r e n d s l ' année 1880, p a r exemple , j e 
vois que des accusés e x e r ç a n t d e s p ro fess ions l ibéra les ont 
commisS" viols s u r des e n f a n t s de m o i n s de 15 ans , 18 m e u r t r e s , 
15 assass inats , 33 faux en écr i tu re a u t h e n t i q u e , 19 a b u s de con-
fiance, etc. , en tout 132 c r imes con t r e les p rop r i é t é s et 114 cr i-
mes contre les p e r s o n n e s . P a r m i les accusés j u g é s en 1880 p a r les 

mobile de la criminalité est encore la misère ». Revue des Deux Mondes, 1 e r avril 
1 8 8 7 , p . 5 9 5 . 

(1) Voir le précédent chapitre, p. 192. 



cours d 'assises , on comptai t 29 professeurs laïques, 13 professeurs 
congrégan i s t e s , 38 fonc t ionna i res p u b l i c s , 60 proprié ta i res 
ren t ie r s , 29 rep résen tan t s de la force publ ique, 80 fabricants 
négociants , 177 employés de commerce , 17 m e m b r e s du clergé, 
12 ar t is tes , 29 banqu ie r s , agents d 'affa i res , etc. Dans ces chiffres 
ne son t pas compr is les p révenus , beaucoup plus nombreux, 
a p p a r t e n a n t aux d iverses catégories d ' h o m m e s ayan t de l ' ins-
t ruc t ion et de la fo r tune , jugés par les t r ibunaux correct ionnels . 
De 1833 à 1880, les cours d 'ass ises ont c o n d a m n é à mor t 191 
m a r c h a n d s et employés de commerce , 81 propr ié ta i res rent iers 
ou accusés exerçant des profess ions l ibérales . 

Bien plus , le n o m b r e des cr imes commis pa r des propriétaires 
ren t ie r s ou des accusés exerçant des profess ions l ibérales est 
auss i g rand que celui des c r imes commis par les vagabonds et 
gens s ans aveu. P e n d a n t p lus ieurs pér iodes , il a m ô m e été plus 
g rand . Ainsi, de 1831 à 1860, il a été de 4,132 pour les p remie r s et 
de 3,686 p o u r les seconds . (S ta t i s t i que criminelle de 1800, p. 24, 
26.) De 1871 à 1873, il y a eu , en m o y e n n e par an , 313 accusés 
p ropr ié ta i res ren t ie rs ou exerçant des profess ions libérales, 
t and is qu' i l n 'y a eu que 281 accusés mendian ts , vagabonds ou 
filles pub l iques . {S ta t i s t i que do 1880, p. 1 3 9 . ) En 1 8 8 4 , 1 8 8 5 , 1 8 8 6 , 

la p ropor t ion des p r e m i e r s es t encore plus for te que celle des 
gens sans aveu . (Sta t i s t ique de 1886, p. 19.) En 1887, il es t vrai, 
la propor t ion a été r enve r sée ; il y a eu 328 accusés s ans aveu et 
278 p ropr ié ta i res r en t i e r s ou accusés exerçan t des profess ions 
l ibérales . Pa rmi les 28 accusés c o n d a m n é s à m o r t en 1888, 3 
appa r t ena ien t aux profess ions l ibérales, 2 à la classe des gens 
s a n s a v e u (1). (Y. Journal officiel du 31 janvier 1891.) 

Le n o m b r e des accusés sans aveu n ' indique pas , d 'a i l leurs , le 
n o m b r e des c r imes dé te rminés pa r la misère , les gens s ans aveu 
é tant le p lus souvent des vagabonds commet t an t les cr imes les 
p lu s variés pa r paresse , cupidité, etc. En réa l i té , les cr imes et 
délits dé te rminés pa r la misère ne sont pas nombreux . 

Ou voit donc que, lors m ô m e que tous les ci toyens aura ien t de 
l 'aisance et de l ' ins t ruct ion, il y aura i t t ou jour s des c r imine ls ; le 
nombre pour ra i t en ê t re un p e u diminué, mais pas beaucoup. Il 

1) Il résulte aussi des stat is t iques que les personnes qui exercent les professions 
l.berales sont plus exposées que les autres à l'aliénation et commettent un ¡rrand 
nombre de suicides. Ainsi, en 1888,1,097 suicides ont été accomplis par des hommes 
appartenant aux professions libérales. (V. Officiel, 31 janvier 1891, t . XV. p 304 du 
Dictionnaire de médecine, de Jaccoud.) 

v aurait tou jours des négociants t rompant sur la qual i té et la 
quantité des marchand ises , des commerçan t s falsif iant les 
denrées, des employés abusan t de la confiance de leurs pa t rons , 
des notaires dé tou rnan t des fonds déposés chez eux ; il y au ra i t 
toujours des f e m m e s empoisonnan t leurs maris et des mar i s 
tuant leurs f emmes , des ins t i tu teurs la ïques et congréganis tes 
commettant des a t t en ta t s à la pudeu r . 

Ce n'est pas pour se sous t ra i re à la misère , mais pour se pro-
curer la richesse, le luxe, les plaisirs ou pour sat isfaire les 
passions que la p lupa r t des cr imes sont commis . Aristote, avec 
son profond espri t d 'observat ion , l 'avait déjà r e m a r q u é . « Les 
hommes, dit-il, ne commet t en t pas seu lement des injust ices pour 
se procurer les nécessi tés de la vie ; souvent aussi l 'avidité des 
jouissances et l ' impétuosi té de leurs pass ions les r e n d e n t in jus tes , 
car, si leurs dés i r s vont au delà de leurs besoins, ils commet ten t 
des violences pour les sat isfaire. Ce n 'es t donc pas seu lement la 
nécessité qui les rend i n j u s t e s ; ils le deviennent auss i quand 
ils éprouvent de violents d é s i r s ; ils le deviennent pour se p ro-
curer des voluptés s ans peine. » (Pol i t i que , II, ch . iv.) La cupi-
dité et les pass ions qu i conduisent au cr ime se t rouvent auss i 
bien chez les r iches que chez les pauvres . 

La r ichesse et la pauvreté son t d 'a i l leurs choses re la t ives . Le 
riche, qui dépense au delà de ses ressources , qui a de g rands 
besoins factices, es t plus p a u v r e que celui qui a peu et se con-
tente de peu. Celui qui a des ressources t rès modes te s est plus 
riche que le f inancier dont les dés i rs et les hab i tudes de d é p e n s e s 
dépassent la for tune . « Il faut m e s u r e r la fo r tune à l ' é t endue des 
besoins de chacun . » (Cicéron, Paradoxe, VI.) J 'ai vu sombre r 
des hommes occupant des s i tua t ions élevées, possédan t la fo r -
tune, mais ayan t des désirs , des beso ins insa t iables de luxe , d e 
plaisirs. Leurs r evenus ne leur suff isa ient pas , « car ce qui 
manque va bien au delà de ce qu'on possède ». (Platon.) La pas-
sion la plus innocente , pa r exemple l ' amour des beaux livres peut 
perdre le bibliophile, et le pousse r j u s q u ' a u délit, s'il ne limite 
pas ses achats à ses ressources ; j 'en ai vu que lques exemples . 

Mais, c 'est sur tout p a r des dépenses excessives faites pour la 
satisfaction d 'une passion coupable q u e les h o m m e s se pe rden t . 
J'ai eu à juger des banqu ie r s , des nota i res , des commerçan t s , etc. , 
qui avaient de la fo r tune , mais anssi des vices à en t re ten i r . Or, 
rien n'est plus coûteux qu 'un vice à en t re ten i r , disai t F rank l in . 



Malheureusement , une modif icat ion fâcheuse s 'es t produi te dans 
les m œ u r s f rança i ses ; au t re fo is , on ne dépensa i t p a s tous ses 
r e v e n u s , on économisai t b e a u c o u p ; a u j o u r d ' h u i les habi tudes 
d ' épargne se font r a r e s ; on vit au jour le jour . Les det tes ne font 
p lus peur , on dépense au de là de ses r evenus ; un a m o u r immo-
déré du luxe, des plaisirs , des toilettes, condui t aux indélica-
tesses, aux t romper i e s et de là aux abus de confiance, aux 
escroquer ies . Voilà pourquo i le n o m b r e de ces délits a tant 
augmen té . 

Qu'on n 'a t t r ibue donc pas à la mi sè re l ' accro issement des 
délits de vols et d ' e sc roquer ies . Malgré les cr ises agricole et 
industr ie l le que nous t r ave r sons et qui f r a p p e n t plus particu-
l ièrement les propr ié ta i res e t les pa t rons , j ama i s le prix du blé 
n'a été auss i bas . Il ne fau t pas croire que les vols de b lé ou de 
far ine qui son t commis ont pour au teu r s des h o m m e s souffrant 
de la faim ; j 'ai jugé beaucoup de ces affaires ; les p révenus étaient 
des pa resseux , des débauchés , des vagabonds . Ils pi l la ient un 
magas in , un moul in pour al ler vendre les g ra ins à un recé leur . 
Il en est de m ê m e pour les vols de p a i n ; ils son t ex t r êmement 
r a r e s ; dans ma carr ière , j e n 'en ai jugé que trois ; ils avaient été 
commis pa r de j e u n e s vagabonds . Ce qui p rovoque un cr ime, 
c 'est bien mo ins la pauv re t é que le chômage . Dès que les ou-
vriers , pa r sui te de grèves ou de toute a u t r e cause, cessent de 
t ravai l ler , ils s ' ins ta l lent d a n s les cabare ts , sub i s sen t les excita-
t ions malsa ines de l 'alcool, de la p resse révolu t ionna i re et des 
meneurs , qui peuvent les pous se r j u s q u ' a u c r ime. 

Assurément , quand on songe aux difficultés de la vie, aux 
souf f rances et aux pr iva t ions que la pauvre té impose, 011 est 
é tonné que les pauvres ne c o m m e t t e n t pas plus de cr imes que 
les r iches . Mais il y a d a n s la r ichesse accompagnée d 'oisiveté 
u n e pu issance de démoral isa t ion bien a u t r e m e n t redou tab le que 
la pauvre té . C'est un m a l h e u r de naî t re p a u v r e ; c 'est aussi un 
m a l h e u r de naî t re r iche, si on vit dans l 'oisiveté. La r i chesse in-
cline l ' homme vers le maté r ia l i sme , t and i s que la pauvreté le 
tourne vers l ' idéalisme (1). « La raison est amoll ie et comme 
fondue pa r la volupté »» (Plu tarque) , tandis qu 'el le es t fort if iée 

(1) Du homme qui connaît bien les ouvriers, M. Corbon, a écrit dans un livre 
publié il y a vingt ans, que l'ouvrier est sp i r i tua l i té . (Le Secret du peuple, 305.) 
Il est vrai que depuis lors le positivisme, hélas! a fait des progrès parmi les 
ouvriers. 

par le travail. Le p la is i r r end égoïste, la souffrance éveille la 
sympathie pour les souf f rances des a u t r e s ; non ignara mali 
miseris succurrere disco. Lorsque la vie est trop douce, le sacri-
fice devient difficile. L 'homme, au cont ra i re , qui, pour m a n g e r du 
pain, r i sque sa Vie tous les jours , ne redoute pas le dange r ; il le 
brave avec u n e facil i té ex t r ême . Lorsque la pauvreté est si 
lourde à p o r t e r qu ' i l en coûte peu de mour i r , on donne sa vie 
volontiers pour les au t r e s (1). Sans doute , la r ichesse n 'es t pas 
mauvaise en e l le -même, lorsqu 'on en fait un bon usage ; elle 
donne l ' indépendance , l e s loisirs, les m o y e n s d ' ê t re utile aux 
autres. Mais si elle n 'es t pas accompagnée du souci du bien publ ic 
ou de l 'é tude, je c o m p r e n d s que Platon ait écrit que « une grande 
vertu et de g randes r i chesses son t deux choses incompat ib les ». 
(Platon, les Lois, V.) 

En résumé, je ne crois pas que le r iche soit moins ten té de 
prendre le b ien d 'au t ru i que le pauvre . P lus on possède de r i-
chesses, p lus on en veu t p o s s é d e r ; en ou t re , plus les r i chesses 
augmentent , plus les beso ins fact ices s ' acc ro i ssen t , et si les 
richesses dev iennen t insuf f i san tes pour sat isfaire ces besoins , la 
pensée de les augmen te r pa r tous les moyens ne ta rde pas à 
venir. En adme t t an t que les h o m m e s un jour soient tous r iches 
et instruits, ce qui me pa ra î t un rêve i r réal isable , la cupidi té 
fera toujours des voleurs , des escrocs et des faussa i res ; la ha ine 
et la vengeance insp i re ron t t o u j o u r s des meur t res , des assass i -
nats et des incendies ; la débauche fera tou jours commet t re des 
attentats aux m œ u r s . Le progrès matér ie l et le progrès intel lec-
tuel ne suppr imeron t j ama i s les pass ions et ne d i spense ron t pas 
l 'homme d e l à lu t te qu' i l doit sou ten i r cont re elles. Il devra tou-
jours r ép r imer sa colère , sa sensual i té , met t re un frein à sa cupi-
dité, en un mot a f f r anch i r sou â m e des passions et la r end re 
libre. L 'accroissement du b ien-ê t re et de l ' instruct ion ne r e n d r a 
jamais inut i les la force publ ique e l l e code péna l . 

I) Dans les très nombreuses affaires d'accident qui sont soumises aux tribunaux, 
les patrons, pour échapper à toute responsabilité, at tr ibuent très souvent la cause de 
1 accident à l 'imprudence de l'ouvrier qui va au-devant du danger avec une insou-
ciance extrême. Un petit ramoneur de 12 ans, à qui je recommandais des mesures 
'le prudence, me lit cette réponse navrante : « Cela nous est égal, à nous autres, de 
mourir! » 



C H A P I T R E X 

L E C R I M E E T L I M I T A T I O N . - L E C R I M E D A N S L E S V I L L E S E T L E S 

C A M P A G N E S . - L E C R I M E E T L E S P R O F E S S I O N S 

Au mora l , comme au phys ique , l 'exemple es t contagieux. On 
sait avec quel le facilité le r i re , les l a rmes , le bâ i l lement se com-
m u n i q u e n t . « Comme le r i re fait na î t re le r i re , a insi les larmes 
fon t couler les larmes; ce son t nos visages qui s ' en tenden t . Si 
vous voulez que je pleure, commencez de p l eu re r vous -même. » 
(Horace, Art poétique.) 

Les acc idents nerveux, les cas d 'hys té r i e (1) peuvent auss i se 
c o m m u n i q u e r ; tout le monde conna î t les ép idémies de délire 
qui se sont produites aut refois à Loudun , à Louviers, à Saint-
Médard. Les aliénistes ont établi que l 'épilepsie es t susceptible 
de se p rodui re par imitat ion. Dés 1833, M. le D r Lucas écrivait 
u n e d isser ta t ion sur l ' imitation contagieuse des névroses , et plus 
t a rd , en 1860. M. le D r Bai l larger a cité des exemples de folie 
communiquée . Aussi est-i l t rès impor t an t que les en fan t s , les 
j eunes lilles et femmes nerveuses ne soient pas t émoins de crises 
d epilepsie ou d 'hystérie. 

On a vu auss i des cas où le suicide, comme la folie, est devenu 
en que lque sorte contagieux, où un p remier suicide a été suivi 
d ' au t res suicides, accomplis d a n s des condi t ions ident iques . 
Dans son trai té de Y Hygiène de l'âme, Feuchte rs leben cite le 
fait su ivant . Sous le p remier empi re , un soldat se tua dans une 
guér i te . A la suite de ce suicide, p lusieurs soldats chois i rent suc-
cess ivement cette guérite p o u r se t u e r ; Napoléon fit b rû le r la 
guér i te et les suicides cessèrent . M. Max Simon raconte qu 'un 
ouvr ier s ' é tan t pendu à l ' embrasure d 'une porte , douze de ses 
compagnons se pendirent au m ê m e endroi t et qu 'on a arrêté 
cette ép idémie de suicides en m u r a n t la porte . (Ilggiène de Ves-

il) V. Dictionnaire de médecine et de Uiérapeulique, par Bouchut et Després, 
(Paris, Félix Alean) v° Hystérie : la Solidarité morale, par M. Marion ; la Philosophie 
pénale, les Lois de l'imitation, par M. Tarde ; le Devoir de punir, par M. Mouton. 

prit, p. 30.) P lu ta rque cite aussi une épidémie de suicides chez 
les femmes de Milet. (Les vertueux faits des femmes.) 

Les passions sont contagieuses . Rien n est plus contagieux que 
la peur : des a rmées ont été saisies d 'une te r reur panique, m ê m e 
le lendemain d 'une victoire. La tr istesse, la gaieté, l ' amour , l ' in-
dignation peuvent aussi se c o m m u n i q u e r . « Les personnes pas -
sionnées nous pass ionnent , dit Malebranche, et elles font des 
impressions dans notre imagina t ion , qui r e s semblen t à celles 
dont elles sont touchées (I). » C'est en observant cette t e n d a n c e 
de l 'homme à imi ter ce qu ' i l voit, et à en t re r d a n s la pass ion , 
qui est r ep résen tée devant lui, que les moral is tes sévères ont 
signalé les dange r s de ces représen ta t ions théâ t ra les , qu i 
<• mettent en feu tout le pa r t e r re et toutes les loges ». (Bos-
suet) (2). Cette communica t ion des pass ions se produi t , en effet, 
avec une rapidi té ex t rême dans les r éun ions d ' hommes , ce qu i 
faisait dire au card ina l de Retz : « Qui r assemble les h o m m e s les 
agite. » Sous l ' empire d ' une vive émotion devenue généra le , la 
foule a été j u s t emen t comparée à un organ isme vivant, dont les 
individus qui la composent sont les m e m b r e s , t a n t est g rande la 
solidarité qui les uni t . De là, celte express ion pour pe indre l 'élan 
d'une réunion d ' h o m m e s : ils se sont levés c o m m e un seul h o m m e . 

C'est sur tout sur les e n f a n t s que l ' influence de l 'exemple se 
fait sent ir . Les en fan t s sont t rès por tés ¿i l ' imitat ion. On pourra i t , 
dès l'âge le plus tendre, ut i l iser ce penchan t d a n s les jeux, pour 
leur faire acquér i r les qual i tés qui leur se ron t un jour nécessai res . 
Pour faire na î t re chez u n garçon le goût de la vie mili taire, et 
chez une petite fille celui des soins domest iques , il suffit souvent , 
(nous le voyons tous les jours) de donner au p remier un cos tume 
de soldat, de lui faire p ra t ique r des exercices mil i ta i res ; il suffit 
de donner à la pet i te fille u n e poupée , un ménage et de lui faire 
imiter les occupat ions de sa m è r e . Cette observat ion n 'avai t point 
échappé à Aristote : « Il faut , dit-il, que les j eux de l ' en fance 
soient pour la p l u p a r t d e s imi ta t ions de ce qui devra plus ta rd les 
occuper sér ieusement . » (Pol i t ique , 1.V1I, ch. xv,§ 5.) « Un j e u n e 
garçon marche , pa r l e et fait les mêmes gestes que son père . Une 
fille de même s 'habil le c o m m e sa mère , m a r c h e comme elle, 
parle comme elle. . . Enfin, les en fan t s imitent les paren ts en 
toutes choses, j u s q u e d a n s l eu r s dé fau t s et d a n s leurs gr imaces , 

(t) He la Recherche delà vérité, 1. II, partie III. 
(2) Réflexions sur la Comédie. 
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auss i b ien que d a n s l eu r s e r r e u r s et d a n s l eu r s v ices . » (Maie-
b r a n c h e . ) 

Kant ( i ) , P lu t a rque , Juvéna l on t s ignalé avec force le rôle 
cons idé rab le q u e joue ce p e n c h a n t à l ' imita t ion d a n s l 'édu-
cation des e n f a n t s ; « le m o y e n expé r imen ta l de l ' éducat ion 
mora le es t le bon e x e m p l e d a n s le ma î t r e l u i -même , ca r l ' imi-
tat ion es t , d a n s l ' h o m m e e n c o r e incu l te , la p r e m i è r e chose qui le 
por t e à a d m e t t r e d e s r èg l e s qu ' i l se fait à l u i -même ». (Kant, 
Principes métaphysiques de la morale, 309.) « Devan t toutes 
choses , dit P l u t a r q u e , il f a u t q u e ces pè res se ga rden t bien de 
c o m m e t t r e a u c u n e f au t e o u d ' o m e t t r e a u c u n e chose q u i appar-
t ienne à l e u r devoir , afin qu ' i l s s e rven t de vif e x e m p l e à leurs 
en fan t s et qu ' eux r e g a r d a n t à l e u r vie, c o m m e d e d a n s u n clair 
miroi r , s ' a b s t i e n n e n t à l e u r exemple de f a i r e et de di re chose 
qu i soi t h o n t e u s e . . . Là o ù les v ie i l l a rds son t d é h o n t é s , il est 
b ien force q u e les j e u n e s g e n s so ien t de tout po in t e f f ron tés . » 
(Comment il faut nourrir les enfants.) Juvéna l a écr i t une 
sa t i re r e m a r q u a b l e , la XIVe , s u r Y Exemple, d o n t il t'ait r essor t i r 
auss i avec b e a u c o u p de f o r c e l ' in f luence su r l ' âme de l ' e n f a n t . 
« Abst iens- to i , dit-il , de t o u t e act ion c o n d a m n a b l e , ne fût-ce (quel 
pu i s san t motif !) q u e pour p r é s e r v e r de la con tag ion ceux qu i n o u s 
doivent la v i e ; auss i b ien n a i s s o n s - n o u s t ous imi t a t eu r s dociles 
de la co r rup t ion , de la p e r v e r s i t é . . . P lu s eff icaces, p lus p r o m p t s 
à nous c o r r o m p r e son t les m a u v a i s e x e m p l e s domes t iques , alors 
qu ' i l s p é n è t r e n t l ' â m e avec l ' a s c e n d a n t d ' i m p o s a n t e s au to r i t é s . » 
Le fils du c o m m e r ç a n t p e u dé l ica t qu i voit son pè re t r o m p e r les 
cl ients s u r le po ids et la q u a l i t é de la m a r c h a n d i s e peu t assuré -
m e n t r éag i r con t r e ces m a u v a i s exemples , m a i s il est exposé à 
la t en ta t ion de les imi te r . On voit auss i des filles h o n n ê t e s i s sues 
de m è r e s coupab les , m a i s l ' exemple de l ' i ncondu i t e de la mè re 
ne fait-il p a s cour i r les p l u s g r a n d s d a n g e r s à la ver tu de la fille? 

Pa r sui te du p e n c h a n t q u e les e n f a n t s on t à imi te r ceux qui 
les e n t o u r e n t , les e x e m p l e s des p a r e n t s j o u e n t un g rand rôle 
d a n s la mora l i t é des u n s e t d a n s la c r imina l i t é des au t r e s . Aussi 
faut-il a t t e n d r e d ' exce l l en t s r é s u l t a t s de la loi du 24 jui l le t 1889, 
qui p e r m e t d ' en leve r l ' exe rc i ce de l ' au to r i t é pa t e rne l l e aux 
p a r e n t s qui sonl i nd ignes d e l ' exe rce r . Les père et m è r e qui par 
l eu r ivrogner ie hab i tue l l e , l e u r incoudu i t e no to i re et scanda-

i l) Voy. aussi J .-J . Rousseau. Emile, 1. I I ; Quintilien, 1. XII, eh. n ; Saint Au-
gustin, les Confessions, 1. XIII, ch . xxi. 

leuse comprome t t ron t la mora l i t é des e n f a n t s se ron t déchus d e l à 
puissance pa te rne l l e . Le nom de M. Théophi le Roussel , qu i a p r o -
posé cette loi avec M. D u f a u r e et M. Bérenger , mér i t e d 'ê t re 
placé à côté de celui de M. Marbeau , f o n d a t e u r des c rèches , et de 
celui de M. Ben jamin Delesser t , c r é a t e u r des ca i sses d ' épa rgne . 
Il n'y a pas d 'oeuvre p lu s h u m a i n e , p lu s ut i le , q u e de fa i re é lever 
les enfan t s m o r a l e m e n t a b a n d o n n é s . J ' a jou te qu' i l n 'y en a p a s 
de plus économique , les f r a i s d ' éduca t ion é t an t b e a u c o u p m o i n s 
élevés que le p ré jud i ce r é s u l t a n t des méfa i t s q u e ces e n f a n t s 
pourra ient commet t r e , s ' i ls é t a i en t d r e s sé s au vol p a r des pa r en t s 
indignes (1). 

L'action du m a u v a i s e x e m p l e es t si fo r te , si r ap ide , la c o m m u -
nication d u vice p a r l ' imi ta t ion est si r edou tab l e q u e les mora l i s t es 
l 'assimilent à la communica t ion d ' u n e m a l a d i e et lui d o n n e n t le 
nom de Contagion morale. Ce n ' e s t po in t M. Marion qu i a 
employé le p r e m i e r cet te express ion , a ins i q u e l'a c ru M. Caro. 
(Mélanges et portraits, I, p . 247.) M. le IK Desp ine ava i t déjà 
publié en 1870 u n e b r o c h u r e su r la Contagion morale ; M. Emile 
Augier avait fa i t j o u e r en 18G0 u n e coméd ie r e m a r q u a b l e a y a n t 
pour titre la Contagion. P l u t a r q u e dépe in t auss i la conta-
gion du vice c o m m e la contag ion d ' une m a l a d i e : « Il les 
faut bien, dit-il, s o i g n e u s e m e n t diver t i r de h a n t e r toutes m a u -
vaises compagn ie s : a u t r e m e n t , ils r appo r t e ron t t ou jou r s q u e l q u e 
tache de la contagion de leur m e s c h a n c e t é ». (Comment il faut 
nourrir les enfants.) Dans sa t r aduc t ion de Diodore, Amyot 
emploie la m ê m e express ion , p o u r t r a d u i r e ce t te pensée q u e 
« les h o m m e s de b o n n e n a t u r e se gas t en t p a r la f r équen ta t i on 
et compagnie des m e s c h a n t s et q u e la m e s c h a n c e t é es t conta-
gieuse et passe de l ' un à l ' au t r e ne p lu s ne m o i n s q u e fa i t u n e 
maladie pest i lent iel le , i n fec tan t que lquefo i s les â m e s des p lus 

(1) A la conférence sur la réforme pénitentiaire, tenue à Newport le 2 août 1877 
l a ^ û n s e P i ' l u a " t e d ' u u Suédois, à qui ou demandait si l'éducation 

ues entants recueillis dans la rue n'était pas trop coûteuse : « Oui, répondit-il, c'est 
ointux, mais pas che r ; nous autres Suédois, nous ne sommes pas assez riches 

pour laisser un enfant grandir dans l'ignorance, la misère et le crime, et devenir 
«MI un fléau pour la société aussi bien qu'une boute pour lui-même. .» En Italie 
uu p â t r e admirable, don Bosco, qui était pénétré d'un amour infini pour l 'en-
« i •• pauvre et abandonnée, est parvenu à recueillir dans des asiles, dans des a te-

" ™ 6 , r a v a l 1 ' d e s m i l l i e r s d 'enfants abandonnés, qui auraient pu devenir de 
BueJ f t?iS U J ; U a C r é ù d e ' ' e s a l e l i e r s d e t r a v a i l a Turin, a Nice, a Marseille, à 
leuvrp » - i T e S ' . ° U V a e D C r é e i" U U à L i è = e ' 11 e s l , n o r t l e 3 1 '»»S ; mais son 

dont l 1 , ' ' U e e , p a r l a S o c i é t é d e Sato ' -Fronçok de Sales, qu'il a fondée, et 
abandon,, . iT""' '1 , a

1
l u S t , " , d e P r e u d r e »"» soin spécial de la jeunesse pauvre et 

naounee, d e q u i dépend l'avenir heureux ou malheureux de la société » 



v e r t u e u x ». (L. XII.) Enf in , j e r e t rouve la môme express ion dans 
La Roche foucau ld et dans Sénèque : « Rien n 'es t si contagieux 
q u e l ' exemple et nous ne fa isons j a m a i s de g r a n d s b iens , ni de 
g r a n d s m a u x , qu i n 'en p r o d u i s e n t de semblab le s . Nous imi tons 
les b o n n e s ac t ions pa r émula t ion , et les m a u v a i s e s pa r la mali-
gni té de no t re na ture , que la h o n t e re tena i t p r i s o n n i è r e e t q u e 
l ' exemple m e t en l iberté. » (Maxime 237.) Sénèque s ignale avec 
la m ê m e fo rce la contagion des mauva i s exemples : « Si t u veux 
dépoui l le r les vices, fu is au p lu s loin les vicieux exemples . 
L 'avare , le séduc teur , l ' h o m m e c rue l , l ' a r t i san de f r a u d e s , si 
contagieux p a r leur seule approché , s o n t en loi. Pa s se au camp 
des h o m m e s ve r tueux . » (Lettre CIV.) Dans les Instructions 
chrétiennes t i rées pa r Arnauld des le t t res de l ' abbé Saint-Cyran, 
le d a n g e r de la f r équen ta t ion des m é c h a n t s est ass imilé , comme 
d a n s P l u t a r q u e , au d a n g e r que p résen te u n e ma lad ie conta-
gieuse : « Il y a comme u n air contagieux c aché d a n s l ' e spr i t des 
m é c h a n t s qu i se c o m m u n i q u e p lu s i n sens ib l emen t aux â m e s 
q u e celui d e s co rps infectés de pes te ne se c o m m u n i q u e à 
ceux qui s ' en a p p r o c h e n t . » 

Cette con tag ion du vice, r é su l t an t des m a u v a i s exemples , est 
e n c o r e ac t ivée p a r la mal ice de ceux qu i les d o n n e n t . L ' h o m m e 
qu i es t c o r r o m p u che rche à c o r r o m p r e les a u t r e s ; la f e m m e 
qui a de m a u v a i s e s m œ u r s p r end u n mal in plai isr à r e n d r e 
semblab le à elle la f e m m e h o n n ê t e , qui a l ' imprudence de la 
f r é q u e n t e r . Il lui est pénible de se s en t i r mépr i sab le , e t il lui 
s emble qu 'e l le por te p lus fac i lement sa hon te si el le la par tage 
avec d ' a u t r e s . Le m a l a une force e f f rayan te de p r o p a g a n d e , tant 
l ' h o m m e pe rve r s che rche a r épand re sa p e r v e r s i t é ; c 'es t là un 
fait d 'obse rva t ion , que les magis t ra t s on t b ien souven t l 'occasion 
de c o n s t a t e r d a n s les affaires cr iminel les . Lor squ 'un c r ime est 
c o m m i s pa r p lus i eu r s accusés , il n ' e s t pas r a r e de r e n c o n t r e r un 
chef de b a n d e , u n m e n e u r qui e n t r a î n e des compl ices à sa suite. 
La force pub l ique a r r ê t e souvent de vieux récidivis tes , qui 
voyagen t avec d e s j e u n e s gens qu ' i l s on t d é p r a v é s . Dans une 
pens ion m ê m e , ne suffit-il pas de q u e l q u e s m a u v a i s su je t s pour 
pe rve r t i r un g rand n o m b r e d ' é l èves? Les coupab les éprouvent 
un m é c h a n t p la is i r à se faire d e s compl ices et les ma lheureux 
a i m e n t à se d o n n e r des compagnons de m i s è r e (1). 

(i) Bossuet, Élévations sur les mystères, 23e semaine, 5 e élévation; Plutarqne, 
Vie deDenys. 

Même su r les h o m m e s adu l t e s l ' exemple est con tag ieux . Ne 
voit-on pas les exemples des villes se c o m m u n i q u e r aux c a m -
pagnes et c eux d o n n é s pa r les c lasses s u p é r i e u r e s imités p a r le 
peup le? Bien a v a n t Massil lon, Eur ip ide , Cicéron, S é n è q u e , 
avaient s ignalé cette t e n d a n c e du peup le à imi te r les g r a n d s : 
« C'est des nob les m a i s o n s que ce fléau ( l 'adul tère) a c o m m e n c é 
à se r é p a n d r e p a r m i les f e m m e s ; car lo r sque les g r a n d s c o m -
met tent des ac t ions h o n t e u s e s , elles do ivent a s s u r é m e n t pa r a î t r e 
honnê tes aux au t r e s . » (Hippolgte.) Dans le § 14 du l ivre III des 
Lois, Cicéron s ' expr ime en ces t e r m e s : « Quoique les f au te s des 
premiers de l 'É ta t so ien t dé jà p a r e l l e s -mêmes u n g r and mal , 
leur plus g rand mal es t qu 'e l les ont de n o m b r e u x imi t a t eu r s . 
Vous pouvez voir , si vous voulez in t e r roge r le passé , que tels ont 
été les pr inc ipaux de la cité telle a été la cité e l l e -même ; e t q u e 
toute a l téra t ion qui s ' es t opé rée d a n s les m œ u r s des p r e m i e r s 
citoyens a é té suivie d ' une a l t é ra t ion pare i l le d a n s celles d u 
peuple . . . Aussi , les g r a n d s qui ont d e s vices son t d ' a u t a n t p lu s 
funes tes à la r é p u b l i q u e q u e non s eu l emen t e u x - m ê m e s on t con-
tracté ces vices, ma i s qu ' i l s les r é p a n d e n t d a n s la c i t é ; non seu-
lement ils n u i s e n t pa rce qu ' i l s s o n t c o r r o m p u s , ma i s pa rce qu ' i l s 
c o r r o m p e n t ; e t l eu r e x e m p l e f a i t p lus de ma l q u e leur f au t e . » 

Ces jud ic ieuses ré f lex ions son t con f i rmées pa r l 'h is to i re . Sous 
les anc iennes m o n a r c h i e s , l ' exemple du souvera in avai t u n e 
influence i m m e n s e , t an t il t rouva i t d ' imi t a t eu r s à la cour el à la 
ville. C'est a insi q u e les s canda le s d o n n é s p a r Louis XIV ont 
pu i s sammen t c o n t r i b u é à la corrupt ion de la F rance et p a r sui te 
à sa décadence , pa r ce q u e la cou r imi ta i t le roi e t qu 'e l le é ta i t 
à son tour imi tée p a r la bourgeois ie . Les d é s o r d r e s du r égen t 
eurent aussi des imi ta teurs , « à tel point q u e l ' inceste , p r é s u m é 
dans l 'alcôve royale , fit na î t r e , a s s u r e - t - o n , des inces tes rée l s 
dans u n e société dépravée par fo is j u s q u ' à l ' i n famie » (1). A l 'é-
poque de la Révolut ion, les m a s s a c r e s de s e p t e m b r e se r ep rodu i -
sirent en p rov ince p a r espr i t d ' imi ta t ion . De nos j o u r s , Pa r i s 
donne le ton à la province , qui p r end vo lont ie rs ses modes , son 
esprit et son langage . On peu t m ê m e dire q u e l ' imitat ion de P a r i s 
se fait sent i r j u s q u e chez les na t ions vois ines . 

Les f o r m e s spéc ia les q u e p r end la cr iminal i té se c o m m u -
niquent de m ê m e . C'est a ins i q u e l ' emplo i du vitriol e t le d é p e -

(1) Baiulrillart, Histoire du tu.re, t . IV, p . 250. 



çage des c a d a v r e s des v ic t imes se son t géné ra l i sé s en France , 
d a n s ces d e r n i è r e s a n n é e s . En 1870, dans l ' a r r o n d i s s e m e n t 
d 'Arles , j ' eu s à i n s t r u i r e u n e affaire cr iminel le con t r e u n e 
j e u n e fille de S a i n t - R é m y , qui avait j e t é du vitriol au visage de 
son a m a n t i n f i d è l e ; elle l ' avai t r e n d u aveugle . « Au jourd 'hu i , 
dit-elle, d a n s s o n in t e r roga to i r e , a u c u n e fille n e v o u d r a l 'épou-
se r , m a i s m o i j e le veux , j e l ' a ime p l u s q u e j a m a i s , j e veux 
l ' é p o u s e r et j e l ' e n t o u r e r a i de t an t de so ins q u e je le r end ra i 
encore h e u r e u x . » Depuis lors , p a r sui te de ve rd ic t s d ' acqui t t e -
m e n t t rop n o m b r e u x , ce g e n r e d ' a t t en t a t s ' es t r é p a n d u en Pro-
vence et d a n s le r e s t e de la F r a n c e . Ce n 'es t po in t , on le voit, 
une idée p a r i s i e n n e , c o m m e on l 'a écr i t , mise en c i rcula t ion pa r 
le c r ime de la f e m m e Gras en 1875. 

On sait auss i c o m b i e n sont d e v e n u s f r é q u e n t s , a p r è s l 'assas-
s inat , les d é p e ç a g e s des v ic t imes ; à Marseille, il y en a eu deux 
à p e u d ' i n t e rva l l e . 

A l ' aud ience c o r r e c t i o n n e l l e , j 'a i fai t souven t l ' expér ience de 
la fo rce d u p e n c h a n t d ' imi ta t ion . L o r s q u ' u n p r é v e n u ou t r age les 
mag i s t r a t s (ce q u i se voit a u j o u r d ' h u i b e a u c o u p p lu s souven t 
qu ' au t re fo i s ) , si c e t ou t rage n ' e s t p a s r é p r i m é i m m é d i a t e m e n t , 
si les m a g i s t r a t s t r o p indu lgen t s se c o n t e n t e n t de f a i r e so r t i r le 
p r é v e n u , le l e n d e m a i n et les j o u r s su ivan t s les m ê m e s o u t r a g e s 
se r e p r o d u i s e n t d e la p a r t d ' a u t r e s p r é v e n u s . Mais, si au p re -
mie r o u t r a g e u n e pe ine es t p r o n o n c é e , les p r é v e n u s r e n t r e n t 
d a n s l ' o rd re , ce q u i p rouve , c o n t r a i r e m e n t à l 'op in ion de M E 
de Girardin , de M. l e D r Despine et de H. Spence r , q u e la peine 
exerce u n e i n t i m i d a t i o n réel le su r les p r é v e n u s . 

Un i l lustre j u r i s c o n s u l t e a fa i t r e s so r t i r avec b e a u c o u p de saga-
ci té la nécess i t é q u i s ' impose à la jus t i ce , de p u n i r s é v è r e m e n t 
celui qui , le p r e m i e r , c o m m e t u n c r ime pa r un p r o c é d é nouveau , 
afin d ' a r r ê t e r les i m i t a t e u r s . « Celui, dit-il , qu i c o m m e t le p r e m i e r 
d a n s u n Eta t q u e l q u e c r ime nuis ib le pa r sa con tag ion , e t qui 
1 ense igne p o u r a i n s i d i re aux a u t r e s p a r son e x e m p l e , pèche 
avec p lus d ' e f f r o n t e r i e q u e celui qui se la isse e n t r a î n e r a u c r ime 
p a r le t o r r en t . » ( P u f f e n d o r f , 1. VIII, ch . m , § 22.) 

Si les d o u b l e s su ic ides pa r a m o u r son t a u j o u r d ' h u i d e v e n u s 
f r é q u e n t s , c ' es t e n c o r e à l ' espr i t d ' imi ta t ion qu ' i l f au t l ' a t t r ibue r , 
¿i ce t te sor te de c o n t a g i o n qu i r é s u l t e , p o u r des espr i t s su rexc i t é s 
p a r la pass ion ou a f f a ib l i s p a r la d é b a u c h e , de la l ec tu re de d r a -
m e s ana logues . J ' a i vu des j e u n e s filles, à la su i te d 'un a m o u r 

contrarié, s ' a sphyx ie r en robe b l a n c h e et la c o u r o n n e de mar i ée 
sur la tête, p a r c e qu 'e l les ava ien t lu l e réci t é m o u v a n t d ' u n 
suicide accompli dans les m ê m e s c i r cons tances . Si on voit p e u 
de paysannes se tue r à la sui te d ' u n chagr in d ' amour , c 'es t pa rce 
qu elles l isent p e u de r o m a n s . Si, au con t ra i r e , ces suic ides s o n t 
plus f r équen t s chez les ouvr iè res ou dans les c lasses é levées , 
c'est à la l ec tu re des r o m a n s ou à la r ep ré sen ta t ion des d r a m e s 
qu'il faut l ' a t t r ibuer . On sait q u e la publ ica t ion de W e r t h e r f u t 
suivie d 'une véri table ép idémie de suicides . Tou t d e r n i è r e m e n t à 
Aix, un j eune h o m m e et u n e j e u n e fille d o n t l ' a m o u r é ta i t con t r a -
rié pa r les pa ren t s , se son t d o n n é la m o r t ; on a t rouvé su r la 
table de la c h a m b r e d u j e u n e h o m m e u n e g ravure r e p r é s e n t a n t 
un double suicide accompl i à la sui te de la m ê m e con t r a r i é t é . 

Les mauva i se s l ec tures fon t u n ma l i m m e n s e su r les j e u n e s 
gens, parce qu ' i l s son t t rès p o r t é s à imi te r les h é r o s de r o m a n 
ou de théât re , s u r t o u t q u a n d le l ivre ou le d r a m e embe l l i s sen t le 
vice (1). A combien de r o m a n s et de p ièces de t h é â t r e ne pour ra i t -
on pas app l ique r ces pa ro l e s de P h è d r e : « Odieuses p a r o l e s ; 
ferme la bouche , ne m e fais p lus e n t e n d r e ce h o n t e u x l angage . .• 
mon âme n 'en a été q u e t rop r e m u é e . . . ma i s si ton l a n g a g e 
embell i t à ce po in t la h o n t e , j e t o m b e r a i d a n s l ' ab îme q u e je 
fuis. » (Euripide.) Aussi , l es r o m a n c i e r s et l es a u t e u r s d r a m a -
tiques qui n ' ignoren t p a s l 'act ion f â c h e u s e p o u v a n t r é su l t e r d u 
livre ou du d r a m e su r l ' espr i t des j e u n e s gens et su r tou t su r 
celui des j e u n e filles, sont - i l s les p r e m i e r s à l eu r en déconse i l le r 
la lecture ou l ' audi t ion . «Une h o n n ê t e fille, di t J .-J. Rousseau , ne 
lit point de l ivres d ' a m o u r ; q u e celle qui lira celui-ci , ma lgré son 
titre, ne se pla igne po in t d u mal qu' i l lui aura fai t ; elle m e n t . Le 
mal était fai t d ' avance ; el le n 'a p lu s r ien à r i sque r . » (2e p r é f a c e 
de la Nouvelle Fléloïse.) Dans la p ré face de la Princesse Georges, 

(1) Parmi les romanciers qui ont troublé l'imagination des jeunes générations 
modernes, comment ne pas citer Balzac et George Sand : Balzac qui a enivré les jeunes 
L'ens de rêves de richesses, de plaisir et de puissance; G. Sand, qui a grisé les jeunes 
femmes de rêves d'amour, d'adultère. Dans les Réfraclaires de Jules Vallès qui 
a été mêlé aux événements de la Commune, on trouve, au chapitre ayant pour 
titre les Victimes du livre, l'aveu de l'iulluence funeste que Balzac a exercée sur 
lui et ses camarades. Parmi les romanciers qui ont aussi gâté le cœur et l'esprit 
de la jeunesse, comment ne pas comprendre les écrivains, qui, faisant de l'histoire 
un roman, ont poétisé les hommes de la terreur ? Qui pourra dire combien leur 
glorification a fait de fanatiques, de révolutionnaires, d'émeutiers, et même de cri-
minels! Lorsque Pépin et Alibaud, complices de Fieschi, furent arrêtés, on trouva à 
leur domicile les œuvres de Saiut-Just. (Séances et travaux de l'Académie des 
sciences morales, 1855, août. sept. p . 224,227.) 



M. Alexandre Dumas, r é fu t an t comme tou jou r s avec esprit le 
r ep roche d ' immoral i té , qui lui était adressé au su je t 
Visite de noces, s 'expr ime ainsi : «Le théâ t re , étant la pe in tu re ou 
la sat ire des pass ions e t des mœurs , n e peu t j ama i s être qu' im-
mora l . . . Tu n 'y as pas m e n é ta fille, tu a s eu r a i s o n . . . Il v a une 
nudi té qu'il ne fau t pas met t re sous t ous les regards . » L'enfant 
ne peu t sans dange r ni tout lire, ni tout voir, ni tout en tendre ; 
l ' ignorance du ma l es t la meil leure sauvegarde de sa moralité. 
L 'automate , qui es t en chacun de nous , suivant la profonde 
observat ion de Pascal , es t par t icu l iè rement incl iné chez l 'enfant 
à r eprodu i re les actes dont la pe in tu re l'a é m u . C'est pourquoi 
Platon ne croyait pas qu 'on p û t con te r ind i f fé remment toute 
sor te de fab les aux enfan ts , et t rouvait d a n g e r e u x p o u r leur mora-
lité les réci ts des ac t ions criminelles, q u e les poètes at t r ibuaient 
aux Dieux, parce qu' i ls pouvaient servir d 'exemples et d 'excuses. 
(La République, 1. III.) 

Ce double danger , qui peu t résul ter , p o u r les j eunes gens , des 
mauva i s l ivres qui peignent le vice avec compla i sance , je l'ai 
consta té p lus ieurs fois chez des accusés (1). Tout dern iè rement 
j 'ai en tendu u n accusé r épondre à u n e quest ion qui lui était 
adressée s u r ses l ec tu re s : « J'ai beaucoup t rop lu ! » Les lectures 
en effet, par les images qu 'e l les éveil lent et qu 'e l les impr imen t à 
l 'espri t , incl inent la volonté à la reproduct ion des actes dépeints, 
et en out re elles fourn i ssen t des excuses au vice ; elles peuvent , en 
un mot , gâ te r la volonté et l ' en tendement d 'un lecteur « à qui la 
na tu r e n 'aura i t point fait d 'ai l leurs un espr i t faux, ou donné un 
c œ u r m a u v a i s . . . la lecture trop f r équen te des m é c h a n t s livres 
n ' é tan t pas moins nuis ib le que la conversa t ion des méchants 
h o m m e s ».(Vie de Descartes, p a r Baillet.) 

A voir les p a r e n t s conduire leurs en fan t s à des cafés-concerts 
et à des théâ t res où se chan ten t des c h a n s o n s obscènes et où 

(1) Mes collègues, présidents d'assises, m'ont dit l'avoir aussi souvent constaté. Ou 
l'a également observé sur de jeunes assassins, jugés récemment à Paris, sur Morisset, 
Lemaitre, etc. (S. Annales d'hygiène et de médecine téqate, 1881, p. 312; Aubry, la 
Contagion du meurtre, p . 73.) Dans l'affaire Gouffé, on a aussi constaté que la'lec-
ture des romans avait beaucoup contribué à la dépravation de la fille Bompard. 
Troppmaun « avoua à l'abbé Crozes que la cause <le sa profonde démoralisation 
était la lecture des romans. A force de vivre dans ce monde imaginaire, il avait 
perdu la notion du juste, de l'honnête, et s 'était pris d'une belle passion pour ces 
héros du bagne qui se refont une virginité en semant des bienfaits autour d'eux, 
avec les dépouilles de leurs victimes, e tqui meureut administrateurs d'un bureau de 
bienfaisance après s'être créé des rentes en jouant du couteau ou du poison ». 
(Souvenirs de ta Petite et de ta Grande Roquette, t . II, p. 228.) 

se jouent des pièces l icencieuses, il es t évident qu' i ls ne se 
rendent aucun compte du penchan t qu 'ont les enfan t s à imiter ce 
qu'ils voient, et p a r sui te des dange r s qu' i ls font cour i r à leur 
moralité. Quelques peuples anciens s 'en renda ien t mieux compte; 
ainsi, les habi tants de Marseille aut refois in terd isa ient les 
pièces de théâ t re roulant sur des su je t s immoraux , « de peur que 
l 'habitude de voir ces su je t s offerts en spectacle ne d o n n â t le 
désir de les imiter 1 ». (Valère Maxime, I. II. § 6.) Ces pièces 
de théâ t re peuvent ê t r e inoffensives pour les h o m m e s et dan -
gereuses pour les en fan t s , parce que, au m o m e n t où l 'âme 
se forme, c o m m e au m o m e n t où le corps se développe, toutes les 
influences qui s 'exercent sur elle doivent être sa ines et bien-
faisantes. Il faut à l 'âme du j eune homme, c o m m e à son corps, 
une a tmosphère p u r e , afin qu'el le puisse g rand i r en pure té , 
en bonté et en courage . 

Rien n 'es t plus salutaire , plus fort if iant que la pe in ture du 
beau et du bien, que le récit de belles act ions, que la vie d 'un 
homme de cœur . L 'éducat ion morale se fait p lus par les exemples 
que par les préceptes . La biographie d 'un hé ros de l 'ant iqui té 
ou d'un saint chré t ien agit plus ef f icacement sur l 'âme de l ' enfan t 
que la lecture d 'un trai té de mora le . Les en fan t s et même les 
hommes ont besoin de se p ropose r des modèles . Dans la famille, 
à l'école, au régiment , dans la société, c 'est en leur p r é sen t an t 
des modèles qu 'on agit s u r les enfan ts , les soldats et les 
hommes. Si les le t t res contr ibuent plus que les sciences au 
développement des beaux sent iments , à la formation du carac-
tère, c'est sur tout pa r l 'é tude de la vie des g rands h o m m e s , p a r 
le récit de leurs act ions. Les images des hé ros et des saints 
soulèvent l ' human i t é et lui fon t imiter leurs ver tus . « Combien 
d'images de g rands h o m m e s , dil Cicéron, n o u s ont été la issées 
par les écrivains grecs et lat ins, moins c o m m e objet d ' admira -
lion que c o m m e modè le s ! Je les ai tou jours eues devant les 
yeux quand j ' adminis t ra i s la r épub l ique , et je n 'avais qu 'à 
penser à ces i l lustres personnages , pour régler sur celte idée 
mon âme et mon espr i t (2). » ( P l a i d o y e r pour Archias, VI.) 

(I) Cette austérité de mœurs lit place plus tard à une grande corruption, après la 
prise de Marseille par César. Pour désigner un homme efféminé, ou disait : •< il vient 
de Marseille», et pour nommer les mauvaises mœurs on disait : massitienses mores. 

(2 • Songe combien les bons exemples servent l'humanité et reconnais que te 
souvenir des grands hommes ne profite pas moins que leur présence. » (Senèque 
lettre CH.) 



C'est pour r é p o n d r e à ce beso in de modèles , que les anciens 
ont écrit la I ie des hommes illustres, et que les chré t iens ont 
composé la Vie des saints, l'Imitation de Jésus-Christ et l'Imita-
tion de la Sainte Vierge. La g r a n d e t rans format ion mora le que 
le chr is t ianisme a opérée d a n s le m o n d e , est sur tout l e résultat 
des exemples que le Christ a d o n n é s ; c 'est a insi qu ' ap rès avoir 
lavé les pieds à ses disc iples , il l eu r d i t : « J e vous ai donné 
l 'exemple, afin que ce que j ' a i fai t à votre égard, vous le fassiez 
a u s s i . » (Saint Jean, ch. X I I I , 1 4 . ) Si ses disciples, au jourd 'hu i 
encore, vont évangél i se r les s a u v a g e s au péril de leur vie, élèvent 
les enfants , soignent les m a l a d e s , c'est pour imiter leur divin 
modèle . C'est cette imitat ion q u i susci te les g randes ver tus chré-
t iennes (1). C'est cette imi t a t ion que les apôtres , les prédica teurs 
ne cessent d 'ense igner . Lorsqu ' i l écrit aux Thessaloniciens , saint 
Paul les félicite d 'ê t re d e v e n u s les imitateurs du Seigneur ; lors-
qu'il s ' adresse aux Éphés iens , il l eu r di t : « Soyez les imitateurs 
de Dieu (2). » 

Les médecins , qui se r e n d e n t compte de la pu issance des 
bons et des mauvais e x e m p l e s , voudra ien t avec ra ison qu'on 
n 'é talât pas dans les j o u r n a u x le t ab leau des infirmités morales , 
des suicides et des c r imes ; i ls son t effrayés d u danger que pré-
sente cette publicité, pour l es e sp r i t s fa ibles , ma lades , qui sont 
dans la société (car tous les f o u s ne sont pas dans les asiles), pour 
les j eunes gens et les f e m m e s nerveuses . Les détai ls donnés 
sur l 'exécution des suicides, d e s cr imes , f r a p p e n t l ' imaginat ion et 
peuvent éveil ler l 'espri t d ' imi t a t ion . Cette publici té p résen te , en 
outre , le t rès grave i n c o n v é n i e n t d ' ense igner des p rocédés d 'exé-
cution d 'actes cr iminels . J 'a i o b s e r v é que n o t a m m e n t dans les 
affaires d 'assass ina t , d ' in fan t ic ide , d ' avor tement et de fabricat ion 

(1) Voici, à l 'appui de ces considérat ions, un fait que je t iens d 'un de mes collè-
g u e s : Sa fille aînée, qu'il songeait à m a r i e r , lui exprima son intention de se faire 
religieuse, pour soigner les malades , e t lui demanda l 'autorisation d'aller tous les 
matins à un hôpital voisin où étaient soignées les maladies les plus répugnantes . 
Le père y consentit, dans l 'espoir q u e le spectacle qu'elle y trouverait viendrait 
refroidir l 'ardeur d 'une vocation qui lui souriai t peu. Vaiu espoir ! après avoir 
passé sa matinée à l 'hôpital, la j eune lille revenait toujours plus heureuse, plus 
décidée. De plus en plus étonné de sa persévérance, le conseiller demanda à sa lille 
où elle puisai t cette soif de dévouemen t : «Dans l ' Im i ta t i on de J.-Christ», répondit 
la jeune fille. 

(2) Platon aussi faisait de la vertu une imitation de Dieu, et Kant voyait dans 
l ' imitation de l 'homme-Dieu type, m o d è l e de l 'humani té , le plus sur moyen de 
s élever à la perfection morale. (La Religion dans les limites de la raison, t raduc-
tion Trullard, p. 87 et suiv.) «Soyons d e s dieux ! s'écriait aussi Bossuet. Il nous le 
permet par l ' imitation de sa saiuteté . » Sermon sur la Nativité.) 

de fausse monnaie , les accusés ca lquent souvent l 'exécution du 
crime sur le récit de c r imes ana logues . Aussi , avec MM. les 
D" Georget, Legrand du Saulle, Despine, Bouchut . Després, Au-
bry . je crois que le compte r e n d u des affaires cr iminel les devrai t 
être réservé aux j o u r n a u x judic ia i res . Il n 'est pas bon que les 
jeunes gens, les j eunes filles che rchen t chaque jour des images 
et des excitations malsa ines dans le tableau des vices et des 
crimes qui s 'étale dans les co lonnes de la peti te presse . 

LA*CRIMINALITÉ DES VILLES ET DES CAMPAGNES. — L e S é j o U l ' (LCS 

campagnes est p lus favorable à la santé de l ' âme comme à celle 
du corps. C'est là un fai t qui a été observé chez tous les peup les ; 
à toutes les époques on a cons ta té que la moral i té des c ampagnes 
est plus g rande que celle des villes. «Les l abou reu r s , dit P la ton, 
fournissent les h o m m e s les plus braves, les soldats les plus in -
fatigables qui songent le moins au m a l ! » Darwin a obse rvéauss i 
que dans l 'Amérique du Sud «les Gauchos ou p a y s a n s sont bien 
supérieurs aux hab i t an t s des villes.. . ; que dans les classes élevées 
et instruites qui hab i t en t les villes, la sensuali té , l ' i rréligion, 
la corruption la p lus éhontée son t poussées au sup rême degré . 
On peut, dit-il, ache te r p re sque tous les fonc t ionna i res ; le direc-
teur des postes vend des t imbres faux pour l ' a f f ranch issement des 
dépêches; le g o u v e r n e u r et le p r emie r minis t re s ' en tenden t pour 
voler l'Etat. »(Voyage d'un naturaliste autour du monde, p. 168.) 

Les s tat is t iques cr iminel les v iennent conf i rmer la supér ior i té 
morale des campagnes sur les villes. En 1887, le garde des sceaux 
constate que « s u r trois c r imes jugés pa r les cours d 'ass ises , 
deux ont été commis pa r les villes. » Il y a eu cette a n n é e là 14 
accusés sur 100.000 hab i t an t s des villes et 7 accusés seu lement 
sur 100,000 hab i t an t s des campagnes . 

Dans les dépa r t emen t s où sont les g randes villes, la c r imina-
lité est p lus g rande . Le tab leau LXI de la Statistique de 1887 
est à cet égard t rès instruct if . S u r 100,000 hab i tan t s la m o y e n n e 
générale de la cr iminal i té es t de 517 accusés et p révenus jugés 
à la requête du min i s tè re public . Or, ce chiffre est de 961 dans 
le dépar tement de la Seine, de 834 dans la Seine-Infér ieure , de 
708 dans le Rhône et de 1045 dans les Bouches-du-Bhône (1). 

I) Ce chiffre est plus élevé dans les Bouches-du-Rhône que dans la Seine à 
causi- du grand nombre d'Italiens qui résident daus ce départeuieut ; il y eu a plus 
de 50.000. 



Il descend à 242 d a n s l e s Deux-Sèvres, à 254 dans la Vendée, à 
296 dans l 'Ar iège . 

La c r imina l i t é d e s vil les est donc p lus g r a n d e que celle des 
c a m p a g n e s . La d i f fé rence attestée pa r les s ta t is t iques serait 
e n c o r e p lus a c c e n t u é e , si l 'assistance publ ique étai t mieux or-
ganisée d a n s l e s c a m p a g n e s . En effet, les t rois quar t s des infan-
t ic ides sont c o m m i s d a n s les campagnes , parce que la fille-mère 
y es t p lus s ens ib l e à la bon té que l 'ouvr ière des villes, et parce 
q u e l ' a s s i s t a n c e des filles-mères et le service des en fan t s naturels 
ne son t p a s aus s i bien organisés dans les campagnes que dans 
les vi l les . 

La f o r m e de la c r imina l i t é 'n ' e s t pas la m ô m e dans les villes et 
d a n s les c a m p a g n e s . <- Les deux t iers (66 °/„) des accusés em-
ployés dans l ' indus t r ie ou dans le commerce se r enden t cou-
pab les de c r i m e s con t re les propriétés , t and i s que pour ceux qui 
sont occupés a u x t r a v a u x des champs la propor t ion dépasse à 
pe ine la moi t ié , 5,370. » (Sta t i s t ique de 1887. p. xu.) Les atten-
tats aux m œ u r s son t aus s i plus f r équen t s dans les villes que dans 
l e s c a m p a g n e s , p ropor t ionne l lement à la popu la t ion . Les dépar-
t emen t s qui p r é s e n t e n t le moins de c r imes de cet te pâ ture , sont 
des d é p a r t e m e n t s où la population es t su r tou t ru ra l e (Corse, 
Hau tes -Pyrénées , Creuse , Haute-Vienne, Cantal) . Les départe-
m e n t s qui en p r é s e n t e n t le plus, sont ceux où la population 
es t su r tou t u r b a i n e (Seine, Nord, Seine-Infér ieure , Rhône, 
Bouches -du -Rhône ) . 

Les suicides c o m m e les cr imes sont deux fois p lus nombreux 
dans les vil les q u e d a n s les campagnes . (Statistique de / 887.)En 
1880, on a c o n s t a t é 24 suicides sur 100,000 hab i t an t s apparle-
n a n t à l a popula t ion u rba ine et 13 suicides su r 100,000 habi tants 
des c a m p a g n e s . (Statistique de /880, p. 126.) Le dépar tement 
de la Seine fou rn i t à lui seul le s ixième des suicides . Les 
d é p a r t e m e n t s vois ins de Paris p r é sen t en t aus s i beaucoup de 
suicides . 

Pourquoi la mora l i t é des campagnes est-elle mei l leure que 
celle des villes ? Cette supériori té tient à b i en des causes . L'opi-
nion pub l ique , la c ra in te de l à honte o n t p lus d 'act ion dans une 
pet i te ville, d a n s un vi l lage, que dans une g r a n d e ville, où, en 
changean t de qua r t i e r , on se soustrait au contrôle de ses parents 
et de ses vois ins , t and i s q u e l 'habitant des c a m p a g n e s vil sous 
le r egard de ses conci toyens . La survei l lance q u e les pa ren t s et 

les pa t rons exe rcen t su r l eu rs en fan t s ou sur l eu rs employés se 
fait plus f ac i l emen t à la c ampagne . 

Les tenta t ions sont p lus g r a n d e s dans les vi l les; les cafés , 
bars, b rasser ies , mauva i s l ieux y a b o n d e n t et d é t o u r n e n t du 
travail et de l ' économie . Ces provocat ions incessantes à la 
dépense, a u plaisir , a u jeu, à la vie facile font des désœuvrés , 
des débauchés , et condu i sen t p a r une pente rap ide du vice a u 
délit. 

Les mauva i s exemples s 'y é ta len t avec p lus d 'e f f ronter ie ; la 
vertu se cache, le vice s 'aff iche sous tou tes les fo rmes . Cette con-
tagion des m a u v a i s exemples es t pa r t i cu l i è r emen t f r a p p a n t e 
dans les villes qui , c o m m e Nice par exemple , sont hab i tées p a r 
une populat ion nomade , cosmopol i te , avide de plais i rs . Au con-
tact de ce m o n d e qui s ' amuse , que de pet i ts employés , q u e de 
modestes commerçan t s , jusque- là honnê t e s , l abor ieux , se pe rden t 
en voulant l ' imi ter ! Avec les folles dépenses a r r iven t les det tes , 
qui conduisent d ' abord a u x expédien ts , ensui te aux indél ica-
tesses et enf in a u x actes dé l ic tueux. 

Les déclassés et les récidivis tes se r é f u g i e n t d a n s les g randes 
villes. Lorsqu 'un officier minis tér ie l est révoqué , l o r s q u ' u n com-
merçant a fait de mauva i ses affaires , l o r s q u ' u n e f e m m e s 'es t 
déshonorée p a r son incondui te , c 'est t o u j o u r s d a n s u n e g r a n d e 
ville qu'ils vont se cache r et con t inuer l e u r s méfa i t s . « Les 
débauches et les c r imes se cachen t a i s émen t dans les g r a n d e s 
villes. » (Tite-Live, l. XXXIX.) L 'adul tè re , les mauva i se s m œ u r s 
y trouvent p l u s de facil i tés, et c e p e n d a n t les a t ten ta t s aux 
mœurs y sont p l u s f r équen t s que d a n s les c a m p a g n e s , p a r c e q u e 
la dépravat ion y es t p l u s g rande . Les d é b a t s jud ic ia i res r évè len t 
aux magis t ra ts des t u rp i tudes incroyables , dont l ' ex is tence es t 
même ignorée d e s campagnes . Il s'y f o r m e auss i , en t re les mal-
faiteurs, des associa t ions qui ne p o u r r a i e n t exis ter au village. On 
voit des b a n d e s qui s ' o rgan i sen t d a n s les cafés , les t r ipots , et 
qui par tent de là p o u r exécu te r des a s sass ina t s et des vols. 

Enfin, la misère es t p lus g rande d a n s les vi l les . Sans doute , 
dans les c ampagnes , il y a m o i n s de r i ches ses , m a i s elles y sont 
moins inégalement r épa r t i e s . Il y a peu de mi l l ionnai res , ma i s 
très peu de pauvres , t andis q u e dans les g r a n d e s villes on t rouve 
une extrême m i s è r e à côté de l ' ex t rême opulence . Celui qui n 'a 
pas visité les m a n s a r d e s des g randes villes où sont en t a s sés 
tous les m e m b r e s d ' u n e m ê m e famille, ne peu t se fa i re une idée 



de là misère a f f r e u s e qui y règne . Combien cette misère est plus 
poignante que celle qu'on peu t r e n c o n t r e r dans les campagnes ! 
I 'our m o n t r e r q u e la cr iminal i té peu t être t rès élevée dans les 
dépa r t emen t s les plus r iches , et q u e la pauvre té n 'exerce sur 
elle aucune in f luence , des écr ivains ont cité les dépa r t emen t s de 
la Seine, de la Se ine - In fé r i eu re et du Rhône , qui compten t parmi 
les plus r iches , e t où cependan t la c r iminal i té est élevée. !1 est 
vrai que les r i c h e s s e s y sont t rès g randes , m a i s nul le par t aussi 
il y a tant de p a u v r e s . Assu rémen t , il ne fau t pas exagérer l'in-
fluence de la p a u v r e t é sur la cr iminal i té , et dans un chapi t re pré-
cédent j 'ai c o m b a t t u les exagéra t ions qui se sont p rodu i tes à cet 
égard. N é a n m o i n s , cette inf luence ne peu t ê t re m é c o n n u e . 

Il f au t encore no te r que les g randes villes exci tent les convoi-
tises, que les é t a l ages des m a g a s i n s c réen t des ten ta t ions . Quels 
sen t iments doi t ép rouve r un p a u v r e diable souf f ran t du froid et 
de la faim d e v a n t les m o n t r e s des magas ins , devant les sébiles 
pleines d or e t d e billets de b a n q u e , que les changeur s étalent » 
Il y a q u e l q u e s années , à Marseille, un m a l h e u r e u x passant 
devant un c h a n g e u r , ébloui p a r la vue de l 'or, se préc ip i ta dans 
le magas in , se r u a sur le négociant qu' i l j e ta à ter re et ensuite 
sur la vitrine p o u r s ' empa re r d ' une pile de pièces d 'or . Souvent 
aussi les m a r c h a n d s , en r é p a n d a n t l eu r s marchand i ses sur 
les t rot toirs , d o n n e n t aux pas san t s , su r tou t aux en fan t s , la ten-
tation de c o m m e t t r e des vols. Il me semble que ces exhibi t ions et 
é talages d e v r a i e n t r e s t e r dans des l imites plus p ruden t e s 

Enfin, la supé r io r i t é mora le des campagnes me pa ra î t aussi 
tenir a ce que le s e n t i m e n t re l igieux es t p lus développé chez les 
paysans que c h e z les ouvr ie r s , su r tou t d a n s les pays de mon-
tagnes, où les b o n n e s t rad i t ions e t les a n c i e n n e s c royances sont 
mieux c o n s e r v é e s . Là où l ' i rréligion pénè t re , on voit les paysans 
pe rdre une p a r t i e de leurs qual i tés et acquér i r des v i c e s ' n o u -
veaux, deveni r m é c o n t e n t s de l e u r sort , qui cependan t s 'est bien 
amélioré, d é d a i g n e r le t ravai l agricole et émig re r i l ) . Cet aban-
don des c a m p a g n e s ne t ient pas seu lement à la crise agricole, 

tsss. z^-nssz'sxs t 
fr^stttzzs: £ s - s a r » Prr 
des c a m p a , , , , , Rousseau se plaignait qu'on « w i ï S ^ J ^ ^ 
(lue les philosophes et les gens de lettres ne pussent vivre au ' i P-,rk n •? 
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aux mauvaises récoltes, à l 'élévation des impôts ; le dégoût du 
travail pénible des c h a m p s et l ' a t t ra i t des plais i rs des g randes 
villes y cont r ibuent beaucoup . Rien qu' i ls soient mieux nourr is , 
mieux vêtus, mieux logés qu 'au t re fo is , et que leur si tuation 
soit bien préférable à celle des ouvr iers des g randes villes, 
beaucoup de cul t ivateurs t rouvent le travail agricole pénible 
et sont a t t i rés par les p la i s i r s des g randes villes. On voit 
même des paysans éloigner leurs en fan t s du t ravai l des champs 
et les je ter sur les pet i ts emplois , don t le nombre va tou jour s 
croissant. Si le m o u v e m e n t socialiste, qui é ta i t aut refois si 
inquiétant en Provence, ne p résen te plus les m ê m e s d a n g e r s ; si 
les paysans, qui voulaient enlever la t e r re aux propr ié ta i res , 
paraissent y avoir renoncé , c 'est , en par t ie , parce que le fonc -
t ionnarisme est devenu leur objectif . Les peti ts emplois, les 
sinécures et les pensions leur pa ra i s sen t préférables . 

Les progrès de l 'alcoolisme, qui se font aussi sent i r d a n s les 
campagnes, font cour i r un nouveau d a n g e r à leur moral i té . Les 
élections se font de p lus en plus d a n s les débits de bo issons ; les 
affaires s'y t rai tent les jou r s de marché . Ce n 'est p lus du vin que 
les paysans y boivent, mais des l iqueurs et sur tout de l ' abs in the . 
Naturellement, à mesu re que les cabare ts se rempl i ssen t , les 
églises se v iden t ; dans ce r ta ines contrées , on ne voit p r e s q u e 
plus à l 'église que des f e m m e s et de j e u n e s enfants . Si ces p ro-
grès de l 'alcoolisme et de l ' irréligion ne s ' a r rê ten t pas , j e c ra ins 
que les campagnes ne p e r d e n t b ientôt l eu r supérior i té mora le 
sur les villes. Il faudra i t , à mon avis, d iminue r le n o m b r e des 
cabarets, des jou r s de foire et de m a r c h é , r end re les é lect ions 
moins f r équen tes et ne pas en t raver l 'éducation religieuse des 
enfants. • 

LA CRIMINALITÉ ET LES PROFESSIONS. — P a r m i les causes sociales 
qui exercent u n e influence sur les ac t ions humaines , s u r leur 
moralité ou leur cr iminal i té , il f au t ce r t a inement p lacer le gen re 
d'occupations professionnel les (1). Au congrès d 'anthropologie 
criminelle de 1889, M. le D r Coulagne a appelé l 'at tention du 
congrès sur ce point , en expr imant le vœu que les s ta t i s t iques 
donnent désormais à cet égard des indicat ions plus complètes . 
En l 'état, il est difficile de savoir d 'une man iè re t rès précise p a r 

(1) PulTendorf avait déjà signalé l'influence de la profession sur la moralité. 
{Droil de la nature et des gens, 1.1, ch. iv, § .:i.) 
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les s t a t i s t iques l ' in f luence de c h a q u e profess ion s u r la cr imina-
lité. C e p e n d a n t , d ' ap rès m e s observa t ions p e r s o n n e l l e s , voici ce 
qu i m e s e m b l e r é su l t e r de la p r a t i q u e judic ia i re : 

Le t ravai l agr icole me p a r a î t le p lu s m o r a l i s a t e u r de tous . Si 
en N o r m a n d i e et d a n s la b a n l i e u e de Pa r i s , la mora l i t é du 
paysan n ' e s t pas supé r i eu re à celle de l ' ouvr ie r , c ' es t là une 
except ion, qui t ient au con tac t de la g rande ville. En général , 
les p a y s a n s c o m m e t t e n t moins de c r imes et de su ic ides ; i ls sout 
p lus sensés , p lus l abo r i eux , p lu s sob res et plus économes . 

Les popu la t ions de p é c h e u r s m e pa ra i s sen t e n c o r e supér ieures 
en mora l i t é , non s e u l e m e n t aux hab i t an t s des villes, m a i s à ceux 
des c a m p a g n e s . L 'hab i tude de b r a v e r le d a n g e r les r end coura-
geux, p r o m p t s au d é v o u e m e n t . 

La c lasse des domes t iques , au contra i re , e s t une de celles qui 
f o u r n i t p r o p o r t i o n n e l l e m e n t le p lus d ' accusés et de prévenus . 
Le n o m b r e en se ra i t encore p lu s grand , si les ma î t r e s dénon -
ça ien t à la jus t i ce tous les fa i t s dé l ic tueux don t ils son t vic-
t imes ; souven t ils se c o n t e n t e n t de r envoyer les domes t iques 
inf idè les s ans p o r t e r p la in te . Les c r imes et dél i t s qui son t le 
p lu s f r é q u e m m e n t c o m m i s pa r les domes t iques son t l ' abus de 
conf iance et le vol ; j ' a i vu auss i que lques incendies commis par 
espr i t de vengeance cont re les ma î t r e s . Les f e m m e s en condi t ion 
se r e n d e n t encore que lque fo i s coupab l e s d ' in fan t ic ide c l d 'avor-
t e m e n t . Dans les g r a n d e s vil les, à Par i s n o t a m m e n t , on a cons-
ta té b e a u c o u p de suic ides p a r m i les domes t iques . (Brierre de 
Boismont , Du Suicide, p . 50.) 

P a r m i les m é t i e r s , ceux de bouche r , de ta i l leur , de cordon-
nier et de b o u l a n g e r m e p a r a i s s e n t fourn i r p lus de p r é v e n u s et 
d ' accusés q u e les au t r e s . La c r u a u t é envers les a n i m a u x peu t 
c o n d u i r e à l ' insens ib i l i té à l ' égard des h o m m e s . Celui qui de 
sang- f ro id a r r a c h e un petit a g n e a u à sa mère et lui p longe un 
cou teau d a n s le cou est exposé à deven i r dur , c rue l . A Rome, les 
c o m b a t s d ' a n i m a u x ont a m e n é les combats de g lad ia teurs . Les 
R o m a i n s en é ta ien t v e n u s à fa i re tuer des h o m m e s p o u r le seid 
p la is i r de les voir expirer , de voir couler le sang . On sai t p a r les 
Confessions d e sa in t Augus t in (1. VI, ch. vm) combien ils é ta ien t 
p a s s i o n n é s p o u r ces comba t s : son disciple Alipe,qui avai t d 'abord 
m a n i f e s t é u n e g r a n d e r é p u g n a n c e p o u r ces jeux , a y a n t commis 
l ' i m p r u d e n c e de se la isser e n t r a î n e r à l ' amph i théâ t r e , commença 
pa r se b o u c h e r les yeux et les ore i l les ; puis, a y a n t e n t e n d u une 

grande c l a m e u r qui sa luai t un coup mor t e l d o n n é à un g lad ia -
teur. il céda à la cur ios i té , « ouvri t les yeux et fu t f r a p p é a u s s i -
tôt d 'une p lus g r a n d e plaie d a n s l ' âme q u e le g lad ia teur n e 
l'avait été d a n s le corps . . . Il n ' eu t pas p lu s tôt vu cou le r ce sang 
qu'il devint c rue l et sangu ina i re : il ne d é t o u r n a po in t ses yeux 
de ces spectacles , ma i s il s 'y a r rê ta , au con t ra i re , avec a r d e u r . . . 
Il se trouva en u n m o m e n t tout t r a n s p o r t é et comme en ivré d ' u n 
plaisir si s a n g l a n t et si i n h u m a i n . » Ceux qu i on t vécu aux 
époques de g u e r r e civile saven t à que l s excès , à que l les a t roci tés , 
les h o m m e s et m ê m e les f e m m e s se l a i s sen t en t r a îne r , combien 
la vue du s a n g qui coule les r end f é roces . On sai t auss i q u e , 
pendant les d iverses r évo lu t ions qui on t e n s a n g l a n t é la F rance , 
les bouchers n o t a m m e n t ont m o n t r é u n e c r u a u t é excep t ionne l l e ; 
que, sous Char les VI pa r exemple , sous le nom de Cabochiens, 
ils firent couler le s a n g à to r r en t s . Un des p lus fougueux révolu-
t ionnaires de 1793 était le b o u c h e r Legendre , à qui Lan ju ina i s 
répondit : « Avant de m ' a s s o m m e r , fa is déc ré te r que j e suis u n 
bœuf. » 

Je m'expl ique m o i n s bien la f r é q u e n c e des dél i ts commis p a r 
les ouvr iers ta i l leurs et co rdonn ie r s . Les co rdonn ie r s , su r tou t 
les Italiens, se que re l l en t vo lon t i e r s et se se rven t de leurs redou-
tables t ranche t s d a n s les r ixes . Je crois q u e c 'est à cet te hab i t ude 
de porter su r eux ces outi ls , a r m e s t r è s dange reuse s , qu' i l f au t 
at tr ibuer un g rand n o m b r e de m e u r t r e s . Dans les e n q u ê t e s 
qui ont été fa i tes s u r l ' i nsur rec t ion du 18 m a r s 1871, j 'a i obse rvé 
qu'un nombre assez cons idé rab le de co rdonn ie r s ava ien t pr is p a r 
aux crimes de la C o m m u n e . Enfin, il n ' e s t point inuti le de r a p -
peler les mauva i s t r a i t e m e n t s qui f u r e n t exe rcés s u r le fils de 
Louis XVI pa r le c o r d o n n i e r S imon . Le mé t i e r d ' ouvr i e r bou lan -
ger ne para î t p a s devoir en l u i -même insp i r e r de m a u v a i s e s 
tendances. Cependan t , un assez g rand n o m b r e de c r i m e s ont été 
commis, p e n d a n t ces d e r n i è r e s a n n é e s , en Provence , à Marseil le 
surtout, pa r des ouvr i e r s bou lange r s . Ces ouvr ie r s font l eu r t ra-
vail pendan t la n u i t ; i ls r e n t r e n t chez eux à un m o m e n t où les 
nies sont dése r t e s , e t a lors , l 'occasion se p r é s e n t a n t à eux de fa i re 
quelque mauva i s coup, ils s 'exci tent e n t r e eux à en prof i te r . 

Les pet i ts c o m m e r ç a n t s s o n t e x p o s é s à c o m m e t t r e u n e fou le 
de dél i ts ; en d i san t q u e la loyau té est l ' âme d u commerce , on dit 
plutôt ce qui devra i t ê t r e q u e ce qui es t . A s s u r é m e n t , le c o m m e r c e 
est au jou rd ' hu i exercé avec b e a u c o u p p lus d ' honnê te t é que d a n s 
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l ' ant iqui té , où Mercure é ta i t le d ieu du c o m m e r c e et des voleurs. 
Il n ' e s t point exact de d i re q u e la préoccupat ion de s 'enrichir 
rend tou jours ind i f fé ren t s u r le choix des m o y e n s et que , suivant 
le mot de Juvénal , « le gain a t ou jou r s bonne odeur , quel qu'en 
soit le pr incipe ». 11 y a a u s s i de l 'exagérat ion à di re q u e « dans 
les pays où l'on n ' e s t a f fec té que de l 'espri t de commerce on 
t ra f ique de tou te s les a c t i o n s h u m a i n e s e t de tou tes les vertus 
mora l e s ». (Esprit des lois, 1. XX, ch. n . ) L 'his toire de Cartilage, 
de Venise, de la Hol lande et de l 'Angleterre suffit à montrer 
q u e les peup les c o m m e r ç a n t s peuven t avoir de g randes qua-
lités mora les . 

Mais, si l 'espri t c o m m e r c i a l n ' e s t point con t r eba lancé par le 
sen t iment rel igieux, p a r l ' a m o u r de la gloire ou de la l iberté, 
c 'est-à-dire p a r un s e n t i m e n t noble et élevé, on ve r ra comme 
au jou rd ' hu i a u g m e n t e r l e n o m b r e des déli ts con t re la propriété . 
Alors la cupidi té dé l i c tueuse p r end ra tou tes les fo rmes les plus 
var iées ; on t rompera s u r le po ids de la m a r c h a n d i s e vendue , sur 
sa quali té ; on fals i f iera l e s den rées ; la concur rence se fera par 
des procédés dé loyaux , ou pa r la contrefaçon de la m a r q u e des 
concur ren t s , etc. , e tc . 

L 'accro issement d e s dél i ts inspirés pa r la cup id i t é ne se 
produi t pas s e u l e m e n t d a n s les p rofess ions commerc ia les . La 
pass ion de l 'argent , l e beso in du luxe se c o m m u n i q u e n t aux 
au t r e s p rofess ions et d é t e r m i n e n t une rivali té qui n 'es t p a s tou-
jours i r réprochable . Le no ta r i a t n o t a m m e n t es t ép rouvé par la 
t ransformat ion qui se p r o d u i t d a n s les m œ u r s f rança i ses . Assu-
r é m e n t la p lupa r t des no ta i re s conserven t encore les tradit ions 
de cette honorab le p r o f e s s i o n ; m a l h e u r e u s e m e n t , u n grand 
n o m b r e de notar ia t s s o n t devenus des ma i sons de banque , de 
j eu et de spécu la t ions , où se sont englout ies les économies de 
bien des famil les . C 'est auss i avec la complici té de que lques no-
ta i res qu' i l s 'es t f o r m é n o t a m m e n t des assoc ia t ions d'agents 
d 'affaires , é t e n d a n t l e u r s m a n œ u v r e s sur la F rance ent iè re , pour 
pe rme t t r e à des m a r i s indé l ica t s de diss iper les b i e n s dotaux de 
l eu r s f emmes . Depu i s c i n q u a n t e ans , la cr iminal i té des notaires 
n ' a cessé d ' a u g m e n t e r . C o m p a r a n t la cr iminal i té des prê t res , des 
avoués , des avocats , d e s no t a i r e s et des hu iss ie r s , p e n d a n t la pé-
r iode de 1829 à 1838, M. F a v e t ( l ) avait t rouvé les chif f res suivants: 

(1) Séances et travaux de l'Académie des sciences morales, 1816, p. 258 

Sur 10.000 p rê t res 8 accusés 
— avoués 26 — 
— avocats 37 — 
— nota i res 72 — 
— huiss ie r s 81 — 

Malgré l 'Ordonnance de 1843, qui avait été r e n d u e pour pré-
venir des pra t iques vicieuses qui s 'é ta ient glissées dans le nota-
riat. les ca tas t rophes notar ia les ont cont inué à se produire , 
« avec un caractère de gravité et de f r équence inaccou tumé. Le 
chiffre des s inis tres s 'élevait success ivement à 31 en 1882, à 11 
en 1883, à 33 en 1884, à 71 en 1886, et le to ta l des dé tou rnemen t s 
commis par les no ta i re s représen ta i t plus de 62 mill ions pour 
la période compr i se en t re 1880 et 1886... En 1889, 103 nota i res 
ont dû être des t i tués ou cont ra in ts de céder leur é tude . Pour 
46 seulement il a été possible de fixer dès à p résen t le passif 
d'une façon approximat ive et les per tes subies pa r leurs cl ients 
s'élèvent à un total de près de 13 mill ions » (1). 

On sait avec quel le habi le té l e s agents d 'affaires , qui pu l lu len t 
dans les g randes villes, se servent de leurs conna issances jur i -
diques pour tou rne r la loi. On a vu, pa r l ' exemple que j 'ai 
cité dans le p r emie r chapi t re , d 'après Hérodote (1. III, £ 31), 
que cet ar t de respecter la loi en la tournan t a é té p ra t iqué dès 
la plus hau te anl iqui té . Il était c o n n u des Romains : lorsque, 
vers la fin de la républ ique roma ine , les f e m m e s voulurent 
s 'affranchir des lois qui avaient été édictées contre elles, des 
jurisconsultes galants leur fou rn i r en t les moyens de les tourner . 
Nos anciens légistes, p a r de t rop ingénieux commenta i r e s , per-
mirent plus d ' une fois à nos rois de t rouver des accommode-

(1) Rapport du Garde des sceaux, Journal officiel du 31 janvier 1890. Un décret 
du 30 janvier 1890 a imposé aux notaires l'obligation de tenir une comptabilité 
•lue les chambres de discipline sont chargées de vérifier, sous la surveillance du 
i arquet. Je crois que cette vérification serait plus efficace, si elle était confiée aux 
vérificateurs de l'enregistrement. Faut-il aller plus loin, supprimer la vénalité des 
charges, comme ou l'a proposé, et faire des notaires des fonctionnaires ordinaires " 
Je ne le pense pas ; ce serait enlever aux notaires leur indépendance, accroître l'in-
fluence de 1 EUt au détriment de la liberté, et favoriser la corruption électorale en 
uoiiliant a 1 Etat le pouvoir de disposer de 8 à 9,000 places, que les partis poli-
tiques s« disputeraient. N'y a-t-il pas assez de fonctionnaires? Faut-il en créer de 
nouveaux, lorsqu'on devrait supprimer uue partie de ceux qui existent? Je crois 
quil serait plus sage de diminuer le nombre des études, de supprimer celles qui ne 
donnent que des revenus insuffisants, d'exiger des candidats des garanties plus 
sérieuses de capacité, de moralité et de solvabilité, d'élever le chiffre du cautionne-
ment, et peut-être d'établir entre les notaires de l'arrondissement une solidarité 
limitée pour faits de charge. 



m e n t s avec la légali té . Il suff i t que lquefo i s de c h a n g e r une 
virgule de p lace , d ' a j ou t e r ou de r e t r a n c h e r u n e le t t re à un 
mot , p o u r modi f ie r la s ignif icat ion d 'un texte , d ' u n con t ra t . De 
m ê m e , pa r d 'habi les combina isons , p a r u n e cont re- le t t re , 1111 
bil let fictif, p a r l 'emploi d ' h o m m e s de pai l le , des agen ts d'af-
fa i res t rouven t le moyen de dépoui l le r de b r a v e s gens de leurs 
épa rgnes en ag i s san t léga lement . Un h o m m e i l let t ré , qui veut 
s ' a p p r o p r i e r le b ien d 'au t ru i , t o m b e sous l 'appl icat ion de la loi 
pa r ce qu' i l ignore l ' a r t de se t en i r su r les l is ières du Code pénal. 
Un h o m m e d 'a f fa i res peu délicat a u r a t ou jou r s à la bouche le 
m o t de légali té et t rouvera mille c o m b i n a i s o n s ingénieuses 
pour d i s s imule r ses m a n œ u v r e s (1). 

Il f au t encore q u e je note un d a n g e r qu i p e u t r é s u l t e r de l 'étude 
du droi t . Cette é t ude exige de g r a n d e s d é p e n s e s , pa r ce que le 
succès v ien t t a rd , e t qu ' en out re il e s t réservé un pet i t nombre. 
Ce q u ' A d a m Smi th en disai t est res té vrai : « Mettez votre fils en 
app ren t i s s age chez un cordonn ie r , il n 'es t p r e s q u e p a s douteux 
qu ' i l a p p r e n d r a â fa i re une pa i re de sou l i e r s ; m a i s envoyez-le à 
une école de droi t , il y a au moins vingt con t re un qu ' i l n 'y fera pas 
assez de p r o g r è s p o u r ê t r e en é ta t de g a g n e r sa vie à cet te pro-
fession » (2). A côté des avocats p le ins de c œ u r et de talent qui 
so r t en t des facu l tés de droi t , n 'est-i l pas a lors à c r a i n d r e que 
q u e l q u e s avoca t s s ans causes ne t o u r n e n t leur act ivi té vers la 
po l i t ique? Il e s t plus facile de h a r a n g u e r des p a y s a n s et de flatter 
les pass ions des ouvr i e r s que de se c réer u n e s i tuat ion pa rmi ses 
pa i r s . Ce q u e je dis de l 'avocat s ans causes p e u t s ' app l ique r au 
médecin s a n s c l ientèle , à tous les déclassés qui on t p lu s de dettes 
q u e de talent , p lus d ' ambi t ion et d ' env ie q u e de mér i t e . Il leur 
r e s t e la r e s s o u r c e de f lat ter la mul t i t ude , de se c r ée r u n e popu-
lar i té en d é n o n ç a n t le clergé, la bourgeo i s i e , la mag i s t r a tu re à 
la colère d u peup le . Ce mét ie r est a s s u r é m e n t peu honorab le , je 
n 'en conna i s p a s de p lus hon teux ; ma i s il p e u t condu i r e à des 
emplo is lucra t i f s e t m ê m e à de h a u t e s s i tua t ions , d a n s un pays 
i n c e s s a m m e n t t roub lé p a r l e s révo lu t ions . 

L e s e s p r i t s m é c o n t e n t s , qui se fon t les cou r t i s ans de la multi-
tude, ne se r e c r u t e n t p a s tous p a r m i les avoca t s s a n s causes et 
les m é d e c i n s s a n s c l ien tè le ; on en t rouve p a r m i les h o m m e s de 

(1) V. Maître Guérin, par Émile Augier. 
(2) Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, 1. I. 
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lettres, les p ro fe s seu r s , les j ou rna l i s t e s (1). La demi-sc ience c rée 
souvent un orguei l i n s u p p o r t a b l e qu i se c h a n g e fac i l ement 
en ja lousie et en ha ine con t r e la société, si la s i tuat ion occupée 
n'est pas en r a p p o r t avec les p ré t en t ions . Alors s ' a l lume d a n s 
ces espr i ts aigris pa r le dépi t le besoin d ' a t t a q u e r la socié té 
et le gouve rnemen t , d a n s l 'espoir d ' une nouvel le révolu t ion . En 
l 'at tendant et p o u r en faci l i ter l ' avènemen t , on se je t te d a n s la 
politique révo lu t ionna i re , d a n s le soph i sme , la po lémique vio-
lente. l ' apothéose de la t e r r eu r , la jus t i f ica t ion des c r i m e s h i s -
toriques. 

A côté de cet te inf luence malsa ine exercée p a r des pol i t ic iens , 
je suis obligé de s igna le r les assoc ia t ions de que lques j o u r n a -
listes avec des financiers peu dél icats . On a dit q u e les a s s o -
ciations de ma l fa i t eu r s ont p r e s q u e d i s p a r u ou d u m o i n s 
beaucoup d iminué . L 'observat ion est exac te si l 'on vise u n i q u e -
ment les assoc ia t ions de voleurs qu i p r o c è d e n t pa r esca lade 
el effract ion. Mais l ' app réhens ion d u bien d ' a u t r u i revê t au-
jourd 'hui des f o r m e s p lu s s a v a n t e s : p a r la cons t i tu t ion de 
sociétés f inancières v é r e u s e s , avec bien p lus de prof i t e t m o i n s 
de risques, on dra ine les cap i taux , et on fait pa s se r d a n s la b o u r s e 
de quelques r o u é s les é c o n o m i e s de mi l l ie rs d 'ouvr ie rs , de pet i t s 
employés, de d o m e s t i q u e s . Que de conse i l s d ' admin i s t r a t ion qui 
ne sonl en réal i té q u e de vér i tab les a s soc ia t ions de ma l f a i t eu r s ! 
Pour p rendre le bien d ' au t ru i , il n 'es t pas nécessa i r e de b r i s e r 
un coffre-fort ou les t i ro i rs d ' u n e c o m m o d e ; il e s t p lus a isé de 
se faire r e m e t t r e les fonds pa r les d u p e s e l l e s - m ê m e s en les allé-
chant par l ' espoir de b e a u x bénéf ices , p a r la d i s t r ibu t ion de 
dividendes fictifs. Cette œ u v r e de spol ia t ion se p r a t i q u e tous les 
jours sous nos yeux s u r t o u t aux dépens d e s pe t i tes villes de 
province qui f o u r n i s s e n t les vict imes, au prof i t des m a n i e u r s 
d'argent de Par i s . 

On connaî t le c o n c o u r s actif q u ' u n e ce r t a ine p r e s s e a l 'hab i -
tude de prêter à ces a s soc ia t ions financières. C'est elle qu i l eu r 
rend l 'opinion favorab le , m o y e n n a n t une pa r t impor t an t e qu 'e l le 
se réserve d a n s les appo r t s . Dans u n e affaire q u e j 'a i eu à 

(1) Beaucoup de membres de la Commune étaient des hommes de lettres, des 
journalistes, des professeurs et des artistes. Lorsque les groupes de l 'Internationale 
se sont formés eu 1870, « tous les étudiants fruits secs du quartier latin, tous les 
rédacteurs de petits journaux, qui ne demandaient que cela pour arriver à quelque 
chose, sont accourus. » (Enquête sur le 18 mars, déposition de M. Heligon, ancien 
caissier de l'Internationale.) 
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j uge r , l a s o m m e dis t r ibuée à la p resse s 'élevait a quat re millions. 
Il e s t r a r e que ces associat ions de financiers et de journalistes 
ne se complè t en t pas pa r l ' ad jonct ion de que lques h o m m e s qui 
fon t d e la pol i t ique u n e p ro fess ion . 

M. L e P lay a déjà m o n t r é que , si la peti te indus t r ie est moins 
apte q u e la g rande indus t r i e à enr ich i r l a nat ion, elle assure 
m i e u x l ' i ndépendance de la famil le (1). Elle para î t auss i plus 
f a v o r a b l e à la mora l i té . Les menuis i e r s , se r ru r i e r s , charrons, 
é b é n i s t e s , hor logers , pe in t res , etc., qui t ravai l lent d a n s de petits 
a te l i e r s , sous la direct ion d 'un pa t ron , ont un t ravai l plus régulier, 
m o i n s e x p o s é au chômage , et son t placés dans de meilleures 
c o n d i t i o n s de moral i té que les g randes agglomérat ions d'ou-
vr ie r s t r ava i l l an t d a n s de vastes us ines . A la suite d 'une crise in-
dus t r i e l l e , d ' une d iminut ion des expor ta t ions , d ' une superproduc-
tion, l e s g r a n d e s u s i n e s sont que lquefo is obligées de ralentir 
leur t r a v a i l . La misère , l ' ivrogner ie , l ' immoral i té , le relâche-
m e n t d e s l iens de famil le se développent plus pa rmi les grandes 
a g g l o m é r a t i o n s d 'ouvr ie r s ; l 'observat ion en a été faite depuis 
l o n g t e m p s . C'est ainsi que la mora l i té de l 'Ecosse, qui était excel-
len te a u X V I I I 0 siècle et au début du xixe, s 'es t a l térée depuis le 
d é v e l o p p e m e n t des deux grandes villes indust r ie l les de Glascow 
et d ' E d i m b o u r g (2). « La g rande industr ie , dit M. Char les de 
R é m u s a t , c 'es t -à-dire l 'appl icat ion des sciences au travail de la 
m a t i è r e , développée sur u n e g rande échel le par les g r a n d s capi-
taux, vo i l à peu t - ê t r e la conquê te la plus carac té r i s t ique des 
soc i é t é s mode rnes , ma is voilà auss i la cause qui agit le plus 
p u i s s a m m e n t sur la mora l i té des masses .Voi là , pour tout dire, le 
plus g r a n d danger , et, si les sociétés actuel les sont dest inées à 
pé r i r , l a g rande industr ie y sera pour que lque chose (3). » Cette 
c o n c e n t r a t i o n de g randes foules d 'ouvr iers , d ' employés dans de 
vas t e s u s i n e s , dans d ' i m m e n s e s magas ins , ne fait que s 'accentuer 
c h a q u e j o u r davan tage ; les pet i tes usines , les pet i ts commerces 
d i s p a r a i s s e n t avec une rap id i té inqu ié tan te . Les dange r s que 
p r é s e n t e le déve loppement de la g rande indus t r ie imposen t plus 
que j a m a i s aux pa t rons le devoir de veiller à "la moral i té et au 
b i e n - ê t r e des popula t ions ouvr iè res . 

(1 ) La Réforme sociale, § 33. 
(2) Léon Faucher. (Séances et travaux de l'Académie des sciences morales el 

politiques, d é c e m b r e 1 8 4 9 . ) 

(3 C h a r l e s de Remusat. (Séances et travaux de l'Académie des sciences morales 
et politiques, d é c e m b r e 1 8 4 9 . ) 

C H A P I T R E XI 

L E C R I M E E T L E S D E V O I R S D E L A S O C I É T É 

Les influences sociales qui agissent sur les act ions h u m a i n e s 
sont multiples.Je n 'ai fait qu ' examiner les plus impor tan tes : l ' igno-
rance, la misère, l ' imi ta t ion , l 'habi ta t ion , les profess ions . Faut-il 
croire que ces inf luences sont assez for tes pour r end re le c r ime 
fatal, pour suppr imer complè tement la responsabi l i té personne l le 
et permet t re de dire que le c r ime est un phénomène social? 
Je crois avoir établi par les faits que le c r ime n 'est j ama i s néces-
saire, puisqu'il y a des h o m m e s h o n n ê t e s pa rmi l e s i l l e t t r é s comme 
parmi les h o m m e s ins t rui ts , pa rmi les pauvres c o m m e parmi les 
riches, à la ville comme à la campagne , dans tous les milieux, 
dans toutes les profess ions . Dans les deux chapi t res suivants j e 
nie propose de mon t re r que les pass ions sont les pr incipales 
causes de la cr iminal i té et qu 'e l les la issent subsis ter la r e spon -
sabilité personnel le . Mais, déjà , par les é tudes p récéden tes sur 
les influences sociales, je crois pouvoi r conclure que la société 
n'est point r esponsab le des cr imes , que les cr iminels ne son t 
point des vict imes expiatoires de la société. 

Et, en effet, lorsque des employés volent leurs pa t rons , que 
des maris tuent leurs f e m m e s pour épouser leurs maî t resses , 
lorsque des négociants sous t ra ien t leur actif à l eu r s créanciers , 
que des nota i res dé tou rnen t des dépôts , que des m a r c h a n d s 
f raudent leur ma rchand i s e s ; lo r sque des p ropr ié ta i res endet tés 
incendient volontairement leurs ma i sons assurées , ou s 'appro-
prient les récol tes de leurs voisins ; lo rsque des f e m m e s légères 
se font avorter ou commet ten t des infanticides, en quoi la so-
ciété peut-elle ê t re responsab le de ces vols, de ces abus de con-
fiance, de ces banquerou tes f rauduleuses , de ces t romper ies , de 
ces incendies, de ces avor tements , de ces in fan t ic ides? 

Sans doute , pa r le fai t de la n a t u r e ou pa r le fai t de la société 
tous les h o m m e s ne sont pas placés dans des condi t ions phy-
siques et mora les éga lement favorables . Ils n 'on t pas un égal 



j uge r , l a s o m m e dis t r ibuée à la p resse s 'élevait a quat re millions. 
Il e s t r a r e que ces associat ions de financiers et de journalistes 
ne se complè t en t pas p a r l ' ad jonct ion de que lques h o m m e s qui 
fon t d e la pol i t ique u n e p ro fess ion . 

M. L e P lay a déjà m o n t r é que , si la peti te indus t r ie est moins 
apte q u e la g rande indus t r i e à enr ich i r l a nat ion, elle assure 
m i e u x l ' i ndépendance de la famil le (1). Elle para i t auss i plus 
f a v o r a b l e à la mora l i té . Les menuis i e r s , se r ru r i e r s , charrons, 
é b é n i s t e s , hor logers , pe in t res , etc., qui t ravai l lent d a n s de petits 
a te l i e r s , sous la direct ion d ' u n pa t ron , ont un t ravai l plus régulier, 
m o i n s e x p o s é au chômage , et son t placés dans de meilleures 
c o n d i t i o n s de moral i té que les g randes agglomérat ions d'ou-
vr ie r s t r ava i l l an t d a n s de vastes us ines . A la suite d 'une crise in-
dus t r i e l l e , d ' une d iminut ion des expor ta t ions , d ' une superproduc-
tion, l e s g r a n d e s u s i n e s sont que lquefo is obligées de ralentir 
leur t r a v a i l . La misère , l ' ivrogner ie , l ' immoral i té , le relâche-
m e n t d e s l iens de famil le se développent plus pa rmi les grandes 
a g g l o m é r a t i o n s d 'ouvr ie r s ; l 'observat ion en a été faite depuis 
l o n g t e m p s . C'est ainsi que la mora l i té de l 'Ecosse, qui était excel-
len te a u XVII I 0 siècle et au début du xixe, s 'es t a l térée depuis le 
d é v e l o p p e m e n t des deux grandes villes indust r ie l les de Glascow 
et d ' E d i m b o u r g (2). « La g rande industr ie , dit M. Char les de 
R é m u s a t , c 'es t -à-dire l 'appl icat ion des sciences au travail de la 
m a t i è r e , développée sur u n e g rande échel le par les g r a n d s capi-
taux, vo i l à peu t - ê t r e la conquê te la plus carac té r i s t ique des 
soc i é t é s mode rnes , ma is voilà auss i la cause qui agit le plus 
p u i s s a m m e n t sur la mora l i té des masses .Voi là , pour tout dire, le 
plus g r a n d danger , et, si les sociétés actuel les sont dest inées à 
pé r i r , l a g rande industr ie y sera pour que lque chose (3). » Cette 
c o n c e n t r a t i o n de g r a n d e s foules d 'ouvr iers , d ' employés dans de 
vas t e s u s i n e s , dans d ' i m m e n s e s magas ins , ne fait que s 'accentuer 
c h a q u e j o u r davan tage ; les pet i tes usines , les pet i ts commerces 
d i s p a r a i s s e n t avec une rap id i té inqu ié tan te . Les dange r s que 
p r é s e n t e le déve loppement de la g rande indus t r ie imposen t plus 
que j a m a i s aux pa t rons le devoir de veiller à "la moral i té et au 
b i e n - ê t r e des popula t ions ouvr iè res . 

(1 ) La Réforme sociale, § 33. 
(2) Léon Faucher. (Séances et travaux de l'Académie des sciences morales et 

politiques, décembre 1849.) 
(3 Char les de Remusat. (Séances et travaux de CAcadémie des sciences morales 

et politiques, décembre 1849.) 

C H A P I T R E XI 

LE CRIME E T L E S DEVOIRS D E LA SOCIÉTÉ 

Les influences sociales qui agissent sur les act ions h u m a i n e s 
sont multiples. Je n 'ai fait qu ' examine r les plus impor tan tes : l ' igno-
rance, la misère , l ' imi ta t ion , l 'habi ta t ion , les profess ions . Faut-il 
croire que ces inf luences sont assez for tes pour r end re le c r ime 
fatal, pour suppr imer complè tement la responsabi l i té personne l le 
et permet t re de dire que le c r ime est un phénomène social? 
Je crois avoir établi par les faits que le c r ime n 'est j ama i s néces-
saire, puisqu'il y a des h o m m e s h o n n ê t e s pa rmi l e s i l l e t t r é s comme 
parmi les h o m m e s ins t ru i t s , pa rmi les pauvres c o m m e parmi les 
riches, à la ville comme à la campagne , dans tous les mil ieux, 
dans toutes les profess ions . Dans les deux chapi t res suivants j e 
me propose de mon t re r que les pass ions sont les pr incipales 
causes de la cr iminal i té et qu 'e l les la issent subsis ter la r e spon -
sabilité personnel le . Mais, déjà , par les é tudes p récéden tes sui-
tes influences sociales, je crois pouvoi r conclure que la société 
n'est point r esponsab le des cr imes , que les cr iminels ne son t 
point des vict imes expiatoires de la société. 

Et, en effet, lorsque des employés volent leurs pa t rons , que 
des maris tuent leurs f e m m e s pour épouser leurs maî t resses , 
lorsque des négociants sous t ra ien t leur actif à l eu r s créanciers , 
que des nota i res dé tou rnen t des dépôts , que des m a r c h a n d s 
f raudent leur ma rchand i s e s ; lo r sque des p ropr ié ta i res endet tés 
incendient volontairement leurs ma i sons assurées , ou s 'appro-
prient les récol tes de leurs voisins ; lo rsque des f e m m e s légères 
se font avorter ou commet ten t des infanticides, en quoi la so-
ciété peut-elle ê t re responsab le de ces vols, de ces abus de con-
fiance, de ces banquerou tes f rauduleuses , de ces t romper ies , de 
ces incendies, de ces avor tements , de ces in fan t ic ides? 

Sans doute , pa r le fai t de la na tu re ou p a r le fai t de la société 
tous les h o m m e s ne sont pas placés dans des condi t ions phy-
siques et mora les éga lement favorables . Ils n 'on t pas un égal 



mér i t e à bien faire , et, s ' i ls agissent m a l , ils son t p lus ou moins 
r e sponsab le s de l e u r s mauva i ses a c t i o n s . Mais, quel les que 
soient les i n f luences qui ag issen t su r l a l iber té h u m a i n e , elles 
r.e son t j a m a i s assez fo r t e s p o u r d é t r u i r e e n t i è r e m e n t la respon-
sabili té. Il n ' y a ni fa ta l i té phys io log ique , ni fa ta l i té sociale. 
L ' h o m m e ne peu t r e j e t e r ni su r la n a t u r e ni su r la société la 
r e sponsab i l i t é de ses c r imes . C o m m e n t un écrivain de talent 
c o m m e Quete le t a-t-i l pu d i re que « c ' e s t la société qui pré-
p a r e le c r ime, et q u e le coupable n ' e s t q u e l ' i n s t rumen t qui 
l ' e x é c u t e » (1)? Celui qui a soutenu c e pa radoxe savai t cepen-
dan t q u e l ' i gnorance et la misère ne s o n t pas les causes déter-
minan te s de la c r imina l i t é ; il n ' ignorai t po in t q u e l ' ins t ruct ion a 
u n e p u i s s a n c e mora l i sa t r i ce t rès r e s t r e in t e et qu 'e l le p e u t deve-
nir m ê m e un i n s t r u m e n t du cr ime. Il a lu i -même observé que 
« l ' h o m m e n ' e s t po in t pous sé au c r ime p a r c e qu' i l a peu , mais 
plus g é n é r a l e m e n t pa r ce qu ' i l passe d ' u n e m a n i è r e b r u s q u e de 
l 'état d ' a i s a n c e à la m i s è r e et à l ' i n su f f i sance de sa t i s fa i re à tous 
les beso ins qu' i l s ' é ta i t c r éés » (2). C o m m e n t u n h o m m e de 
génie, tel q u e Victor Hugo, a-t-il pu r e n d r e la société respon-
sable des a s sa s s ina t s , des vols, des a b u s de conf iance , des viols 
c o m m i s p a r des l iber t ins , d e s p a r e s s e u x , des h o m m e s cupides , 
d e s f e m m e s a d u l t è r e s ? N'aurai t - i l pas dù se r appe l e r q u e ces 
v io lentes a t t a q u e s con t r e la société a f fa ib l i s sen t l e s e n t i m e n t de 
la r e sponsab i l i t é p e r s o n n e l l e , le plus é n e r g i q u e sou t ien de la 
fo rce mora l e , qu ' e l l e s a l l umen t des c o l è r e s r e d o u t a b l e s chez les 
i gno ran t s et les pauv re s , q u e ces ha ines s o n t su rexc i tées p a r les 
soph ismes , e t q u e su ivan t sa p ropre e x p r e s s i o n , « la haine 
d e s c lasses m a l h e u r e u s e s a l l ume sa t o r c h e à q u e l q u e espr i t cha-
grin ou ma l fa i t qui r êve d a n s un coin »> (3) ? 

Le m o m e n t n ' e s t p a s o p p o r t u n pour éc r i r e q u e les c r imes ne 
doivent pas ê t r e a t t r i bués aux pass ions e t a u x v ices des crimi-
nels , m a i s aux imper fec t ions de la soc ié té . Il e s t dange reux de 
r e j e t e r su r la socié té la responsab i l i t é d e s c r imes commis par 
cupidi té , vengeance , ja lous ie , paresse e t l ibe r t inage . Celte res-
ponsabi l i té , il f au t la l a i sse r aux coupab l e s . 

Mais, tout en m a i n t e n a n t le principe d e la responsabi l i t é , qui 
pèse su r l e c r imine l , j e m ' e m p r e s s e d ' a j o u t e r q u e la société a le 

(') l'hysique sociale, t . II, p. 428. 
(2) ¡bld., t . II, p. 414. 315. 
(3) Les Misérables, IVe part ie . 

devoir de r e n d r e de p lus en p lus favorab les les condi t ions d a n s 
lesquelles s ' exerce la l iber té individuel le pa r des ins t i tu t ions 
prévoyantes , pa r des lois b i en fa i san te s . Pou rquo i , d a n s not re 
société ch ré t i enne , les c lasses élevées n 'ont -e l les pas de l eu r s 
devoirs sociaux le s e n t i m e n t p ro fond qu 'en ava ien t des e m p e -
reurs chinois , p lu s de 2,000 a n s avan t Jésus-Christ ? Un ancien 
empereu r Vu, ayan t r encon t r é d e s c r i m i n e l s quel"on condu i sa i t en 
prison, s ' approcha d ' eux , leur pa r l a avec bonté et l eu r p a r d o n n a 
en disant : « C'est à moi q u e j e dois impu te r ces déso rd re s . P e n -
dant les r ègnes de Yao et de C h u n , les peup les se fa isa ient un 
devoir de suivre l eu r s ver tus , il f a u t q u e je sois bien loin de l e u r 
ressembler , pu i sque , sous m o n r è g n e , on voit tan t de cr imi-
nels (1). » Si tous les h o m m e s qui occupen t les r a n g s élevés de 
la société é ta ien t bien p é n é t r é s de la pu i ssance des exemples , de 
la contagion d u vice, ils ne d o n n e r a i e n t que de b o n s exemples , 
car, « nous avons bien moins besoin de lois q u e d ' exemples (2). » 
Et alors, si tous ceux qu i exe rcen t u n e au tor i té , depuis le 
fonct ionnaire le p lus m o d e s t e j u s q u ' a u x min i s t r e s , ne d o n n a i e n t 
que des e x e m p l e s de d ro i tu re et de d é s i n t é r e s s e m e n t , qui pour -
rait calculer la p u i s s a n c e mora l i sa t r ice qui en résu l te ra i t su r le 
peuple ? Combien n 'es t - i l p a s à dés i rer auss i q u e les éc r iva ins 
se rappel lent q u e les j e u n e s gens et les f e m m e s son t por tés à 
imiter les h é r o s des r o m a n s qu ' i l s l i sent ! Si les a u t e u r s d r a m a -
tiques c o m p r e n a i e n t b ien la t endance des spec t a t eu r s à s ' app ro -
prier les s en t imen t s et les idées déve loppés s u r la scène , ne 
seraient-il pas p lu s r é se rvés d a n s la p e i n t u r e d u vice et l ' expo-
sition des thèses pa radoxa les ? N'est-il pas à souha i t e r auss i q u e 
les parents et les pa t rons se r e n d e n t mieux compte de l ' espr i t 
d ' imitation des e n f a n t s et de leurs s u b o r d o n n é s , afin de faire 
leur éducat ion mora l e p a r de b o n s exemples '? Il est utile, en un 
mot, que c h a q u e ci toyen se r appe l l e que l ' inf luence exercée su r 
les actes de ses s emblab le s p a r s e s mauva i s e x e m p l e s , ses 
livres dange reux , le r end en q u e l q u e sor te compl ice de leurs 
vices et de leurs c r imes , e t que , à côté de la responsab i l i t é de 
l 'auteur pr inc ipa l , u n e pa r t de responsab i l i t é lui r ev ien t (3). 

Sans vouloir affaibl i r le sen t iment de la responsabi l i t é p é r -

i l) Histoirede la Chine, par Pautliier, p . 52. 
(2) Pline, Panégyrique de Trajan. 
(3) Cette idée a été développée par I.acordaire dans ses Conférences, par 

M. Charles Sécréta» dans la Philosophie de la liberté, t. 11. p. 464, et par M. Marión 
dans sou livre sur la Solidarité morale. 
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sonnelle , je d é s i r e r a i s auss i v ivement que la société comprît 
mieux ses devoirs e n v e r s les aliénés, les pauvres , les enfan t s et 
les f e m m e s . Avec u n peu plus de prévoyance et de chari té , en 
consacrant à des œ u v r e s de bienfaisance l ' a rgent qui est trop 
souvent dissipé en d é p e n s e s de luxe, on pour ra i t mieux proté-
ger les faibles e t les malades . Ainsi, pourquoi la société ne 
place-t-eile pas t o u s les a l iénés dans des asiles, où ils seraient 
soignés et p o u r r a i e n t ê t re guér i s ? Souvent , lo rsque la famil le est 
trop pauvre pour p a y e r l ' en t re t ien de l 'al iéné et que la commune 
et le dépar tement do ivent suppor te r cette dépense , l 'adminis-
trat ion s 'abst ient d ' o r d o n n e r le p lacement de l 'al iéné dans l 'asile. 
Alors, on voit le m a l h e u r e u x e r re r s u r la voie publ ique, scanda-
liser souvent les e n f a n t s et les j eunes filles par des paro les obscè-
nes et m ê m e c o m m e t t r e des actes de violence et des homicides . 
J 'en ai cons ta té . L ' a b a n d o n des f e m m e s idiotes ou al iénées est 
encore plus a f f r e u x ; les h o m m e s en abusen t et les r enden t 
mères . J'en ai vu d e s exemples ; que peuven t deveni r les enfants 
de ces pauvres f e m m e s ? 

Pourquoi aussi la société ne songe-t-elle pas à c rée r u n éta-
b l i ssement pour l es ép i lep t iques indigents ? Ceux qui sont a t te ints 
de cette af f reuse m a l a d i e ne sont pas tous i r responsab les , mais 
ils sont souvent i n c a p a b l e s de gagner leur vie. Qu'arrive-t-il ? 
L'épileptique se p l a c e c o m m e domes t ique et cherche à cacher les 
crises qui le f r a p p e n t . Mais il a r r ive tou jours un momen t où le 
maî t re s 'en aperço i t . A u l ieu d 'avoir pitié du ma lheureux , il le 
congédie. Le p a u v r e m a l a d e se place ai l leurs , e spéran t toujours 
pouvoir cacher le m a l dont il est a t teint . Vain espoir , une crise 
nouvelle éclate à l ï m p r o v i s t e , devan t le nouveau maî t re , qui 
s ' empresse de le c o n g é d i e r . Que va deveni r ce ma lheu reux , qui 
veut travail ler p o u r v ivre et qu 'on repousse b ru t a l emen t? Décou-
ragé pa r ces r envo i s success i fs , désespéré de ne pouvoi r gagner 
sa vie par son t ravai l , il demande au vol le morceau de pain dont 
il a besoin. On lui r é p o n d pa r une poursu i t e en police correct ion-
nelle, par u n e c o n d a m n a t i o n à une peine t rès a t t énuée de quel-
ques jour s de p r i s o n , qui n 'en est p a s moins cependan t unepe ine 
qui le déshonore , e t q u i ne fait qu ' aggraver sa s i tuat ion. Ce que 
je raconte je l 'ai v u . Peut -on imag iner un sor t p lus digne de 

pitié ? La société a - t -e l l e rempl i tout son devoir envers ce mal-
heureux ? 

On a beaucoup f a i t p o u r la protec t ion de l ' enfant . La loi ré-

L E CRIME E T L E S D E V O I R S DE LA S O C I É T É 235 

cente du 24 juil let 1889, dont j 'a i dé jà parlé , est appelée à fa i re 
beaucoup de bien (1). M. le Dr Motet a fait r essor t i r avec beau -
coup de jus tesse et de c œ u r la nécessi té de donner une éduca-
tion morale aux enfan t s a b a n d o n n é s . Mais, à mon avis, il se 
trompe en émet tan t le vœu que l 'Etat seul soit chargé de cet te 
éducation. (Arch ives danthropologie criminelle, 1889, p. 340.) 
Il résulte, en effet, des s ta t is t iques que la récidive es t moins f ré -
quente dans les é tab l i s sements pr ivés q u e dans les é tabl isse-
ments publics. Ainsi , en 1868, sur 100 j eunes dé t enus garçons , 
17 ont été récidivistes. Or « la propor t ion est de 11 % seule-
ment en ce qui concerne les garçons sor t is des é tab l i s sements 
privés. Pour les filles, elle descend à 6 % » (p. xxi). Quel 
établissement public donne aux j eunes dé tenus u n e mei l leure 
éducation que la colonie de Mettray, où la moyenne des réci-
divistes es t de 5 % ? 

Ne reste-t-il p lus rien à fa i re ? En 1863, la protect ion, qui 
ne s 'étendait jusqu ' a lo r s que s u r l ' enfant de onze ans , a été 
reportée jusqu 'à l 'âge de treize ans. La loi suppose avec ra ison 
qu'un enfan t de cet Age ne peu t pas se défendre cont re les ent re-
prises des débauchés et qu'il a besoin d 'ê t re pro tégé contre ses 
propres fa iblesses . L 'homme, qui a t tente à la p u d e u r d 'un enfan t 
Agé de moins de treize a n s , se rend coupable d 'un cr ime, m ê m e 
quand il n 'emploie pas la violence et que l ' enfan t donne son 
consentement . Croit-on qu 'un enfan t âgé de plus de treize ans 
n'a plus besoin d 'ê t re p ro t égé? A mon avis, on devrai t reculer la 
protection de la loi j u squ ' à l 'âge de quatorze a n s . Le code pénal 
al lemand (article 176) puni t de la relégalion « qu iconque 
aura commis un a t ten ta t aux m œ u r s sur une pe r sonne au-des-
sous de quatorze ans , ou l ' aura amenée à commet t re ou à souf-
frir des actes de cette na tu re ». Le nouveau code pénal des 
Pays-Bas va m ê m e plus loin ; l 'ar t icle 243 pun i t le commerce 
charnel , en dehors du mar iage , avec une fille âgée de mo ins de 
seize ans , quand m ê m e il y au ra i t eu consen temen t et m ê m e 
provocation de la pa r t de la fille. Aux te rmes de l 'art icle 333 du 
code pénal italien qui vient d 'ê t re p romulgué , « qu iconque par 
des actes l ibidineux cor rompt une pe r sonne âgée de mo ins de 

(1) Depuis un siècle, cette loi était demandée par Bentham. « Le gouvernement, 
dit-il, doit veiller non seulement sur les orphelins laissés dans l'indigence, mais 
encore sur les enfants dont les parents ne peuvent plus mériter la conliauce de la 
loi pour cette charge importante. » (Traité de législation, t. III. p . 136.) 



seize a n s est pun i de la réc lus ion p e n d a n t t ren te mois et d 'une 
a m e n d e de 50 «1 1,500 f rancs ». J ' e spère que le légis la teur f r ança i s ' 
l o r s de la revis ion p rocha ine de not re code, s ' insp i re ra des législa-
t i ons é t r angè res , p o u r é t end re la pro tec t ion de la loi s u r l 'enfant 
a u delà de l ' âge de treize ans . Ne p u n i r l ' a t t en ta t à la pudeur 
s a n s violence q u e lo r sque la vic t ime est âgée de moins de 
treize ans , c 'es t la isser s ans dé fense les e n f a n t s de treize à qua-
torze ans , c 'es t a s s u r e r l ' impun i t é aux d é b a u c h é s qui les cor-
r o m p e n t . Si les j e u n e s fi l les é t a i en t mieux pro tégées , il y aura i t 
m o i n s de na i s sances d ' e n f a n t s i l légi t imes, e t moins d ' infant ic ides . 
- N j aura i t - i l pas l i euauss i d e r e p r e n d r e la proposi t ion de M Bé-
r e n g e r su r la r e c h e r c h e de la p a t e r n i t é ( ! )? - C o m m e n t ne pas 
s o u h a i t e r le vote d ' une loi i n t e rd i san t le t ravai l des f e m m e s 
p e n d a n t la nu i t , dans les m a n u f a c t u r e s où les h o m m e s et les 
f e m m e s t ravai l lent e n s e m b l e ? Est-ce que la société n ' a pas le 
p l u s g r and in t é rê t à mieux a s s u r e r la protect ion des en fan t s et 

des f e m m e s , à voir d i m i n u e r le n o m b r e des séduc t ions , des 
adu l t è r e s et des a u t r e s dél i ts con t re les m œ u r s ? 

Ce devoi r de pro tec t ion à l ' égard des m i n e u r s exige de la 
société u n e p lu s g r a n d e vigi lance à é loigner d ' eux les provoca-
t ions a la d é b a u c h e . P o u r q u o i p e r m e t t r e aux filles soumises de 
ven i r les p r o v o q u e r su r la voie p u b l i q u e ? L 'Académie de méde-
cine s est é m u e de ces exc i ta t ions et en a réc lamé la répress ion 
d a n s sa s é a n c e du 3 avril 1888. P o u r q u o i ne pas veil ler avec plus 
de soin a ce que la r u e , les af f iches , les devan tu re s des l ibra i res 
les l ivres et l es j o u r n a u x d i s t r ibués su r la voie publ ique n 'ap-
por t en t p a s aux m i n e u r s et a u x f e m m e s des exci tat ions ma l sa ines? 

Je c ro i s qu' i l f a u d r a i t a u s s i r e c u l e r j u s q u ' à d ix-hui t ou tout au 
moins j u s q u ' à d ix-sept a n s l ' âge fixé p o u r la p résompt ion de dis-
c e r n e m e n t . Il y a des e n f a n t s â g é s de p lus de seize a n s t r è s peu 
déve loppés p h y s i q u e m e n t et in te l l ec tue l lement . L ' e m b a r r a s du 
j u g e est t rès g r and : il ne p e u t p lus o r d o n n e r le p l acemen t du 
j eune p révenu d a n s u n e maison de cor rec t ion ; il f a u t qu ' i l choi-
sisse e n t r e l ' acqu i t t ement et u n e c o n d a m n a t i o n . A mon avis, il 
vaud ra i t m i e u x la i sser a u juge le soin d ' appréc ie r si le place-
m e n t d a n s u n e ma i son de cor rec t ion ne sera i t pas p ré fé rab l e (2). 

(I) V. Le Play, la Réforme sociale, t. I p 034 

t i a i l v o i r ^ Ï Ï J ' 3 ^ -'e, |
M ' " ? r b e t t e ' directeur de l'administration péniten-

S n m d t™ [ d " 2 4 d é c e m b r e D'après l'article 56 du code pénal 
allemand, tout mdiwdu poursuivi pour un fait commis par lui, après avoir arcom-

Pour complé te r l 'œuvre de l ' éducat ion correc t ionnel le , ne serai t -
il pas nécessa i re de p ro roge r j u s q u ' à vingt et un ans la dé t en t i on 
des en fan t s p lacés dans les m a i s o n s de correc t ion , dont la dé ten-
tion. d ' ap rès l 'ar t ic le 66, 11e peut se p ro longe r a u de là de la 
vingtième a n n é e ? Actue l lement , p e n d a n t le t emps qui s ecoule 
entre leur mise en l iber té et le t i rage au sort , q u e l q u e s - u n s de 
ces j e u n e s d é t e n u s ne s o n t pas assez fo r t s pour s u p p o r t e r 
l 'épreuve de la l iber té et se la i ssent e n t r a î n e r à de n o u v e a u x 
délits. Il sera i t p r é f é r a b l e de les l'aire t i r e r au sor t p e n d a n t l eu r 
détention et de les di r iger su r le r ég iment , s ans les l a i sse r r e n t r e r 
dans la socié té . Il n 'y a pas de me i l l eu re école q u e celle du 
régiment pour les j e u n e s d é t e n u s . Une société d i r igée p a r 
M. Voisin, conse i l le r à la Cour de cassa t ion , a é té fondée à Pa r i s 
pour favor iser ces e n g a g e m e n t s . Il f a u d r a i t géné ra l i s e r cet te 
mesure , en f a i san t p a s s e r d i r e c t e m e n t les j e u n e s d é t e n u s de la 
maison de correc t ion au r é g i m e n t . 

Je ne veux pas , d a n s cet exposé rap ide d e s r é f o r m e s péna l e s 
qui s ' imposent , m e n t i o n n e r tou tes les impe r f ec t i ons de n o t r e 
code péna l et de no t re sy s t ème pén i ten t ia i re . Il f a u d r a i t con -
sacrer tout un livre à cet te é tude . Cependan t , c o m m e n t ne p a s 
signaler ce fait no to i re q u e les cr iminels r e d o u t e n t peu la pe ine 
des t ravaux forcés , q u i est r é se rvée , a p r è s la peine de m o r t , aux 
crimes les p lus g r a v e s ; q u e celte pe ine les in t imide moins q u e la 
réclusion? J 'en ai e n t e n d u se ré jou i r de l eu r envoi à la Nouvelle 
(c'est l ' express ion d o n t ils se servent pour dés igne r la Nouvelle-
Calédonie.) Est -ce qu' i l ne fau t p a s que les pe ines so ien t g r a d u é e s 
suivant la gravi té des c r imes (1)? C o m m e n t 11e pas obse rve r q u e 
les cour t e s pe ines , eff icaces avec l ' e m p r i s o n n e m e n t ce l lu la i re , 
sont dange reuses avec la vie en c o m m u n ? C o m m e n t su r tou t 11e 
pas r eg re t t e r que le t ravai l soit si ma l o rgan isé d a n s les p r i s o n s ? 
J'ai en t endu des p r é v e n u s c o n d a m n é s à u n e cour t e pe ine soll i-
citer u n e aggrava t ion de pe ine , afin de pouvoi r la sub i r d a n s u n e 

pli sa douzième année, mais avant d'avoir dix-huit ans révolus, sera acquitté, 
lorsqu'il aura été reconnu avoir agi sans discernement. 

(I) Voici comment Sénèquc exprimait la nécessité de la gradation des pe ines : 
«Toi. tu n'as encore fait que les premiers pas dans l 'erreur. . . j 'essaierai de le ramener 
par des remontrances. . . Chez toi une méchanceté consommée veut des remèdes 
plus violents : les fers publics et la prison t 'attendent. Toi, ton àme est incurable 
et ta vie un tissu de cr imes; tu n'en es déjà plus à être entraîné par l'occasion qui 
ue manque jamais au méchant : tu as épuisé l ' iniquité... nous t 'arracherons au 
vertige qui t 'obsède, et. après une vie de souillure pour le malheur des autres et 
pour le tien, nous te montrerons le seul bien qui te reste, la mort . » (De la Colere, 
1- 1, S 16.) 



pr ison centra le , où ils t r o u v e r a i e n t du t ravai l . Là m ê m e où le 
t r ava i l est organisé , e s t - ce qu ' i l ne sera i t p a s p lus avan tageux 
d ' employe r les d é t e n u s à d e s t r a v a u x publics , u t i les à l 'État , qu 'à 
la fabr ica t ion des p a i l l a s s o n s o u des c h a u s s o n s ? Les anc iens 
peup les n o u s on t laissé à c e t é g a r d d e s exemples q u e n o u s pour-
r ions imi te r avec prof i t p o u r les c o n d a m n é s et p o u r l 'É ta t . Ainsi, 
b i e n des siècles a v a n t J é s u s - C h r i s t , le roi égypt ien Sabacos « selon 
la n a t u r e ou la g r a n d e u r d u dé l i t c o n d a m n a i t le coupable à tra-
vai l ler a u x levées et c h a u s s é e s p r è s de la ville où il é ta i t n é » . 
(Hérodote, 1. II, § 137.) A R o m e , les c o n d a m n é s t ravai l la ient aux 
m i n e s ; sous l 'ancien r é g i m e , ils é t a i en t u t i l i sés su r les ga lères . 
P o u r q u o i ne pas les faire t r a v a i l l e r a u j o u r d ' h u i aux for t i f icat ions, 
aux por t s , aux r o u t e s ? Ces t r a v a u x accompl i s en plein a i r mora -
l i se ra ien t les c o n d a m n é s p l u s q u e la dé ten t ion et se ra ien t utiles 
à l 'É ta t . 

La nécess i té de fa i re t r a v a i l l e r les c o n d a m n é s s ' impose plus 
pa r t i cu l i è remen t à l ' égard d e ceux qui , quo ique valides, sont 
c o n d a m n é s p o u r v a g a b o n d a g e et mend ic i t é . Le n o m b r e des 
v a g a b o n d s et d e s m e n d i a n t s a doub lé depuis 1873. De 1871 à 
1873, le n o m b r e moyen a n n u e l des dél i ts de v a g a b o n d a g e a été 
de 9 ,363; celui des dél i t s d e m e n d i c i t é , de 6,307. Or, en 1887, on 
a compté 17,626 c o n d a m n a t i o n s p o u r vagabondage et 12,162 
c o n d a m n a t i o n s p o u r m e n d i c i t é . La loi n ' éd ic tan t p o u r ces délits 
q u e des pe ines de c o u r t e d u r é e (1), qui sont sub ies d a n s l 'oisi-
veté , ces p r é v e n u s e n t r e n t e n pr i son p o u r que lques s e m a i n e s ou 
que lques mois , p a s s e n t le t e m p s à cause r , à se chauf fe r l 'hiver 
a u t o u r d 'un poê le , à se p r o m e n e r l 'é té dans u n e cour , mieux 
logés et m ieux n o u r r i s q u e b e a u c o u p d ' o u v r i e r s ; ils so r ten t de 
pr i son , non s e u l e m e n t s a n s ê t r e cor r igés , ma i s avec des hab i tudes 
de p a r e s s e encore p lus a c c e n t u é e s , e t r e c o m m e n c e n t l eu r exis-
tence de vagabondage et de m e n d i c i t é . P u i s q u e le vice dominan t 
du vagabond et du m e n d i a n t va l ides est la pa re s se , pourquo i ne 
p a s les soume t t r e à un t r a v a i l rigoureux et fa i re d é p e n d r e une 
par t ie de leur n o u r r i t u r e d e l e u r travail , afin qu ' i l s so r t en t cor-
r igés de leur p a r e s s e ? 

La société, en effet , a le p l u s g r a n d in té rê t à l ' a m e n d e m e n t des 

(1) On reproche quelquefois aux magis t ra t s de ne pas prononcer des peines plus 
longues; on fait observer que beaucoup de vagabonds et de mendiants subissent 
Plusieurs condamnations par an, qu ' i l s ne sortent de prison que pour v rentrer et 
qu une condamnation plus sévère sera i t nécessaire. D'accord ; mais la loi ne le per-
met p a s ; ces t a eUe et uou a ceux q u i l 'appliquent que le reproche doit être fait . 

condamnés . Les c o n d a m n a t i o n s à m o r t e t aux t r a v a u x fo rcés à 
perpétu i té son t en t r è s pet i t n o m b r e . Les au t r e s c o n d a m n a t i o n s 
ne la p r é s e r v e n t q u e p e n d a n t que lques m o i s ou q u e l q u e s a n n é e s 
du danger q u e la pe rve r s i t é du ma l f a i t eu r lui fai t cour i r . Elle doi t 
donc faire tous ses effor ts p o u r d o n n e r au c o n d a m n é des h a b i -
tudes de t ravai l et de me i l l eu r s s en t imen t s , afin qu' i l n e r e n t r e 
pas dans la société à l ' exp i ra t ion de sa peine s a n s ê t re co r r igé . 

La société ne doit pas oubl ier qu ' i l ne suff i t pas de r e n d r e les 
prisons confor tab les p o u r r é f o r m e r les p r i sonn ie r s , de m ê m e qu ' i l 
ne suffit pas de b â t i r des ma i sons d 'école l uxueuse s p o u r m o r a -
liser les e n f a n t s . M a l h e u r e u s e m e n t , ainsi q u e l 'écr i t M. le j uge 
d ' ins t ruct ion Guillot (1), on se p r é o c c u p e b e a u c o u p p lus d u 
bien-être maté r ie l q u e des beso ins m o r a u x des dé t enus . On 
ne p e r m e t p lus aux a u m ô n i e r s d 'avoi r un logemen t d a n s 
les pr i sons , ni de vis i ter les p r i sonn ie r s s ans ê t re appe lés . 
Comment ob ten i r le r e l è v e m e n t m o r a l des c o n d a m n é s , s ans le 
secours des c royances re l ig ieuses ? E s t - c e q u e le dé t enu rev iendra 
toujours de l u i - m ê m e à de mei l leurs s en t imen t s , s'il n ' y est p a s 
excité pa r la paro le d ' u n e p e r s o n n e char i tab le qu i v i endra c a u s e r 
avec lui, le conso le r , le r é c o n f o r t e r ? Dans quel le d o c t r i n e p h i -
losophique les p r i sonn ie r s pu i se ron t - i l s le r epen t i r , la rés igna t ion , 
la résolut ion de c h a n g e r de condu i t e? P e u t - o n e spé re r qu ' i l s les 
che rcheron t d a n s la l ec tu re de P la ton , d 'Épic tè te et de Marc 
Aurèle? Dès lors , si le ch r i s t i an i sme est u n e école de bon sens 
et de morale , don t les e n s e i g n e m e n t s son t à la po r t ée de tous et 
peuvent toucher le c œ u r d e s coupab les , p o u r q u o i les p r ive r de 
cette force mora l e , qui p e u t les r e l eve r? M. Gar r eau , qu i a d i r igé 
deux fois le b a g n e de Toulon , a d o n n é d a n s le Bulletin de la 
Société des prisons des déta i ls t rès i n t é r e s s a n t s su r l ' amende -
ment de g r a n d s c r imine l s ob tenu p a r l ' in l luence du s e n t i m e n t 
religieux. «J 'a i vu, dit-i l , des c o n d a m n é s pour de g r a n d s c r imes , 
qui é ta ient devenus , pa r sui te de l 'action mora l e exercée su r eux 
par les min is t res d e s cultes, i r r é p r o c h a b l e s d a n s l eu r condu i t e , 
et cela d u r a n t p lus i eu r s a n n é e s . » C o m m e n t peu t -on m é c o n -
nal t re l ' inf luence mora l i s a t r i ce du s e n t i m e n t r e l ig i eux , lo r s -
qu'elle est r e c o n n u e p a r Darwin , pa r Mauds ley , pa r M. R e n a n 
lu i -même (2) ? 

(1) Les Prisons de Paris. 470. 
(2) V. De la Descendance de l'homme et de la sélection sexuelle, 3 e édit . , 

p. 149. Dans un article d e l à Revue philosophique, avril 1884, M. le Df Maudsley, 
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E n a t t e n d a n t q u e le sy s t ème p é n i t e n t i a i r e soi t m i e u x organisé 
en v u e de l ' a m e n d e m e n t des d é t e n u s , n 'y a-t-il pa s l ieu de faire 
p l u s s o u v e n t usage de la c o n d a m n a t i o n p é c u n i a i r e e t d ' in t rodui re 
d a n s le code p é n a l de nouvel les pénal i tés , p o u r r e m p l a c e r l 'em-
p r i s o n n e m e n t de c o u r t e durée , tel les que l ' a f f i chage d u j ugemen t , 
la s u s p e n s i o n d e l à c o n d a m n a t i o n j u s q u ' à un second dé l i t ? Ne 
p o u r r a i t - o n pas aus s i , d a n s q u e l q u e s cas , s u b s t i t u e r à l ' empri -
s o n n e m e n t de c o u r t e d u r é e la c o n d a m n a t i o n à un certain 
n o m b r e d e j o u r n é e s de t ravai l ? Il n ' e s t pa s d o u t e u x que , sur 
t o u s ce s po in t s , la revis ion du code p é n a l s ' impose , d a n s l ' inté-
r ê t d u d é l i n q u a n t c o m m e d a n s celui de la soc ié té . 

La soc ié té a le d ro i t de p u n i r les v a g a b o n d s et l e s mend ian t s 
va l ides , qu i ne veu l en t pas t ravai l ler . Mais n 'y a-t-il pa s p lus i eu r s 
ca t égo r i e s de m e n d i a n t s ? N'y en a-t-il p a s qu i son t con t r a in t s à 
la m e n d i c i t é p a r l ' a f fa ib l i s sement de la vue , des fo r ce s phys iques , 
p a r les m a l a d i e s n e r v e u s e s , p a r la conva l e scence , p a r le chô-
m a g e ? Es t -ce q u e ces ind igen ts , ces i n f i r m e s d ignes de pit ié ne 
d e v r a i e n t p a s ê t r e recuei l l i s d a n s des as i les ? L o r s q u e le rédac-
t eu r du code péna l de 1810 avai t é r igé en dél i ts le vagabondage 
e t la mend ic i t é , déjà p a r le déc re t du 3 ju i l le t 1808 il avait 
o r d o n n é la c réa t ion d a n s tous les d é p a r t e m e n t s d ' u n dépôt de 
mend ic i t é , où tou t ind igen t valide pouvai t ê t r e a d m i s et t rouver 
d u t ravai l . Dés lors , a ins i q u e le d i sa i t l 'Exposé des mot i f s du 
code péna l , les v a g a b o n d s et les m e n d i a n t s n ' a v a i e n t p l u s d 'ex-
cuse . M a l h e u r e u s e m e n t ce décre t d u 3 jui l le t 1808 n 'a r eçu qu 'une 
exécu t ion t rès i ncomplè t e . Ce n ' e s t q u e d a n s un pe t i t n o m b r e de 
d é p a r t e m e n t s q u e les dépô t s de m e n d i c i t é on t é té c r é é s ; le 
t ravai l n ' es t o rga n i s é q u e d a n s q u e l q u e s - u n s . P o u r q u o i la loi 
n 'es t -e l le p a s a p p l i q u é e ? 

P o u r d i m i n u e r le n o m b r e des c r imes et de s su ic ides , il est 
e n c o r e u r g e n t d e modi f i e r la loi de 1880 qui a é tabl i la l iber té 
de s déb i t s de bo i s sons . Depuis le vote de ce t te loi, la con-
sommat ion des alcools e t des alcools de m a u v a i s e qual i té 
a t r ip lé (1). Auss i le n o m b r e des c r imes , de s dél i ts , de s suicides, 

qui est positiviste, voit dans le sentiment religieux « une grande forée de contrôle, 
qui tenait autrefois I égoïsme eu échec ». Enlin, dans l'introduction .le son livre sur 
les apôtres, M. Renan lui-même ne peut s'empêcher de s'écrier : « Prenons -ardr 
d'être complices de la diminution de vertu qui menacerait nos sociétés si le chris-
tianisme venait à s'affaiblir. Que serions-nous sans lui ? >. 

( t ) E n Angleterre, au contraire, elle a beaucoup diminué; les liqueurs spiri-
lueuses sont remplacées de plus en plus par des boissons hygiéniques, surtout par 
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des mor ts acc idente l les a - t - i l c o n s i d é r a b l e m e n t a u g m e n t é . Dans 
la pér iode d e 1871-1875, le n o m b r e m o y e n a n n u e l de s dél i ts d e 
coups et b l e s s u r e s é ta i t d e 16,025; il s ' e s t é l e v é , en 1887, à 21,065 
et la s ta t i s t ique de 1887 a t t r i bue cet a c c r o i s s e m e n t aux p r o g r è s 
de l 'a lcoolisme. Su r 8,202 su ic ides , 820 en 1887 on t été c a u s é s 
par l ' abus des s p i r i t u e u x . L 'a lcool i sme a d é t e r m i n é enco re le 
vingtième des m o r t s acc iden te l l e s . Combien de m é n a g e s sont 
t roublés p a r les h a b i t u d e s d ' iv rogner i e du m a r i ! Combien de 
sépara t ions de co rps e t d e d ivo rces son t p r o n o n c é s , à la su i te de 
violences e x e r c é e s par de s m a r i s iv res ! Quel le géné ra t i on s o r -
tira-t-il de ces iv rognes , a lo r s qu ' i l es t é t ab l i p a r la sc ience q u e , 
si le mar i e s t ivre a u m o m e n t de la concept ion de l ' en f an t , il 
peut lui t r a n s m e t t r e u n e cons t i tu t ion et u n e in te l l igence a m o i n -
dries ! 

L 'Académie d e médec ine , l e s mora l i s t e s , l e s c r imina l i s t e s se 
sont é m u s des p r o g r è s i n q u i é t a n t s de l ' a l coo l i sme . La p r e m i è r e 
mesure qui s ' impose es t de f r a p p e r les a lcools d e d ro i t s t r è s 
élevés, afin d ' en r e s t r e i n d r e la c o n s o m m a t i o n . Le fera- t -on ? On 
pourrai t aussi , c o m m e en Hol lande , fixer p a r c o m m u n e le ch i f f re 
maximum des déb i t s de bo i s sons , af in q u e le n o m b r e n 'a i l le pa s 
tou jours en a u g m e n t a n t . P o u r q u o i ne pr ivera i t -on pas enco re de 
leurs droi ts pol i t iques les a lcool iques , a p r è s un ce r t a in n o m b r e d e 
condamnat ions , a ins i que M. F r a n c k le p r o p o s e ? P o u r q u o i m ê m e 
la just ice n ' au ra i t - e l l e pa s le d ro i t de les fa i re i n t e r n e r d a n s u n 
asile spécial , j u s q u ' à ce qu ' i l s so ien t co r r igés ? Mais, hé l a s ! la 
morale e t l ' hyg iène p u b l i q u e a u r o n t b e a u r é c l a m e r des m e s u r e s , 
pour p a r v e n i r à la d i m i n u t i o n d e la c o n s o m m a t i o n de l ' e a u - d e -
vie, qui m e n a c e d e deven i r u n e eau de m o r t p o u r la F r a n c e ; j e 
crains bien q u e l ' i n t é rê t é lec to ra l n e f a s s e a j o u r n e r ces r é f o r m e s . 

Pu i sque le s é j o u r des c a m p a g n e s e s t p lus f avo rab l e à la m o r a -
lité que celui de s vil les, p o u r q u o i n e p a s r e t e n i r les h a b i t a n t s 
des c a m p a g n e s d a n s l e u r s vi l lages , au l ieu de les a t t i r e r d a n s 
les villes par l ' a p p â t de s pet i ts emplo i s , don t le n o m b r e a u g -
mente s a n s cesse ? A côté des fonc t ions p u b l i q u e s n é c e s s a i r e s , 
qui sont d i g n e m e n t r empl ie s , p o u r q u o i c r é e r de s s i n é c u r e s ? 
Pourquoi fa i re d é g é n é r e r le f o n c t i o n n a r i s m e en p a r a s i t i s m e ? Ne 
serait-i l pa s p r é f é r a b l e de r e t en i r les cu l t i va t eu r s a u x c h a m p s , 

le thé. -< Dès 1882, M. Gladstone disait : la consommation du thé marche d'un tel pas 
que. si l'alcool doit un jour trouver sou maître, c'est le thé qui le vaincra. » Bul-
letin de statistique et de législation comparée, nov. 1886.) 
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les a r t i s ans d a n s leurs a te l iers , en f avor i san t l ' agr icu l ture et 
l ' e n s e i g n e m e n t p ro fe s s ionne l , en d iminuan t l ' impôt foncier , en 
o rgan i san t l ' a s s i s t a n c e p u b l i q u e d a n s les c a m p a g n e s ? 

Combien s u r t o u t n 'est-i l p a s regre t t ab le de voir des lois 
ma l c o n ç u e s e x e r c e r une in f luence f â c h e u s e s u r la moral i té 
pub l ique ! J ' a i d é j à s ignalé la loi de 1880 s u r les déb i t s de bois-
sons . Je p u i s e n ci ter d ' au t r e s . Ainsi, la loi qui a ré tab l i le 
d ivorce a e u p o u r effet de t r i p l e r le n o m b r e des adu l t è re s (1); 
ce r é su l t a t es t c o n s t a t é d a n s le r a p p o r t du Garde des sceaux sur 
l ' a d m i n i s t r a t i o n d e la jus t i ce c r imine l le p e n d a n t l ' année 1886. 
N 'es t -ce p a s l e c a s de d i re avec Montesqu ieu que « la pire de 
tou tes les c o r r u p t i o n s es t celle qu i n o u s v ien t de la loi » ? Voici 
e n c o r e q u e l q u e s e x e m p l e s de lois i m p r é v o y a n t e s qu i on t accru 
la c r imina l i t é : c e l l e qu i a ré tab l i le por t d ' a r m e s en Corse, en 
1868 ; celle q u i a c r é é le m o n o p o l e des a l lumet tes . Dans les pays 
où les q u e r e l l e s d e fami l les son t a rden t e s , l ' hab i tude de porter 
u n e a r m e , u n f u s i l ou u n cou t eau , mul t ip l ie les m e u r t r e s , les 
a s sa s s ina t s ; l ' h o m m e du Midi qui v e u t se venger d ' u n e offense, 
a y a n t u n e a r m e s o u s la m a i n , es t t en t é d 'en fa i re u sage . Darwin 
fa i t ce t te o b s e r v a t i o n d a n s son voyage a u t o u r du m o n d e . J 'ai eu 
souven t l ' o c c a s i o n d ' en vér i f ier l ' exac t i tude en Provence , où un 
g r and n o m b r e d e m e u r t r e s son t commis p a r des I tal iens qui 
v iden t l eu r s q u e r e l l e s a u c a b a r e t à coups de c o u t e a u x , de poi-
g n a r d s , de r a s o i r s (2). Le d a n g e r d u por t d ' a r m e s a été part icu-
l i è r e m e n t c o n s t a t é en Corse ; auss i fut-il s u p p r i m é en 1853. Cette 
s u p p r e s s i o n fît d i m i n u e r de moi t ié le n o m b r e des meur t r e s et 
a s sas s ina t s . M a l h e u r e u s e m e n t le por t d ' a r m e s en Corse a été 
r é tab l i en 1868 e t ce r é t a b l i s s e m e n t a a m e n é un accroissement 
d u n o m b r e d e s a t t e n t a t s con t r e les p e r s o n n e s . 

La loi qu i a c r é é le m o n o p o l e des a l lumet tes n 'a pas été 
s eu l emen t u n e m a u v a i s e loi, a u po in t de vue économique et 
financier; m a i s , e n p r i v a n t de l eu r t ravai l u n g rand nombre d'ou-
vr ie rs elle l e s a c o n d u i t s à la c o n t r e b a n d e e t aux au t r e s délits 
qu i en son t la c o n s é q u e n c e . De p lus , en l eu r fa i san t subir leur 
pe ine en s o c i é t é a v e c des d é l i n q u a n t s de droi t c o m m u n , elle n'a-
p a s c e r t a i n e m e n t amé l io ré l eu r mora l i t é . 

(1) Il est possible aussi que la diminution du nombre des mariages contribue à 
l'accroissement du nombre des adultères. Aujourd'hui, dans les villes surtout, on se 
marie tard, et il y a moins de mariages . Dès lors, le nombre des célibataires aug-
mentant, « lorsqu'il y a plus de voleurs, il y a plus de vols ». (Montesquieu.) 

(-) L e Piémontais s e sert du couteau poignard, le Napolitain du rasoir. 

J'ai r a p i d e m e n t m e n t i o n n é q u e l q u e s r é f o r m e s , qui p o u r r a i e n t 
augmenter la mora l i t é pub l ique , en r e n d a n t p lus f avorab les les 
conditions d a n s lesquel les s ' exerce la l iber té individuel le . En 
effet, la l iber té h u m a i n e n 'es t p a s a b s o l u e ; elle n ' e s t pas i n d é p e n -
dante des inf luences qui ag issen t su r elle. Mais, si le devoir de la 
société est de c réer un mil ieu f avorab le à la mora l i té , de p ro t ége r 
l 'enfant, l es ma l ades et les f emmes , s ans fa i re du soc ia l i sme 
d'état, s ans gêner la l iber té individuel le , il ne f au t p a s oubl ier 
qu'il n 'est p a s en son pouvo i r de r e n d r e h o n n ê t e s les c i toyens 
par des m e s u r e s de pol ice ou des d ispos i t ions légis lat ives. Le 
milieu social ne suffi t pas p o u r c réer la mora l i té , qui es t avan t 
tout le r é su l t a t de l 'effor t p e r s o n n e l et de la b o n n e volonté . 
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C H A P I T R E XII 

L E CRIME E T L E S PASSIONS 

Je c ro is avoir démont ré pa r les faits qu'il n ' e s t pas nécessaire 
d aller che rche r l 'explication du cr ime dans l ' analomie et la phy-
siologie du criminel . Il es t d 'expér ience constante que le môme 
h o m m e , avec les mêmes organes , peut être successivement 
honnê te et cr iminel . Lorsqu 'un h o m m e , après un passé irrépro-
chable, devient vicieux et c r iminel , ses organes n 'on t pas changé ; 
son nez, ses mains , son c râne sont restés les m ê m e s pendant 
que ses actes j u r en t avec sa conduite an té r ieure . De même 
lorsqu 'un c o n d a m n é reprend ses habi tudes de travail et de vie 
régulière et redevient un bon ci toyen, la fo rme de la mandibule 
et des oreil les, le n o m b r e des c i rconvolut ions cé rébra les n 'ont 
pas varié. Sa const i tut ion phys ique est restée la m ê m e pendant 
que son é ta t moral a changé . Donc, si le même h o m m e peut pas-
ser du bien au mal et du mal r even i r au b ien , on peu t conclure 
que le bien et le mal mora l ne dépendent pas des organes et 
que l ' honnê te té et le c r ime ne résul tent pas de consti tut ions 
phys iques différentes (1). Autre preuve : ne voyons-nous pas 
tous les jou r s des cr iminels robustes , d 'une santé parfa i te , d 'une 
organisat ion physiologique i r réprochable et des h o m m e s hon-
nêtes avec une const i tut ion débile, maladive? Donc, le corps 
peut être sain, bien conformé , pendan t que l ' âme es t malade, 
vicieuse, criminelle, et r éc ip roquement l ' âme peu t être saine, 
v igoureuse dans un corps malade . Ces faits p rouven t que la cri-
minal i té et la mora l i t é ne dépenden t pas de l 'organisat ion phy-
sique. Les h o m m e s h o n n ê t e s et les criminels n ' appar t iennent 
pas à deux races di f férentes , l 'une prédest inée au bien, l 'autre 
vouée au cr ime par des carac tè res physiologiques spéciaux. 

D'ailleurs la dist inction que la loi établit en t re les dél inquants 
et les non-dé l inquan t s cor respond-e l le tou jours à une différence 

J ! i ñ i 2 í dUi I f 3 " 8 t d U C T d e s , , o m m e s ' I u e B e a t l e s mauvaises pensées, les adulteres. . . les homicides. » (Saint Marc, vu, 21.) 

morale ent re ces deux catégories d ' h o m m e s ? N'y a-t-il d 'hom-
mes coupables , cr iminels , que ceux qui sont poursu iv i s devant 
les t r ibunaux? Tous ceux qui échappen t à la jus t ice sont-ils des 
modèles de probi té et de pitié ? Ne sait-on pas qu' i l y a des ac-
tions non proh ibées pa r la loi positive qui sont aussi immora les 
que celles qu 'el le dé f end? Dès lors , pourquoi l ' au teur d 'un délit 
de vol ou de coups volontai res offr irai t- i l des anomal ies orga-
niques, a lors que celui qui r u i n e ses conci toyens par des men-
songes et des indél icatesses ne tomban t pas sous l 'application 
de la loi, et que celui qui laisse mour i r de faim un ami, un 
parent, un b ienfa i teur ne p résen ten t pas une const i tut ion phy-
sique anormale ? 

Il n 'est pas davantage exact de re je te r la responsabi l i té du 
crime sur les imper fec t ions de la société, et n o t a m m e n t 
sur l ' ignorance et la misère , puisque , quand bien même tous 
les citoyens sera ient r iches et instrui ts , il y aura i t t ou jour s 
des adultères , des banquerou t i e r s f rauduleux , des faussa i res , 
des a ssass inspar cupidité, vengeance , ha ine et jalousie, des at ten-
tats aux m œ u r s commis par des ins t i tu teurs laïques et congré-
ganistes, etc. Tout en reconna issan t que la société a des devoirs 
à remplir envers l ' ignorant et le pauvre , les efforts sociaux tentés 
pour diminuer l ' ignorance et la pauvre té ne pou r ron t j amais 
supprimer la cr iminali té , parce que la cause principale en es t 
dans les pass ions huma ines . 

La cupidité, l ' amour des plaisirs , la débauche , la paresse , la 
haine, la vengeance, la colère, voilà les pr incipales causes de la 
criminalité. Ces pass ions peuven t exis ter chez les r iches c o m m e 
chez les pauvres , chez les h o m m e s ins t rui ts c o m m e chez les 
ignorants. Elles sont i nhé ren t e s à la na tu re h u m a i n e ; le germe 
en existe chez t ous les hommes . 

Pour soutenir que le c r ime est le résu l ta t d ' une anomal ie phy-
sique ou psychique, ou des imperfec t ions de la société, il f a u -
drait prouver que l ' homme naî t ent ièrement bon, qu' i l n 'y a 
chez l 'enfant que des tendances au bien, que tout penchan t 
mauvais est inconnu en lui. Mais ne savons-nous pas , par l 'obser-
vation des enfants , que chez eux on t rouve de mauvais instincts, 
à côté de bons penchan t s ; que la colère, la jalousie, l 'opiniâ-
treté, l 'égoïsme peuven t exis ter en m ê m e t e m p s que la bonté , 
la candeur, la na ïve té? Ne voit-on pas , ainsi que l 'avait déjà 
observé saint August in , des e n f a n t s à la mamel le devenu- ja loux , 



b l ê m e s de colère , pa r ce q u e l e u r n o u r r i c e d o n n e r a le sein à un 
a u t r e enfant"? L ' h o m m e a p p o r t e en na i s san t un mélange de 
b o n s et de m a u v a i s p e n c h a n t s , de la bon té et d e l ' é g o ï s m e . Chez 
l ' en fan t , l ' égoïsme est inconsc ien t . Mais, l o r sque la raison 
v iendra , s'il ne règ le p a s ses actes s u i v a n t la loi mora le , s'il 
ne se se r t pas de sa v o l o n t é p o u r se d o m i n e r , ses défau t s se 
c h a n g e r o n t en vices, e t s e s vices p o u r r o n t le c o n d u i r e jus-
q u ' a u c r ime p a r u n e p e n t e insens ib le . 

Au fond, de m ê m e q u e t ou t e s les v e r t u s socia les sont inspi-
r é e s p a r l ' a m o u r de n o s s e m b l a b l e s et pa r l ' espr i t d ' abnéga t ion et 
de sacrif ice, toutes les p a s s i o n s an t i soc ia les , qui condu i sen t au 
c r ime, se r a m è n e n t à u n é g o ï s m e in tense , calculé ou bruta l . 
« Quiconque n ' a i m e q u e so i -même , u n i q u e m e n t occupé de sa 
p r o p r e volonté et de s o n p la i s i r , incapable d ' ê t r e touché des 
in térê ts d ' au t ru i , e s t i n soc iab le , in t r a i t ab le , i n ju s t e (1). » 
L ' h o m m e p r o f o n d é m e n t égo ï s t e , su ivan t u n e expres s ion fami-
lière, ma i s t rès e x p r e s s i v e , me t t r a le f e u aux q u a t r e coins d 'une 
m a i s o n , p o u r se f a i r e c u i r e u n œuf . Il d é p r a v e r a un enfant , 
a b a n d o n n e r a u n e j e u n e fille sédui te , conse i l le ra à la fille qu'il a 
r e n d u e m è r e de se d é b a r r a s s e r de son e n f a n t , s u p p r i m e r a par 
un c r ime le m a r i qu i l e gêne , t ue r a un ami , u n p a r e n t , p o u r le 
voler . P o u r sa t i s fa i re u n e pass ion égoïste , il ne r ecu l e r a devant 
a u c u n e souf f r ance in f l igée à s e s s e m b l a b l e s . P o u r u n e m i n u t e de 
plaisir , il sacrif iera la s a n t é , la vie d ' u n en fan t , l ' h o n n e u r d 'une 
f e m m e . Si p o u r s e s p l a i s i r s il lu i f au t de l ' a rgen t , il s ' e n procu-
rera p a r le vol, l ' a b u s d e conf iance , l ' e sc roquer i e , le f aux et au 
beso in p a r l ' a s s a s s i n a t . 

Mais, d i ra- t -on, t ous l e s h o m m e s s o n t p lu s ou m o i n s égoïstes, 
s u j e t s à que lque p a s s i o n , e t c e p e n d a n t tous ne s o n t p a s crimi-
nels . A s s u r é m e n t , l ' é g o ï s m e ne condu i t p a s t o u j o u r s au crime ; 
le p lus s o u v e n t il e s t c o n t e n u pa r le souci de l ' h o n n e u r ou par 
la c ra in te de la p e i n e ; i l p e u t m ê m e ê t re associé à des qualités 
et à des ve r tu s . Ainsi , u n h o m m e p e u t ê t re à la fois t r è s attaché 
à l ' a rgen t et d i sposé à r e n d r e service, ami du plais i r e t capable 
de d é v o u e m e n t . Mais, s i l ' a t t a c h e m e n t à l ' a r g e n t e t l ' amour des 
p la i s i r s ne son t p a s c o n t r e b a l a n c é s pa r de p lus nob les senti-
m e n t s , ces pass ions , d e v e n a n t exclus ives et c h a q u e j o u r plus exi-
gean tes , ne t a r d e r o n t p a s à f a i r e c o m m e t t r e u n e f au te , car « le 

(1) Bossuet. Traité de la concupiscence, ch. x i . 

vice ne d e m a n d e qu 'à faire d u c h e m i n , et, pou r peu qu 'on l 'a ide , 
il glisse avec tan t de rap id i té , qu ' i l n ' y a p lus moyen de le re te-
nir (1). » Une p remiè re fau te peu g rave sera suivie d ' u n e au t r e 
plus sér ieuse . C o m m e la co r rup t ion o rgan ique , la co r rup t ion 
morale débu te p a r un po in t e t se déve loppe r a p i d e m e n t , si l 'on 
ne la combat pas au d é b u t ; l ' hab i tude vicieuse se cont rac te , elle 
se consol ide, elle g randi t , a l t é r an t le s ens mora l , af fa ibl issant 
la volonté, surexc i tan t la sens ib i l i té . Le vice cont rac té , qui pa -
raissait d ' abo rd s ans i m p o r t a n c e , dev ien t u n e pass ion impé-
rieuse et finit p a r c o n d u i r e au c r ime . « Dès q u ' o n s 'es t éca r té 
du droi t c h e m i n , on ar r ive b ientô t s u r le bo rd de que lque préci-
pice » (2) ; il n ' e s t pas faci le de r e s t e r t o u j o u r s su r les f ron t i è r e s 
du c r ime, au bord d u préc ip ice , s ans p e r d r e l 'équi l ibre . La chu t e 
finit t o u j o u r s p a r se p r o d u i r e . Un j o u r a r r ive o ù , en t r a îné 
par la violence de la p a s s i o n , le d é b a u c h é , le p a r e s s e u x , 
l ' homme ha ineux ou cup ide f r a n c h i s s e n t les f ron t i è re s du 
cr ime. 

Veut-on voir p a r des e x e m p l e s c o m m e n t on peu t pa s se r d u 
vice au déli t e t au c r ime ? Si u n c o m m e r ç a n t néglige se s af fa i res 
pour m e n e r u n e vie de pla is i rs , il ve r r a b ien tô t d i m i n u e r ses 
bénéfices, ou tout au moins ses d é p e n s e s d é p a s s e r ses r e s s o u r c e s . 
Dans ces condi t ions , qu i r e n d e n t la fail l i te inévi table , s'il ne 
veut pas r even i r au t r ava i l et s u p p r i m e r se s p la i s i r s coûteux , ne 
sera-t-il pas ten té d ' acc ro î t r e ses prof i t s p a r u n moyen p e u dél i-
cat, par exemple p a r la ven te d ' u n e m a r c h a n d i s e de m a u v a i s e 
qual i té? S'il d o n n e cette m a r c h a n d i s e p o u r ce qu 'e l le es t , il ne 
commet p a s d e d é l i l . Mais si, p o u r conse rve r les anc iens pr ix 
plus élevés, il d i s s imule d é l o y a l e m e n t la qua l i t é i n fé r i eu re de la 
marchandise , voilà le déli t ca rac té r i sé , e t ce déli t sera b i en tô t 
aggravé pa r l ' u sage de f aux poids , de f a u s s e s m e s u r e s . Au t r e 
exemple : un employé , c h a r g é d ' enca i s se r u n e s o m m e p o u r son 
patron, l ' emploie à des beso ins p e r s o n n e l s et la r e m p l a c e 
quelques jou r s ap rès p a r u n e s o m m e qu i lui est d u e ou qu' i l 
emprun te . Jusque - l à , il n ' y a q u ' u n e indé l ica tesse . Que faut - i l 
pour qu' i l passe de l ' indé l ica tesse au d é l i t ? P e u de c h o s e : si la 
somme, qu' i l compta i t t r o u v e r p o u r r e m b o u r s e r son p a t r o n , 
vient à m a n q u e r , le voilà d a n s l ' impu i s sance de r e s t i t ue r l 'ar-
gent de son pa t ron , e t p a r sui te , coupable d 'un dél i t d ' a b u s de 

(1) Tusculanes, IV, § 1S. 
(2) Velleius Pnterculus, 1. II, ch. in. 



conf i ance . Au t r e exemple e n c o r e : P o u r ne pas s ' imposer les 
c h a r g e s et les soucis de la vie de fami l le , un vieux garçon 
r e c h e r c h e les l ia isons pas sagè re s . Est-il t o u j o u r s sû r de rester 
s u r les f ron t i è re s du délit ? S'il n o u e d e s r e l a t i ons avec une 
f e m m e mar iée , le voilà complice d ' u n dél i t d ' adu l t è r e . S'il est 
s u r p r i s par le mar i , il peu t e n t r e r en lu t te avec lu i , lui por te r des 
coups , peu t -ê t re m ê m e le t u e r . On voit qu' i l n ' e s t pas nécessaire 
d ' imag ine r u n e inf luence a tavis t ique r e m o n t a n t à des milliers 
d ' a n n é e s , p o u r expl iquer q u ' u n h o m m e en t r a îné pa r l ' amour des 
p la i s i r s ou p a r la colère pu isse commet t r e un a b u s de confiance ou 
un homic ide . Lorsqu 'un h o m m e paresseux et d é b a u c h é s 'appro-
pr ie le b ien ou la f e m m e d ' au t ru i , p o u r s ' a f f ranch i r de l'obliga-
tion du t ravai l e t se p r o c u r e r des pla is i rs faci les , il n 'es t pas 
nécessa i r e de suppose r q u e cet h o m m e est un ê t re anormal , 
a y a n t u n e o rgan i sa t ion d i f fé ren te de celle des a u t r e s hommes. 
L 'avers ion p o u r le travail , l 'a t t rai t des plais irs sont- i ls des senti-
m e n t s t e l l emen t incompréhens ib les , qu' i l soit nécessa i re devoi r 
en eux d e s anomal ies , des n e u r a s t h é n i e s p h y s i q u e s et morales, 
a insi q u e le s u p p o s e n t MM. le I)r Benedick et Garofa lo (1)? 
« L ' inc l ina t ion aux v o l u p t é s et la fu i te du l a b e u r ne son t point 
en n o u s e s l r a n g e s . . . a ins y sont na ture l les et nées avec nous, et 
son t la source de vices et de maux in f in i s ; qui les laisseront 
a l le r à br ide a v a l l é e . . . il n 'y aurai t bes te f a r o u c h e ne sauvage 
qu i ne f u t p lu s douce q u e l ' h o m m e . » ( P l u t a r q u e , Comment 
il faut ouïr.) — Je ne vois pas davan tage p o u r q u o i , lors 
q u ' u n employé vole son p a t r o n , ou l o r s q u ' u n m a r i est tué 
p a r l ' a m a n t de sa f e m m e , la société es t r e sponsab l e de ces 
c r i m e s . 

In ter rogez l 'h i s to i re et vous verrez que chez tous les peuples, 
à tou tes les époques , les c r imes ont été su r tou t insp i rés par la 
ha ine , la j a lous ie , la cupidi té , la d é b a u c h e et la p a r e s s e . Les 
gue r r e s , les m a s s a c r e s , les proscr ip t ions , qui ont fai t verser 
des t o r r en t s de sang, ne suff isent- i ls pas p o u r m o n t r e r com-
bien la ha ine p e u t envah i r le cœur des h o m m e s et l eu r faire 
c o m m e t t r e les p lu s abominab l e s forfa i ts ? Es t -ce q u e ces haines 
s auvages de p e u p l e à peuple ont d i s p a r u ? Aut re fo i s , quand un 
peup le é ta i t p lus p a u v r e e t se croyai t p lu s for t q u e le peuple 
voisin, il se j e t a i t su r lui, pour le r é d u i r e en esclavage et le 

(1) Archives de l'Anthropologie criminelle, p . 355. 

dépoui l ler de ses t e r re s , de se s ma i sons . Au jourd 'hu i , la gue r re , 
il est vrai, s 'es t civi l isée; le v a i n q u e u r ne massac re p lus le peup le 
vaincu et ne le rédui t p lu s en esclavage, m a i s il lui impose des 
contr ibut ions de gue r re é n o r m e s et des t ra i tés de c o m m e r c e 
désavantageux. La g u e r r e n 'existe-t-el le q u ' e n t r e na t ions ? Elle 
est p a r t o u t : en t r e les c lasses d ' u n m ê m e pays , souven t pour les 
motifs les plus fu t i les , p o u r des d ive rgences d 'opin ion ; il n ' e s t 
pas ra re de la r e n c o n t r e r en t r e vois ins , en t r e p e r s o n n e s exer -
çant des p ro f e s s s ions r iva les ; en t r e m e m b r e s de la m ê m e famil le , 
entre f r è res , en t r e époux , p o u r incompat ib i l i té d ' h u m e u r ou r iva-
lité d ' in té rê t s . 

Et la j a lous ie , faut-i l s u p p o s e r u n e dégéné re scence h é r é d i -
taire p o u r exp l ique r les c r imes qu 'e l le insp i re , l o r sque n o u s 
voyons que les p r e m i e r s h o m m e s y é ta ien t su je t s , qu 'e l le a 
dé te rminé le m e u r t r e d 'Abel , l ' abandon de Joseph pa r ses f r è r e s , 
la tentat ive de m e u r t r e de Saïil con t re David ? C o m m e n t se r e fu -
ser à adme t t r e q u e la pass ion seule , s ans anomal ie , p e u t con-
duire au cr ime, l o r sque n o u s voyons , d a n s l ' h i s to i re des anc iens 
peuples, de g r a n d e s in te l l igences , des espr i t s p u i s s a n t s ve r se r le 
sang de l eu r s a m i s . David était-i l a t t e in t d ' anomal ie , lo r sque 
pour se d é b a r a s s e r du m a r i d ' une f e m m e qu'il avai t vue au bain 
et qu'il voulai t posséder , il envoyai t Urie à la t ê t e d 'un batai l lon 
à l 'endroi t où le c o m b a t sera i t le p lus r u d e ? Est-ce q u ' A l e x a n d r e 
le Grand étai t un d é g é n é r é , lo rsqu ' i l o r d o n n a i t le m e u r t r e de 
Clitus et de Cal l i s thène ? Est-ce q u e sa in t August in était a t t e in t 
de folie mora le hé réd i t a i r e , lorsqu ' i l commet t a i t le larcin don t 
il s 'accuse dans ses Confessions! ? etc. , e tc . 

Si les cr iminels ag i ssa ien t s ans mot i f s , s a n s prof i t , on pour ra i t 
supposer que ce son t des ma lades , d e s n é v r o s é s , des fous . Mais, 
si on r e c h e r c h e les c a u s e s d e s c r imes , on t rouve t o u j o u r s u n e 
passion p o u r mobi le , la cupid i té ou la vengeance , la pa re s se ou 
la débauche . « Il a t ué u n h o m m e , n o u s dira- t -on de q u e l q u ' u n . 
Pourquoi ? Pa rce qu ' i l a imai t sa f e m m e , ou qu' i l avai t desse in s u r 
sa terre , ou qu' i l voulai t p r e n d r e son bien p o u r avoir de quo i 
subsister , ou q u ' a y a n t é té offensé, il s ' es t la issé t r a n s p o r t e r à 
l 'ardeur de la vengeance . Que si l 'on n o u s disai t : il a tué un 
homme sans su je t , p o u r avoi r s e u l e m e n t le p la is i r de tue r un 
homme, cela n o u s pa ra î t r a i t inc royable (1). » 

(1) Les Confessions de saint Augustin, 1. II, ch. v. 



PARESSE. — On ne s a u r a i t croire à quel degré la p lupar t des 
cr iminels sont pa resseux . Il e n e s t q u i , bien por t an t s , pour ne pas 
p rend re la pe ine de se l e v e r la nui t , feront vo lon ta i rement leurs 
o rdures dans le litoi'i ils r e s t e r o n t couchés . Ce fai t m 'a été signalé 
p lus ieurs fois pa r des g a r d i e n s de pr isons . C'est la pa resse qui 
fait les prost i tuées , les p r o x é n è t e s et les sou teneurs , b ien plus que 
le l iber t inage p r o p r e m e n t d i t . On sait combien s 'es t accru daus 
les g randes villes le n o m b r e de ces h o m m e s vicieux qu i exploi-
tent la prost i tut ion des f e m m e s ; ils ne sont t ombés si bas que 
parce qu' i ls ont l ' h o r r e u r du travail . Pour r é p r i m e r le métier 
de sou teneurs qui a fait d ' i n q u i é t a n t s progrès , les Chambres fran-
çaises ont voté r é c e m m e n t u n e loi qui le f rappe des peines du 
vagabondage . J'ai eu à j u g e r u n e m è r e qui pros t i tua i t sa tille, afin 
de se fa i re r eme t t r e u n e s o m m e de deux f r ancs qui lu i permît de 
vivre sans t ravai l ler . Le pa r r i c ide Lemaire disait : « Je suis un 
fainéant , j 'ai h o r r e u r du t ravai l . Si j e ne veux pas t ravai l ler en 
l iber té , ce n 'es t pas p o u r a l l e r t ravai l le r au bagne ; j e m e laisse-
rai mour i r de fa im. » La p l u p a r t des filles s o u m i s e s aimeraient 
mieux al ler à la maison cen t r a l e que de t ravai l ler . Lorsque la 
prost i tut ion ne leur d o n n e pas assez de ressources , elles en 
demanden t au vol et au c h a n t a g e . 

Aussi, je ne puis voir d a n s la cr iminal i té une so r t e d'activité 
dont les mani fes ta t ions s o n t ana logues à celles de l 'activité hon-
nête , ainsi que le p ré t end l 'école i ta l ienne. Rien ne para î t moins 
exact que cet te a sse r t ion d e M. Fer r i : « Les fo rmes et les lois 
fondamen ta l e s du c o m b a t p o u r l 'existence sont les m ê m e s pour 
l 'une et pour l ' au t re ac t iv i té . » (Actes du congrès de Rome, p. 120.) 
Ce que l 'école i ta l ienne appel le l 'activité cr iminel le est sur-
tout caractér isé p a r le d é s i r de se p rocure r sans travail des 
jou i ssances aux dépens d ' a u t r u i . 

Les d i rec teurs des co lon ie s péni tent ia i res , avec qui je m e suis 
en t r e t enu des causes de la c r iminal i té des j eunes gens , sont très 
f r appés de la paresse des j e u n e s dé tenus : l ' enfant , obligé au tra-
vail, s'y soumet avec r é p u g n a n c e , avec le dés i r de s 'y soustraire 
à la sort ie du pén i t enc i e r . Une détent ion de cour te du rée est 
souvent impuissante à f a i r e na î t re l ' amour du travail . On ne réus-
sit, en général , à le l eu r i n sp i r e r qu ' au bout de deux ou trois ans 
d 'éducat ion cor rec t ionne l le .Mais , lo rsque le j e u n e h o m m e travaille 
avec plaisir, il est s auvé . C 'est qu 'en ef fe t le t ravai l es t plus mora-
l i sa teur encore que l ' i n s t ruc t ion ; le travail agricole surtout 

donne à l 'âme la gaieté, la santé, les bonnes m œ u r s et souvent 
même le bon sens . Malheureusement , l ' amour du travail tend à 
diminuer chez les ouvr ie rs et m ê m e chez les paysans , à mesu re 
que l 'alcoolisme se développe. Dans les g randes villes, il y a des 
ouvriers qui se reposen t deux ou trois jou r s par semaine . Ils 
travaillent moins qu 'aut refo is avec moins de goù te td ' app l i ca t ion . 
Dans les classes élevées, on aime la vie facile, la l i t térature facile, 
les mœurs faciles. Pendan t que les livres sérieux sont déla issés , 
les romans, les j ou rnaux frivoles ont un succès immense ; pen -
dant que la Critique philosophique de M. Renouvier est obligée 
de cesser de pa ra î t r e , faute d ' abonnés , tel ou tel r oman se vend 
à des milliers d 'exempla i res . On renonce à l 'effort m ê m e d a n s 
la l e c t u r e , tant la mol lesse gagne les espr i t s . Pa rmi les 
nombreuses causes qui poussen t les paysans vers les g randes 
villes, il f au t ce r t a inement p lacer un c o m m e n c e m e n t d 'é loigne-
ment pour les t ravaux pénibles des champs . Je connais des con-
trées, en Provence , où on a de la peine â t rouver des fe rmiers , 
des cul t ivateurs . On est obligé d 'avoir r ecours à des I ta l iens et 
â des Espagnols . Sur les conseils de l eu r s paren ts , les j eunes 
gens des c ampagnes se j e t t en t sur les peti ts emplois , les places 
d ' inst i tuteurs, de bura l i s tes , de can tonn ie r s , de f ac teurs , e tc . En 
poussant ainsi leurs enfan ts , non à s 'élever, ce qui est u n e ambi -
tion légitime, ma is à sor t i r b r u s q u e m e n t de leur condit ion, à 
mépriser le travail agricole e t industr ie l , les paren ts se p r é p a r e n t 
souvent bien des décept ions et des amer tumes . Quant à la société, 
en enlevant aux t ravaux des c h a m p s ou de l 'usine tan t d ' en fan t s 
pour les j e t e r sur les emplois publ ics , en leur donnant une ins-
truction incomplète qui les dégoûte du travai l pa terne l , qui ne 
voit qu'elle se p r épa re des déclassés dangereux ? 

AMOUR DES PLAISIRS. — La paresse s 'un i t souvent à l ' amour des 
plaisirs chez les j eunes gens ; e t lorsque, avec des r e s sources 
modestes, ils cessent de travail ler r égu l iè rement ou font des 
dépenses excessives, ils sont b ientôt sur le chemin du vol et de 
l 'abus de conf iance ; ils commencen t pa r des e m p r u n t s , pa r des 
expédients et f inissent par des déli ts et des cr imes . Un ancien 
disait: « Quand on sème la f rugal i té , on récolte la l iber té (1).» On 
peut dire auss i : « Quand on sème la tempérance , la modéra t ion , 

(1 Magna pars liberlaUs est bene moratus venter, disait uu proverbe latiu. 



on es t s u r d e n e p a s récol te r les c o n d a m n a t i o n s judiciaires.»Quand 
l e s o u v r i e r s e n par t icu l ie r se l iv ren t à l ' i n t empérance , à l'incon 
ctuite, d s ne t a r d e n t p a s à a b o u t i r à la m i s è r e et au délit . Com 
bien de fois l e s mag i s t r a t s e n t e n d e n t des accusés s 'écr ier • « C'est 
la noce qui m ' a p e r d u ! ,, C'est l ' ouvr ie r i tal ien Exposi to der 
m è r e m e n t c o n d a m n é à m o r t p a r la cou r d ' a s s i s e s des Bouches-
d u - R h ô n e , q u i assass ina i t les v o y a g e u r s p o u r les dépouiller 
p a r c e q u . l a v a i t besoin de 50 f r . pa r j o u r p o u r faire la noce 
L es t un g a r ç o n de rece t tes du Crédit l yonna i s , q u i p r end la fuite 
p o u r a l le r m e n e r j o y e u s e vie. C'est encore un o u v r i e r boulanger 
Gu icha rd , q u i c o m m e t un a s sa s s ina t p o u r s ' en r i ch i r d 'un COM' 
n avoi r plus à pé t r i r e t pouvo i r s ' a m u s e r , etc. , etc. 

LA CUPIDITÉ. - On sai t que le n o m b r e des esc roquer ies , des 
a b u s de c o n f i a n c e , des b a n q u e r o u t e s , des f r a u d e s commerciales 
a c o n s i d é r a b l e m e n t a u g m e n t é ; faut - i l en c h e r c h e r l'explica-
t ion d a n s l ' a t a v i s m e de M. L o m b r o s o , d a n s la fol ie morale de 
M. le i r D e s p i n e ? Croit-on q u e l ' a cc ro i s semen t notable de ces 
g e n r e s de d é l i t s ait p o u r cause u n e c o n f o r m a t i o n défec tueuse du 
c e r v e a u des p r é v e n u s ? Ou bien encore , faut- i l en r e j e t e r la res-
ponsab i l i t é s u r la socié té? Ne faut- i l pas tou t s i m p l e m e n t l'attri-
b u e r a u d é s i r de fa i re r a p i d e m e n t f o r t u n e et de se procurer 
t ou t e s les j o u i s s a n c e s poss ib les , qui pa ra î t ê t r e la passion 
d o m i n a n t e d e n o t r e é p o q u e ? Le t ravai l e t l ' économie exigent 
des ef for ts l o n g s et p é n i b l e s ; les t r o m p e r i e s su r la quali té et 
la q u a n t i t é d e s m a r c h a n d i s e s vendues , les fa ls i f ica t ions de den-
r é e s , l es b a n q u e r o u t e s f r a u d u l e u s e s , l e s e sc roque r i e s , savamment 
d é g u i s é e s s o u s la cons t i tu t ion de socié tés financières, mènent 
p l u s r a p i d e m e n t à la f o r t u n e et au p la is i r e t p lus rapidement 
auss i à la p o l i c e cor rec t ionnel le et à la cou r d ' ass i ses . «Qui veut 
ê t r e r i che au b o u t de l ' année est p e n d u à la Sa in t - Jean », dit un 
p r o v e r b e e s p a g n o l . 

La cupid i té p r e n d les f o r m e s les p lus var iées : des propriétaires 
d edif ices a s s u r é s y me t t en t le feu p o u r t o u c h e r le m o n t a n t des 
a s s u r a n c e s . D e 1826 à 1860,1,649 incend ies on t é té a insi allumés 
v o l o n t a i r e m e n t . Chaque a n n é e , un g r and n o m b r e d 'assass inats , 
de m e u r t r e s s o n t auss i c o m m i s , p o u r faci l i ter d e s vols ou en 
a s s u r e r I i m p u n i t é . En 1887, 46 a s sa s s ina t s et 25 m e u r t r e s ont été 
c o m m i s p a r c u p i d i t é . Il f au t e n c o r e a t t r i b u e r à la cupidi té les 
c r imes de f a u s s e m o n n a i e , de f aux en écr i tu re de commerce, 

la plupart des f aux en écr i tu re p u b l i q u e et u n e foule d ' a u t r e s 
délits. En 1886, le n o m b r e des accusés de vols qual if iés , j ugés 
par les c o u r s d 'ass i ses , a été de 1,753; celui des p r é v e n u s d e 
vols s imples j u g é s p a r les t r i bunaux cor rec t ionne l s a été de 
44,320. Cette m ô m e a n n é e , il y a eu 4,179 p révenus d ' a b u s de 
confiance et 4,257 p r é v e n u s d ' e sc roque r i e . 

Beaucoup de p a r e s s e u x et de d é b a u c h é s voud ra i en t s ' en teni r 
au vol, à l ' e sc roque r i e ; ce qu ' i l s veulent , c 'es t de l 'or , et, s ' i ls 
pouvaient se le p r o c u r e r s ans homic ide , ils se con ten te ra i en t de 
l 'appropriat ion f r a u d u l e u s e d u bien d ' a u t r u i . Mais cet o r tan t 
convoité est e n f e r m é d a n s des coff res- for ts , ces co f f res - fo r t s son t 
placés dans les m a i s o n s , ces ma i sons son t hab i t ées , e t a lo rs le 
vol proje té ne t a rde pas à ê t re a c c o m p a g n é d ' e f f r ac t ion , d 'esca-
lade, de violence et a u besoin d ' a s sa s s ina t . 

Depuis que lques a n n é e s , l ' e sc roquer ie p r e n d une f o r m e par t i -
culièrement r epoussan t e , le chantage pa r la voie de la p r e s s e 
Dans les g r a n d e s vi l les , il s ' es t c réé d e s j o u r n a u x qu i ne s o n t 
en réahte q u e des e n t r e p r i s e s d ' e sc roque r i e p a r le c h a n t a g e Des 

I négociants, des p r ê t r e s , des f e m m e s m a r i é e s sont invi tés p a r 
Ides m a n œ u v r e s s a v a n t e s à ve r se r u n e s o m m e d ' a rgen t i m p o r -
t a n t e sous fo rme d ' a b o n n e m e n t s mul t ip les , d ' acha t s d ' ac t ions 
| u journal , s ' ils ne v e u l e n t p a s s ' expose r à des a t t a q u e s ou à 
• e s allusions per f ides . P e n d a n t dix a n s , u n j o u r n a l de ce gen re a 
• x e r c é a Lyon u n e vér i t ab le t e r r eu r . Qu'on ne suppose p a s q u e 
f û t e s les v ic t imes de ce c h a n t a g e odieux ava ien t q u e l q u e 
t h o s e à se r ep roche r , d u m o m e n t qu 'e l les consen t a i en t à a c h e t e r 
fie silence du j o u r n a l i s t e . P o u r évi ter les e n n u i s d 'un procès et 
avoir la t ranqui l l i té , les p e r s o n n e s d ' u n ca r ac t è r e fa ib le a imen t 
»neux faire un sacrif ice pécun i a i r e . Mauvais ca lcul ! car l ' e sc roc 
•'ncouragé par le s u c c è s r e c o m m e n c e ses ten ta t ives de c h a n -
tage. C est u n e f e m m e , à Lyon, qui a eu le c o u r a g e de d é f e n d r e 
son honneur et de p o r t e r p la in te . 

Voici encore u n e f o r m e de chan tage révol tan t : sous p ré t ex t e 
ae publier un recuei l de c a u s e s célèbres , un déc lassé , qui p r e n d 
'e Utre de publ icis te , écr i t au r e p r é s e n t a n t d ' u n e fami l le ou il y 
a eu un d r a m e jud ic ia i re , pou r lui a n n o n c e r son in tent ion de 

.publier celte affaire et lui fa i re conna î t r e qu'il r ecevra tou tes 
es pièces rect i f icat ives q u ' o n voudra lui f a i r e pa rven i r . D ' au t r e s 

•s, c est un r o m a n qu i est publ ié avec des déta i ls , des n o m s 
ansparents . Est-ce q u e ces e sc roque r i e s s a v a n t e s c o m m i s e s 



pa r des coquins gan tés et m a n i é r é s ne son t p a s infiniment 
p lus révol tan tes q u e les a n c i e n n e s f o r m e s de l ' e sc roquer ie et du 
v o l ? 

DÉBAUCHE. — La d é b a u c h e amol l i t , dé tend la volonté , éloigne 
du t ravai l , en t ra îne aux fo l l e s d é p e n s e s . Si la jus t ice trouve 
a u j o u r d ' h u i tant de j e u n e s g e n s p a r m i les p r é v e n u s et les accu-
sés , c 'es t parce que des h a b i t u d e s de d é b a u c h e son t par eux 
c o n t r a c t é e s de b o n n e h e u r e . D a n s les g randes villes, on voit des 
g a m i n s de quatorze , qu inze a n s qu i ont d e s ma î t r e s ses . La dépra-
vation de la j eunesse n ' e s t p a s obse rvée u n i q u e m e n t dans les 
c l a s ses in fé r i eu res ; j 'a i eu q u e l q u e f o i s à c o n s t a t e r des habitudes 
d ' immora l i t é révol tan te chez d e s j e u n e s gens des c lasses élevées. 
Ces mauva i se s m œ u r s son t f r é q u e m m e n t u n a c h e m i n e m e n t vers 
le dél i t ; elles de s sèchen t le c œ u r , é te ignen t les affections de 
fami l le et le s en t imen t de l ' h o n n e u r . Après avoir dissipé ses 
r e s sou rce s et celles de ses p a r e n t s , le j e u n e d é b a u c h é devient 
f ac i l emen t e s c r o c , v o l e u r , s o u t e n e u r et que lquefo i s même 
a s s a s s i n . Dans les g r a n d e s vi l les , il y a des ca lés , des bals pu-
blics , des ma i sons de t o l é r a n c e f r é q u e n t é s hab i tue l l emen t par 
des m a l f a i t e u r s qui a s s o c i e n t le c r ime à la d é b a u c h e . Aidées 
p a r les sou teneur s , les p r o s t i t u é e s c o m m e t t e n t u n g rand nombre 
de vols e t d ' escroquer ies , d o n t b e a u c o u p r e s t e n t i m p u n i s , parce 
q u e les vic t imes n 'o sen t p a s t o u j o u r s p o r t e r p la in te . 

L 'hab i tude de la d é b a u c h e u n e fois con t r ac t ée , il est difficile 
de la r o m p r e . Un h o m m e v io len t , qu i a u r a c o m m i s u n délit 
p a r v e n g e a n c e ou colère , se c o r r i g e r a b e a u c o u p p lus facilement 
q u ' u n d é b a u c h é . « Ce qu i m ' a p e r d u , d isa i t le n o m m é Roch, 
c o n d a m n é à mor t , à M. A p p e r t qu i le visitait , c ' es t la boisson, 
les filles pub l iques et le j e u . . . ; j e ne sais quoi m ' en t r a îna i t à la 
d é b a u c h e (1). » Le vin, le jeu, les belles, qu i son t chantés à 
l 'Opéra , condu i sen t , dans la v i e réel le , p lu s d ' u n débauché , plus 
d ' u n j o u e u r et p lus d 'un i v r o g n e â la pol ice, correctionnelle 
et aux ass ises (2). Un p o è t e , un a r t i s te p e u v e n t à ce jeu 

(t) Ah! malheur à celui qu i laisse la débauche 
Planter le premier coup sous sa mamelle gauche ! 
Le cœur d'un homme vierge est un vase profond ; 
Lorsque la première e a u qu'on y verse est impure, 
La mer y passerait sans laver la souillure. 

(La Coupe et les lèvres, Alfred de Musset.) 
« Le vin et les femmes fout tomber les sages mêmes. » (Ecclés ias t ique , ch. six, -
(2) Bagnes et prisons, t . I, p . 32. 

ne perdre q u e l e u r ta lent ; d ' au t r e s y la issent l e u r h o n n e u r . 
Le désord re des m œ u r s est la p r inc ipa le cause de la c r i m i n a -

lité fémin ine . Le c o m p t e c r imine l de 1800, qu i r é s u m e les dLx 
années p récéden tes , cons ta te que , su r 100 f e m m e s accusées , il 
y en avait 25 a y a n t eu des e n f a n t s na tu re l s ou ayan t vécu notoi-
rement dans le dé so rd re . Mulier amissa pudicilia nihilabnuerit. 
Ainsi que je l 'ai en t endu dire à la cou r d ' a s s i ses à un avoca t dis-
tingué du b a r r e a u d'Aix, M. de S é r a n o n , la p u d e u r chez la f e m m e 
est comme le fil qui re t ien t toutes les pe r l e s d 'un col l ier ; coupez 
le fil, toutes les pe r l e s t o m b e n t . Le dé so rd re des m œ u r s n ' e n -
gendre pas s e u l e m e n t un g r a n d n o m b r e de c r i m e s con t r e les 
mœurs , il condu i t auss i à b e a u c o u p d ' au t r e s c r imes (assas -
sinats, e m p o i s o n n e m e n t s , infant ic ides , avo r t emen t s ) . Lorsque la 
femme se laisse d o m i n e r p a r u n e pass ion violente , p a r « u n dél i re 
où n 'a t te ignirent j a m a i s a u j o u r de l ' a ccoup lemen t les bé tes s a u -
vages et les b r u t e s ». (Eschyle), elle peu t songe r à se défa i re de 
son mari . « Ne vous fiez p a s à u n e l iber t ine d o m i n é e pa r l ' e spr i t 
de débauche ; si v o u s t raversez se s desse ins , il n ' y a u r a r ien 
qu'elle n ' e n t r e p r e n n e con t r e v o u s ; l es l iens les p lu s sac rés de la 
nature ne l ' a r r ê t e ron t p a s ; elle vous t r ah i r a , elle vous sacr i f ie ra , 
elle vous i m m o l e r a (1). », La fau te qu 'e l le c o m m e t lui fai t h a ï r 
le mari qu 'e l le ou t r age ; elle ne voit pas s e u l e m e n t en lui un 
obstacle à la sa t is fact ion de sa pass ion , ma i s un e n n e m i . P lu s le 
mari sera doux et a f fec tueux , p lu s sa f e m m e le p r e n d r a eu aver-
sion. 

A toutes les é p o q u e s , chez tous les peuples , on a cons t a t é q u e 
la femme adu l tè re se d é b a r r a s s e que lque fo i s de son m a r i pa r le 
poison (2). La p lus é t o n n a n t e affaire d ' e m p o i s o n n e m e n t de ce 
genre a é té jugée en 1868 p a r la cou r d ' a s s i ses des Bouches-du-
Rhêne. Les déba ts , auxque l s j 'a i ass is té , ou i révélé des fa i ts 
incroyables : un he rbo r i s t e t ena i t à Marsei l le bou t ique ouve r t e 
de poisons, à l ' usage des f e m m e s qui voula ient se d é b a r r a s s e r 
de leurs mar i s , p o u r s ' a d o n n e r p lus l i b r e m e n t au l iber t inage . Il 
ne fu t découver t q u e p a r l ' indiscré t ion d ' u n e f e m m e qui , a y a n t 
1 habitude de fa i re le m ê m e c o m m e r c e , avait d é n o n c é l ' he rbo-
riste pour fa i re cesse r cet te c o n c u r r e n c e . 

L adul tère ne fa i t pas s eu l emen t oubl ie r a la f e m m e ses devoi rs 

(1,< Bourdaloue, Sermon sur l'impureté. 
-) Les empoisonnements sous Louis XIV. (Histoire de la médecine légale, par 
le conseiller Desmazes, p. 85.) 
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d ' é p o u s e , el le lui fa i t q u e l q u e f o i s m é c o n n a î t r e ses devoirs de 
m è r e . P o u r su ivre u n a m a n t , el le ira j u s q u ' à a b a n d o n n e r ses 
e n f a n t s , e n e m p o r t a n t les r e s s o u r c e s d u m é n a g e , semblab le aux 
a n i m a u x q u i a b a n d o n n e n t l e u r s pe t i t s , e t q u e l q u e f o i s m ê m e les 
b a t t e n t e t les t uen t , p o u r se l ivrer l i b r e m e n t à de nouvelles 
a m o u r s . J 'ai eu à e x e r c e r d e s p o u r s u i t e s c o n t r e u n e f e m m e qui 
avai t a b a n d o n n é t ro i s j e u n e s e n f a n t s d a n s u n h a n g a r pour se 
l ivrer au l i b e r t i n a g e ; el le n e v e n a i t q u ' u n e fo is p a r j o u r leur 
j e t e r d u pain p a r u n e o u v e r t u r e . L o r s q u e je m e t r anspo r t a i sur 
l e s l ieux avec le j uge d ' i n s t r u c t i o n , je t r o u v a i les e n f a n t s presque 
n u s , se r o u l a n t s u r la pa i l le soui l lée p a r l e u r s o r d u r e s ; la faim, 
le f r o i d , la s é q u e s t r a t i o n , l e s s o u f f r a n c e s de t o u t e s so r t e s qu'ils 
a v a i e n t e n d u r é s les a v a i e n t r e n d u s p r e s q u e id io ts ; l ' un d'eux 
ava i t les p i eds a t t e i n t s p a r la g a n g r è n e . D a n s les descentes 
j u d i c i a i r e s q u e j ' a i fa i tes , j ' a i é té s o u v e n t t é m o i n de spectacles 
a f f r e u x . J 'ai eu à c o n s t a t e r un a s s a s s i n a t de q u a t r e personnes 
a p p a r t e n a n t à la m ê m e fami l l e , égo rgées c o m m e d e s moutons 
p a r une b a n d e d ' I t a l i e n s ; m a i s a s s u r é m e n t le spec tac l e de ces 
q u a t r e c a d a v r e s é ta i t m o i n s h o r r i b l e q u e celui de ces trois 
p a u v r e s pe t i t s e n f a n t s a b a n d o n n é s p a r l e u r m è r e . — Il es t encore 
u t i le de r a p p e l e r q u e la p l u p a r t d e s f e m m e s , qui o n t pris une 
p a r t ac t ive aux c r i m e s d e la C o m m u n e , é t a i en t d e s femmes 
p e r d u e s de m œ u r s , des f i l les s o u m i s e s , ou d e s f e m m e s vivant 
d a n s le l i b e r t i n a g e (1). 

Si j e vou la i s d é c r i r e a u s s i les c r i m e s q u e la d é b a u c h e fait com-
m e t t r e a u x h o m m e s , q u e l s t r i s t e s t a b l e a u x ne m e faudrai t - i l pas 
d é r o u l e r ! C o m m e 011 v e r r a i t q u e P la ton a ra ison d e compare r le 
l i b e r t i n a g e à 1111 m o n s t r e é n o r m e , c rue l , à p l u s i e u r s tê tes (2), et 
c o m b i e n es t j u s t e l ' o b s e r v a t i o n de Lacorda i r e , q u e la débauche 
r e n d l ' h o m m e f é r o c e ! Le d é b a u c h é va j u s q u ' à assass iner la 
f e m m e qui r é s i s t e à s e s o b s e s s i o n s e t à é v e n t r e r l ' e n f a n t qu'il 
v i e n t de sou i l l e r . La c o u r d ' a s s i s e s d e s Bouches -du-Rhône a 
a s sez s o u v e n t d e s c r i m e s s e m b l a b l e s à j u g e r . De rn i è r emen t , une 
j e u n e f e m m e f u t t uée à c o u p s de c o u t e a u p a r son beau - f r è r e , qui 
v o u l a i t la p o s s é d e r , à c ô t é d e la c h a m b r e où dormaien t se? 
e n f a n t s . Un o u v r i e r c o r d o n n i e r , ne p o u v a n t o b t e n i r la ma in d une 
j e u n e fille d o n t il é t a i t é p r i s , l u i p lan ta son t r a n c h e t d a n s le dos 
Un a n c i e n s o l d a t , a y a n t r e n c o n t r é un j e u n e e n f a n t d a n s un bois. 

(1) Voir Enquête parlementaire sur le 18 mars, déposition du général Gailhnl-
(2) République, 1. I X . 

lui fit sub i r les d e r n i e r s ou t r ages , pu i s l ' é t r ang l a e t le je ta à la 
mer . Si on oubl ia i t qu ' i l n e f a u t p a s j u g e r l ' h u m a n i t é p a r 
que lques cas e x c e p t i o n n e l s , on se ra i t q u e l q u e f o i s t en t é , e n p r é -
sence d e ces c r i m e s m o n s t r u e u x , de c ro i re , c o m m e M. Ta ine , que 
l ' h o m m e es t un ê t re l u b r i q u e e t f é roce . 

L 'observa t ion d e s c r i m i n e l s p e n d a n t l eu r dé t en t ion c o n f i r m e 
cette un ion de la d é b a u c h e à la m é c h a n c e t é , qu i si s o u v e n t a é té 
consta tée chez l e s c r i m i n e l s h i s t o r i q u e s . On sai t que les ro i s l e s 
plus cruels on t p r e s q u e t o u j o u r s é té des ro i s d é b a u c h é s . De 
même, 011 a o b s e r v é q u e l e s p r i s o n n i e r s les p l u s m é c h a n t s s o n t 
les p r i sonn ie r s d é b a u c h é s (1). S o c r a t e ava i t d o n c r a i son d e d i re : 
« Est-il r i e n qu i , p l u s q u e la d é b a u c h e , n o u s d é t o u r n e de la d é -
cence e t d u d e v o i r ? . . . Quel le d i f fé rence y a-t-i l , E n t h y d è m e , 
entre le d é b a u c h é e t l ' a n i m a l s t u p i d e ? C o m m e n t d i s t i n g u e r d e 
la b ru t e celui qu i , n e p o r t a n t j a m a i s s e s r e g a r d s v e r s le b i e n , 
ne che rche q u e la vo lup té , n e vit e t n ' ag i t q u e p o u r el le (2) ? » 
Suivant la j u s t e o b s e r v a t i o n de Bacon, l ' a p p é t i t i nqu ie t d u p la i -
sir n 'est pas ca lmé p a r la j o u i s s a n c e . La sa t i s fac t ion d ' u n p la i s i r 
éveille la soif d ' u n a u t r e p lu s v i f ; p o u r se le p r o c u r e r , le d é b a u -
ché ne r ecu l e r a p a s d e v a n t les a t t e n t a t s les p lu s m o n s t r u e u x . 

Si l'on c o n s u l t e l ' h i s to i r e , on voit p a r de n o m b r e u x e x e m p l e s 
que la pe r t e d e s m œ u r s n ' e s t p a s m o i n s f a t a l e a u x p e u p l e s 
qu 'aux i n d i v i d u s ; la d é c a d e n c e a t o u j o u r s suivi le d é s o r d r e 
des m œ u r s . Un p e u p l e d o n t les m œ u r s s o n t p u r e s es t p lu s f o r t 
qu 'un peuple d o n t les m œ u r s s o n t m a u v a i s e s . La fa ib les se d e s 
peuples de l 'Or i en t e t l e u r l â c h e t é t i e n n e n t en g r a n d e p a r t i e à 
leur immora l i t é . 

AHOUR DD LLXE, DE LA TOILETTE. — D a n s c e t t e é n u m é r a t i o n 

rapide des p a s s i o n s q u i c o n d u i s e n t au c r i m e , c o m m e n t 11e p a s 
indiquer la pass ion du luxe , de la to i le t te , qu i d e s c e n d d e s c l a s s e s 
élevées d a n s l e s c l a s s e s i n f é r i e u r e s ? Que de f e m m e s d e m a n d e n t 
à l 'adul tère , m ê m e à la p ros t i t u t i on , l e s r e s s o u r c e s n é c e s s a i r e s 
pour s u b v e n i r à d e s d é p e n s e s exces s ives de to i le t te ! Q u e 
d ' h o m m e s d e v i e n n e n t esc rocs , vo l eu r s , f a u s s a i r e s p o u r s a t i s f a i r e 
des beso ins de luxe , h o r s de p r o p o r t i o n avec l e u r s r e s s o u r c e s ! 
Les pet i ts c o m m e r ç a n t s , les m o d e s t e s e m p l o y é s , les o u v r i e r s eux-
mêmes des g r a n d e s vi l les ne s o n t p a s les d e r n i e r s à r e c h e r c h e r 

(1 Annàles médico-psychologiques, 1875, p. 170. 
(2; Xénopliou, Dits mémorables, 1. IV, ch. \ . 
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les p la i s i r s coû teux de l ' a m e u b l e m e n t et de la t ab le . Il se mange 
p lus d ' h u î t r e s chez l e s m a r c h a n d s de vin q u e d a n s beaucoup de 
m é n a g e s de b o n n e b o u r g e o i s i e . Les sa la i res des ouvr ie rs s'en 
vont souven t en p a r t i e s de p la i s i r s , en d é p e n s e s de café, même 
en p r o m e n a d e s en v o i t u r e . La t e m p é r a n c e et l ' économie sont 
oub l iées . Aussi , j e ne m ' é t o n n e p a s q u e le Garde d e s sceaux con-
s ta te , d a n s son r a p p o r t de 1883, que l ' e spr i t de luxe a envahi les 
c l a s ses i n f é r i e u r e s de la soc ié té . On voit l es m o d e s de Par is sui-
vies d a n s les vi l lages d e la p r o v i n c e et e n t r a î n e r les f e m m e s de 
condit ion m o d e s t e à d e s d é p e n s e s excess ives . Les costumes 
locaux son t a b a n d o n n é s , b ien qu ' i l s so ien t économiques , et 
qu ' i l s p u i s s e n t ê t r e p o r t é s t an t qu ' i l s ne son t pas usés . Toutes 
ces d é p e n s e s de luxe c o n d u i s e n t à la r u i n e et au délit, car, 
lo r sque les r e s s o u r c e s f o n t d é f a u t p o u r les sa t i s fa i re , c 'es t à des 
moyens coupab les q u ' e l l e s s o n t d e m a n d é e s . L 'espr i t d'imitation 
e n t r e pour b e a u c o u p d a n s ces e n t r a î n e m e n t s dange reux , 
qu i ont envah i les c l a s s e s i n f é r i eu re s . La pass ion de l'égalité 
e t de la van i té es t si f o r t e en F r a n c e , que , su ivan t le mot de 
de M. Sa in t -Marc G i r a r d i n , n o u s vou lons ê t re les é g a u x de nos 
s u p é r i e u r s et les s u p é r i e u r s de n o s é g a u x . 

A L C O O L I S M E . — J 'ai d é j à s igna lé les p r o g r è s de l 'a lcoolisme et 
la nécess i t é de les c o m b a t t r e pa r des m e s u r e s législatives. Je 
n ' a j o u t e r a i q u ' u n m o t e n r é p o n s e aux o b s e r v a t i o n s su ivantes de 
M. Renan : « Les s o c i é t é s de t e m p é r a n c e , dit-il , r e p o s e n t sur 
d ' exce l len tes i n t e n t i o n s , m a i s su r u n m a l e n t e n d u . A u lieu de 
s u p p r i m e r l ' ivresse p o u r c e u x qui en on t beso in , 11e vaudrait-il 
pas mieux e s saye r d e l à r e n d r e ' d o u c e , a imab le , accompagnée de 
s e n t i m e n t s m o r a u x ? Il y a t a n t d ' h o m m e s p o u r l e sque l s l'heure 
de l ' ivresse est , a p r è s l ' h e u r e de l ' amour , le m o m e n t où ils sont 
les me i l l eu r s (1). » Si l e s a v a n t d i r e c t e u r du Collège d e France 
conna î t 1111 moyen de r e n d r e l ' iv resse douce , a imab le , accompa-
gnée de s en t imen t s m o r a u x , il devra i t se h â t e r de l ' ind iquer ; car 
j u squ ' i c i l ' ivresse a r e n d u les h o m m e s que re l l eu r s , méchants, 
fo r t p e u a imables et t r è s p e u m o r a u x . Combien d ' h o m m e s pris 
de boisson c h e r c h e n t q u e r e l l e à l eu r s c a m a r a d e s , à l eurs voi-
s ins , à des p a s s a n t s , q u ' i l s ne c o n n a i s s e n t p a s ! Ce q u e Tacite 
écrivai t des quere l les , q u i s ' é leva ien t en t r e les Ge rma ins excités 

(1) Journal des Débals; 7 octobre 1884. 

par la boisson, se r ep rodu i t tous les j o u r s d a n s les cabare t s : « II 
éclate souvent en t r e eux , comme en t re les b u v e u r s échauffés , d e s 
querelles, où l 'on s 'en t ient r a r e m e n t aux i n ju r e s et qu i se ter-
minent le p lus souven t p a r des comba t s et des b l e s s u r e s (1). » 
Ces quere l les en t r e b u v e u r s se t e r m i n e n t m ô m e souven t pa r 
des homicides . A c h a q u e session de la cou r d 'ass i ses , n o u s 
en voyons des exemples . Combien d ' accusés auss i pr is de bois-
son cherchen t à a b u s e r des e n f a n t s ! Combien d ' ou t r ages publ ics 
à la pudeur , combien d ' a t t en t a t s aux m œ u r s son t c o m m i s à la 
suite d 'excès a lcool iques , m ô m e p a r d e s p è r e s s u r l eu r s filles 
et dans des condi t ions si r évo l t an te s qu ' i l est imposs ib le d ' en 
reproduire le réci t ! Si M. R e n a n ass i s ta i t que lquefo i s a u x d é b a t s 
de la cour d 'ass i ses et se r enda i t c o m p t e des ac tes d ' i m m o r a -
lité, de bruta l i té et de c r u a u t é c o m m i s sous l ' empi re de l ' ivresse , 
jl serait, j e crois , u n p e u moins indu lgen t p o u r elle : a u lieu de 
penser que l ' h e u r e de l ' ivresse es t p o u r b ien des h o m m e s le 
moment où ils son t les me i l l eu rs , il ve r ra i t q u e c ' e s t le m o m e n t 
où ils sont le p lu s mauva i s , pu i squ ' i l s son t a lors p r ivés de la 
raison et se condu i sen t c o m m e des b r u t e s (2). 

Aux jou r s d ' émeu te , les r évo lu t ionna i r e s saven t b ien ce qu ' i l s 
font, lorsqu ' i ls e n t r a î n e n t d e s ouvr i e r s d a n s les débi t s de bois-
sons pour les exci ter . Au 18 mar s , c 'es t d a n s les cafés et caba re t s 
qu'on poussai t les so lda ts , afin de les d é t o u r n e r p lus f a c i l e m e n t 
de leurs devoirs . La s ta t i s t ique conf i rme la re la t ion qu i ex is te 
entre la c o n s o m m a t i o n de l 'a lcool , la c r imina l i té , l ' a l i éna t ion 
mentale et le suic ide. Au Congrès i n t e r n a t i o n a l de l ' a lcool i sme 
tenu à Par is , en 1889, M. Yvernès a établi que , à m e s u r e q u e la 
consommation de l 'alcool augmen ta i t , le n o m b r e des c r i m e s et 
des cas de folie a u g m e n t a i t auss i en F rance , en Italie, en Bel-
gique. Un au t re m e m b r e d u Congrès a m o n t r é q u e la c r imina l i t é 
décroissait en Norvège, en môme t e m p s q u e la c o n s o m m a t i o n de 
l'alcool d iminua i t . (Archives de neurologie, 1889, t . XVIII, p . 286.) 
Par suite de la c o n s o m m a t i o n t ou jou r s p lus g r ande des l i queu r s 
alcooliques, n o t a m m e n t de l ' abs in the et de la mauva i s e qual i té 
des alcools, qui sont de vé r i t ab les po isons , les cas de folie alcoo-

I Mœurs des Germains. § 22. 
(2) Les Romains disaient d u n e femme qui fait un usage immodéré du vin qu'elle 

« ferme sou c.eur à toutes les vertus et l'ouvre à tous les vires » . (Valère Maxime. 
\ I. ch. m.) Bien des siècles avant Jésus-Christ, Manou punissait l'ivresse « parce 

que I homme ivre peut se porter à une action coupable, étant privé de sa raison 
par l'ivresse ». 



l ique a u g m e n t e n t d ' u n e façon e f f rayan te . De 1881 à 1883, d ' a p r è s 
le r a p p o r t de M. l e s é n a t e u r Claude, ils r e p r é s e n t a i e n t le 15 0/0. 
A u j o u r d ' h u i , ils r e p r é s e n t e n t le 30 0 0 (1). Quelles conséquences 
dép lo rab le s n 'a p a s l ' a lcool i sme du pè re su r la san té et l ' intel-
l igence de ses e n f a n t s ! Souven t les fils des a lcool iques sont des 
d é g é n é r é s . Enf in , p a r m i les c a u s e s qui c o n d u i s e n t au suicide, 
l ' iv rogner ie occupe le p r e m i e r r a n g (2). 

HAINE, VENGEANCE. — 11 v a encore d e s h o m m e s qui nu i seu t à 
a u t r u i p a r p u r e mal ice , s a n s r e t i r e r aucun prof i t de leurs cr imes, 
qu i c o m m e t t e n t des a s s a s s i n a t s par ha ine et par vengeance . Les 
d i scuss ions d ' i n t é rê t en t r e p a r e n t s , les r ival i tés p rofess ionne l les , 
les que re l l e s e n t r e vois ins , le m é c o n t e n t e m e n t d ' ouvr i e r s et de 
d o m e s t i q u e s congédiés , le r e s s e n t i m e n t des b r a c o n n i e r s et des 
m a r a u d e u r s con t r e les agen t s de la force pub l ique , les ven-
g e a n c e s d e s f e m m e s a b a n d o n n é e s , d é t e r m i n e n t c h a q u e a n n é e u n 
assez g rand n o m b r e de c r imes . A la sess ion de mai 1889, nous 
av ions à j u g e r u n d o m e s t i q u e qu i , à la sui te d ' une diff icul té avec 
son maî t re , p o r t a n t su r t rois f r a n c s , mi t le feu a u x écur i e s et aux 
g ren i e r s à foin et faill i t fa i re pé r i r la fami l le de son maî t re . Cet 
h o m m e n 'é ta i t po in t fou, m a i s t rès m é c h a n t ; il avai t dé jà subi 
p lu s i eu r s c o n d a m n a t i o n s . La m é c h a n c e t é h u m a i n e n 'a pas de 
l im i t e s ; ne voi t -on p a s des m i s é r a b l e s c h e r c h e r à f a i r e dé -
rai l ler les t ra ins de c h e m i n s de f e r ? Elle inspi re auss i u n grand 
n o m b r e de dél i ts con t r e la p ropr i é t é . La Statistique crimi-
nelle de 1860 en fixe le n o m b r e a n n u e l l e m e n t à 1,736 
( p a g e XLVI). 

Souven t auss i les l ia isons i r r égu l i è re s se t e r m i n e n t p a r des 
quere l les , des coups et m ê m e p a r d e s homic ides ; t a n t la ha ine 
succède r a p i d e m e n t à l ' a m o u r . IL en est que lquefo i s de m ê m e 
d a n s les u n i o n s légi t imes . On sait auss i combien la colère de la 
f e m m e dé la i ssée et j a l ouse insp i re d ' a t t en ta t s con t r e la f emme 
pré fé rée , con t r e l ' a m a n t ou le mar i infidèles. Dans l 'affaire Vitalis 
e t Boyer , on a vu u n e fille, sous l ' empi re de cet te ja lous ie , con-
cevoir u n e h a i n e a t roce con t r e sa m è r e et a l ler j u s q u ' a u pa r -
r ic ide . De nos j o u r s p lu s que j a m a i s peu t -ê t re , p a r sui te de l ' in-
du lgence excessive des j u r é s pour les c r i m e s passionnels, la 
vengeance et la j a lous ie des f e m m e s se t r adu i t p a r des coups de 

(1) P. Garn ie r , la Folie à Paris, p . 33. 
(2) Socquet, Annales médico-psych., numéro de j mvier 18'JU. p . i>». 
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revolver et le je t d u vitriol . La vengeance est le p la i s i r d e s d ieux , 

et des f e m m e s auss i . 
Qu'est-ce qu'en sa fureur une femme n'essaie ? 

On sait q u e l s a ccen t s d r a m a t i q u e s n o s g r a n d s poè tes Cor-
neille et Bacine on t d o n n é s aux p la in tes de la f e m m e dé la i ssée , 
qui veut se venger . 

S'il cesse de m'aimer, qu'il commence à me craindre. 
11 verra, le perfide, à quel comble d 'horreur 
De mes ressentiments peut monter la f u r e u r . . . 
Tombe sur moi le ciel, pourvu que je me venge. Etc., etc. 

(Corneille.) 

L'observat ion des accusées , q u e la j a lous ie et la vengeance oui 
rendues c r iminel les , con f i rme la pa r fa i t e vér i té d e s ca rac tè res de 
Médée et d 'He rmione . 

La ja lousie , qui s 'é lève que lque fo i s e n t r e h o m m e s e x e r ç a n t le 
même état, p e u t auss i a m e n e r des quere l les , des violences et 
même des homic ides . C'est a ins i que , d e r n i è r e m e n t , aux env i rons 
d'Aix, un m é d e c i n a ten té d ' e m p o i s o n n e r son c o n f r è r e p a r d e s 
grives qui c o n t e n a i e n t de l ' a rsenic . 

L 'homme qui a eu d e s tor ts g raves ne p e u t pas souf f r i r q u ' o n 
les lui rappel le ; il p r end en avers ion celui qui les lui r e p r o c h e . 
Le mari qui a l ' hab i tude de s ' en ivrer c o m m e n c e pa r b a t t r e sa 
femme, lorsqu 'e l le lui ad re s se des obse rva t ions . Celui qui sédui t 
une j eune fille p a r des p r o m e s s e s de mar i age finit p a r s ' i r r i t e r de 
l ' insistance qu 'e l le m e t à lui en d e m a n d e r l ' exécut ion et p a r se 
livrer su r elle à des v io lences (affaire Roure) . L ' h o m m e qu i a 
volé, i r r i té des r e p r o c h e s et des r éc l ama t ions de sa v ic t ime, p e u t 
éprouver con t re el le u n e ha ine v io len te , qui va j u s q u ' à l ' a s sa s -
sinat (affaire Simian) . La ja lousie du d i s s ipa t eu r c o n t r e celui q u i 
s 'enrichit pa r le t r ava i l e t l ' économie se jo in t que lquefo i s à la cu-
pidité pour le p o u s s e r à l 'homic ide . L ' h o m m e p e u t al ler j u s q u ' à 
haïr son b i en fa i t eu r , u n i q u e m e n t pa rce qu ' i l e s t son obl igé. 
Ainsi, dans l 'a f fa i re Tho ledano , Sidbon et Grego, la vict ime, a y a n t 
plusieurs fois p r ê t é de l ' a rgen t à S idbon , s 'a t t i ra sa ja lous ie , 
qui se changea en u n e h a i n e violente , le j o u r où Grego r e -
poussa u n e nouvel le d e m a n d e d ' e m p r u n t . 

Pourquoi celui qui a b a n d o n n e ses op in ions po l i t iques ou reli-
gieuses p a r in t é rê t prend- i l en avers ion ses anc i ens corel igion-
n a i r e s ? P o u r q u o i voudrai t - i l a n é a n t i r le Dieu qu' i l a qui t té ? 
Pourquoi le f a n a t i s m e rel igieux a-t- i l a l lumé t a n t de b û c h e r s ? 

» . ( • ] 
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P o u r q u o i l ' in to lé rance a t h é e susc i te - t -e l le encore a u j o u r d ' h u i 
tan t d ' ac t e s de p e r s é c u t i o n ? P o u r q u o i le fiel en t re - t - i l q u e l q u e -
fois d a n s l ' â m e des dévo t s ? P o u r q u o i u n e ha ine sauvage an ime-
t-elle q u e l q u e s sec ta i res con t r e l ' idée re l ig ieuse et ceux qui la re -
p r é s e n t e n t ? P o u r q u o i voi t -on, aux j o u r s d ' é m e u t e , les p rê t r e s , 
les mag i s t r a t s , l es g e n d a r m e s a s s a s s i n é s ? L 'espr i t res te con fondu 
devant ces exp los ions de ha ine , de j a lous ie et de m é c h a n c e t é . 

C'est la d ivers i té des p a s s i o n s qui f a i t la d ivers i té d e s c r i m e s 
et des dél i ts . Le d é b a u c h é c o m m e t des dél i ts con t r e les m œ u r s ; 
le cupide d e v i e n t f aussa i r e , vo leur et e sc roc ; celui qui cède à des 
s e n t i m e n t s de v e n g e a n c e et de colère c o m m e t s u r t o u t d e s vio-
lences c o n t r e les p e r s o n n e s ou <Jes dévas t a t ions de réco l tes . 
Mais les p a s s i o n s s ' appe l l en t les unes les a u t r e s ; la débauche , la 
cupid i té et la violence son t souven t r é u n i e s chez le m ê m e récidi-
vis te . S u r le cas ie r des accusés et des p r é v e n u s , les mag i s t r a t s 
voient h a b i t u e l l e m e n t figurer des c o n d a m n a t i o n s p o u r des la i ts 
t r è s d i f f é ren t s ; su r l e m ê m e bul le t in on lit, en généra l , d e s c o n d a m -
nat ions p o u r vols, o u t r a g e s publ ics à la p u d e u r , vagabondage , 
ou t r age , e tc . Ce fai t , qui e s t d ' expé r i ence c o n s t a n t e , v ien t à r e n -
con t r e de la théor ie de l 'école i ta l ienne, qui non s e u l e m e n t fa i t 
de l ' h o m m e c r imine l un h o m m e à par t , m a i s a t t r ibue encore aux 
c r imine ls u n e n a t u r e , u n e phys ionomie par t icu l iè re , d e s a n o m a -
lies spéc ia les , su ivan t l ' espèce des c r imes commis . Que lques 
dé l inquan t s , il est vrai , ne so r t en t p a s d ' une ca tégor ie spécia le 
de dél i ts : a ins i , il y a des v a g a b o n d s et d e s m e n d i a n t s , qui ne 
son t c o n d a m n é s que p o u r v a g a b o n d a g e et mendic i t é ; on voit 
auss i q u e l q u e s ind iv idus qu i ne son t c o n d a m n é s q u e p o u r 
ou t r age , i v r e s s e et rébe l l ion . Mais, ces d é l i n q u a n t s son t t r è s peu 
n o m b r e u x et n ' a p p a r t i e n n e n t qu ' à la pet i te c r imina l i t é . En 
généra l , l ' h o m m e qu i dev ien t c r imine l d ' h a b i t u d e pa s se d ' u n 
c r ime à l ' au t r e avec u n e ex t r ême facil i té . Le vo leu r dev ien t 
souven t a s sa s s in . Le m ô m e individu c o n d a m n é p o u r abus de 
conf iance c o m m e t un délit de c o u p s et b l e s su re s ou un ou t r age 
publ ic à la p u d e u r . En réal i té , sauf que lques excep t ions peu 
n o m b r e u s e s , il n ' y a pas de ca tégor ies t r a n c h é e s de c r imine ls 
c o m m e t t a n t un gen re spécial de déli ts . Les cr iminels passen t faci-
l e m e n t de l ' un à l ' au t re ; 

Ainsi que les vertus, les crimes enchaînés 
Sont toujours ou souvent l'uu par l 'autre traînés. 

(Rotrou.) 

On v o i t qu' i l n ' e s t pas nécessa i r e de suppose r chez les c r imi -
nels une o rgan i sa t ion p h y s i q u e d i f fé ren te de celle des a u t r e s 
hommes , pour expl iquer la c r imina l i t é . La v io lence des p a s s i o n s , 
qui sont i n h é r e n t e s à la n a t u r e h u m a i n e , l ' espoi r de l ' i m p u n i t é , 
l ' image ca res sée du prof i t qui r é s u l t e r a du c r ime, suf f i sen t p o u r 
expliquer la violat ion de la loi m o r a l e et de la loi posi t ive . Si l e 
crime était le r é su l t a t d ' u n e a n o m a l i e p h y s i q u e ou p s y c h i q u e , 
ou s'il é ta i t d û à des c a u s e s sociales, p o u r q u o i ve r ra i t -on le 
penchan t au c r ime d i m i n u e r avec l 'âge et le m a x i m u m de c r imi -
nalité se p l ace r de vingt et u n à t r en te ans ? Si la t endance a u 
c r ime s 'affaibli t à m e s u r e q u e les pass ions se c a l m e n t et q u e la 
raison gagne en v igueur , n ' es t -ce pas e n c o r e u n e p r euve q u e 
c 'est dans les pass ions qu ' i l f au t c h e r c h e r les p r inc ipa le s 
causes de la c r i m i n a l i t é ? 



C H A P I T R E XIII 

L E C R I M E , L E P A R A D O X E E T L A P O L I T I Q U E 

Aux pass ions , qui sont à toutes les époques les causes princi-
pales de la cr iminal i té , je crois nécessai re d ' a jou te r deux causes 
toutes modernes , le paradoxe et la poli t ique. Assurément , à 
d ' au t res époques , m ê m e dans l 'ant iqui té , il y a eu des sophis tes 
et des poli t iciens, vivant de la poli t ique, de la f raude , de la cor-
rupt ion électorale et de leurs théor ies paradoxales . Mais j ama i s 
le soph i sme et la poli t ique n 'ava ient exercé une act ion p lus 
funes te sur les ac t ions huma ines . 

. . . Q u e l t e m p s f u t j a m a i s p l u s f e r t i l e 

en sophis tes et en pol i t ic iens? 

LE CRIME ET LE PARADOXE. — A force de ra i sonner et de dérai-
sonner , d ' ana lyser et de décomposer , on a tout nié, vér i tés reli-
gieuses, vér i tés mora les , vérités économiques et sociales. On a 
dit, à une a u t r e époque , qu ' en France l 'esprit cour t les r u e s ; 
n 'es t -ce pas au jou rd ' hu i le pa radoxe qui a l imente souvent les 
livres, les revues e t les j o u r n a u x ? Sans doute , les h o m m e s 
d 'espr i t ne m a n q u e n t pas plus au jourd 'hu i qu 'au t re fo is ; mais 
le n o m b r e des espr i t s sensés et jus tes est-il le m ê m e ? Ne 
semble-t- i l pas que d a n s les sc iences morales et phi losophi-
ques on a r emplacé la r eche rche de la vérité par la recherche 
de la n o u v e a u t é ? « 11 es t des t emps , et tel est le nôt re , où les 
vér i tés s imples , les idées jus tes ne suff isent pas p o u r éveiller 
l 'a t tent ion des h o m m e s ; on se je t te a lors dans les proposi t ions 
outrées , le pa radoxe s ' in t rodui t pa r tou t (1). » Toute hypothèse 
nouvelle est accueillie avec engouement , pa r cela seul qu 'el le 
p rend le contrepied d 'une c royance t radi t ionnel le . Les véri tés 
mora les para issent à que lques espr i t s raff inés f ades et bana les ; 
elles sont si vieil les! Combien un paradoxe nouveau es t plus 

(1) F lou rens , la Psychologie comparée, p a g e 81. 

piquanl ! Combien sur tout ont p lus d 'a t t ra i t les hypothèses scien-
tifiques, qui raba issen t l ' homme ! Elles sont cont redi tes par les 
faits impar t ia lement observés et sa inement in t e rp ré t é s ; elles 
ébranlent les fondemen t s de la mora le et du droit c r imine l ; la 
conscience de l ' human i t é les r epousse ; la ra ison es t e f f rayée des 
ruines qu'elles p réparen t . Qu' importe à ces nova t eu r s ! La so-
ciété se t i rera d'affaire comme elle pou r ra . Pér i s se la société 
plutôt que leurs hypothèses 1 

A quoi t ient ce dédain des véri tés mora les? D'où vient cette 
passion du paradoxe ? Faut-il y voir un carac tère p rop re aux 
civilisations a v a n c é e s ? Ce besoin vient-il d 'un goût plus p r o -
noncé que j ama i s pour le c h a n g e m e n t ? Sommes-nous c o m m e 
les Athéniens, « qui ne passa ien t tout leur t emps qu 'à dire ou à 
entendre dire que lque chose de nouveau » (1)? 

Les nouvelles théor ies qui veulent tout démolir , r ep rochen t 
aux vieilles c royances spir i tual is tes leur rappor t avec le sens 
commun; comme si une théorie n ' ayan t pas le sens commun et 
révoltant la conscience se r ecommanda i t pa r cela m ê m e à 
l 'adhésion des savants . Elles n 'hés i ten t pas, elles, à se met t re 
en contradiction avec la conscience, lorsqu 'e l les p ré tendent que 
« on naît cr iminel c o m m e on naît poète, » que « le coupable c 'est 
le juge, » que « la Société en que lque sorte p répare les c r imes 
et que le cr iminel n 'es t que l ' i n s t rument qui les exécute , » q u e 
« la plus noble , la plus sa in te des inspi ra t ions du savant est de 
délivrer le dé l inquan t de la flétrissure, de l ' ignominie de son 
crime, » etc. , etc. Ces pa radoxes ne nous conduisen t pas seu le -
ment au nihil isme en mora le , c o m m e en poli t ique, mais, en 
appelant bien ce qui est mal et mal ce qui est bien, ils pe rver -
tissent la conscience publ ique . Dès lors, n'est-il pas à c ra indre 
que le sens mora l s 'a l tère en m ê m e temps que le sens c o m m u n , 
et qu 'après avoir semé le désord re d a n s les espr i t s et les cons-
ciences les nova teurs ne récol tent le désordre d a n s les m œ u r s 
publiques et . . . d a n s la r u e ? 

On a contesté cette inf luence des idées sur les act ions. A toutes 
les époques, lo rsque des novateurs téméra i res ont voulu dé t ru i r e 
une croyance nécessa i re à la vie mora le de l ' humani té , ils on t 
toujours essayé de r a s su re r l 'opinion, en pré tendant que leurs 
théories res ta ient dans les l ivres, qu 'e l les n 'é ta ient pas fai tes 

(1) Actes des Apôtres, ch. xvu, 21. 



p o u r le vulga i re , e t qu 'e l les n ' exe rça i en t a u c u n e in f luence su r les 
ac t ions h u m a i n e s . « L ' a thé i sme , d isa i t d 'Holbach , a insi q u e la phi-
losophie et tou tes les s c i ences p r o f o n d e s et abs t r a i t e s n 'es t point 
fa i t pou r le vulgaire , n i m ê m e p o u r l e p lu s g r and n o m b r e des 
h o m m e s . . . D 'a i l leurs , nous d i rons avec Hobbes q u ' o n n e peut 
fa i re a u c u n ma l aux h o m m e s en l eu r p r o p o s a n t s e s i dées . . .Nu l ou-
vrage ne p e u t ê t r e d a n g e r e u x , m ê m e s'il con tena i t des pr inc ipes 
év idemmen t c o n t r a i r e s à l ' expérence et a u bon sens . Que résul te-
rait-il , en effet, d ' u n ouv rage qu i n o u s dirai t a u j o u r d ' h u i q u e le 
soleil n ' e s t p a s l u m i n e u x , q u e le pa r r i c ide est légi t ime, q u e le vol 
est permis , q u e l ' adu l t è r e n ' e s t po in t un c r ime? . . . Ce ne son t point 
des m a x i m e s q u i d é t e r m i n e n t les h o m m e s (1). » La Mettrie t ena i t 
aussi le m ê m e l a n g a g e : « Les matér ia l i s tes , disai t- i l , ont beau 
p r o u v e r q u e l ' h o m m e n ' e s t q u ' u n e mach ine , le p e u p l e n 'en croi ra 
j a m a i s r i en . Ainsi, c h a n s o n s p o u r la m u l t i t u d e q u e tous n o s 
écr i t s , r a i s o n n e m e n t s f r ivo les p o u r qu i n 'es t p a s p r é p a r é à en 
recevo i r le g e r m e . . . N o s h y p o t h è s e s son t s a n s d a n g e r . . . Les véri-
tés p h i l o s o p h i q u e s ne son t q u e des s y s t è m e s où c h a c u n peu t 
p r e n d r e son par t i , p a r ce q u e le pour n ' e s t p a s p lu s d é m o n t r é 
q u e le contre. Ce ne s o n t q u e des h y p o t h è s e s s ans inf luence 
su r la p r a t i q u e . J ' a i c ru p r o u v e r q u e les r e m o r d s son t des p ré -
j u g é s de l ' éduca t ion , e t q u e l ' h o m m e est u n e m a c h i n e q u ' u n 
fa ta l i sme a b s o l u g o u v e r n e i m p é r i e u s e m e n t ; j ' a i pu m e t romper , 
j e veux le c ro i re ; ma i s supposé , c o m m e je le p e n s e s incè remen t , 
q u e cela soi t p h i l o s o p h i q u e m e n t vra i , q u ' i m p o r t e ? Tou tes ces 
ques t ions p e u v e n t ê t r e mi se s d a n s la c lasse du poin t m a t h é m a -
t ique , qu i n ' ex i s t e q u e d a n s la tête des g é o m è t r e s et de t an t de 
p r o b l è m e s de géomé t r i e et d ' a lgèbre , don t la solut ion c la i re et 
idéa le m o n t r e tou te la fo rce de l ' e spr i t h u m a i n ; fo rce qui n ' e s t 
po in t e n n e m i e des lois, t héo r i e i n n o c e n t e et de p u r e cur io-
si té (2). » 

De nos j o u r s , M. le D r L o m b r o s o invoque les m ê m e s r a i sons 
q u e d 'Holbach et La Mettr ie , p o u r jus t i f ie r sa théor ie d e s d a n -
gers qu 'e l le p r é s e n t e : « Les doc t r ines , dit-ii , r e s t en t d a n s les 
l ivres, les fa i ts p o u r s u i v e n t l eu r cours . La chose , h é l a s ! n ' e s t 
q u e t r o p p r o u v é e (3) ! » 

Il e s t vra i , e t cela es t fo r t h e u r e u x , q u e l ' h u m a n i t é ne fo rme 

(1) Système de la nature, t . II, ch. xm ; 1.1, ch. xrr . 
(2) Œuvres phi losophiques de La Mettrie, Discours préliminaire, t. I, p . 18. 
(3) Préface de VHomme criminel, p . 20. 

pas ses c royances sur de s imp les l e c tu r e s ; elle sera i t obl igée d 'en 
changer t rop souven t , si elle les puisa i t d a n s les s y s t è m e s phi lo-
sophiques ou les h y p o t h è s e s di tes sc ient i f iques . C'est d a n s son 
cœur et d a n s sa ra i son qu 'e l le t rouve les c royances nécessa i r e s à 
sa vie mora l e . Mais esl-il v ra i qu ' i l n 'y a pas de théor ies dange-
reuses, que ces théor ies r e s t en t t o u j o u r s d a n s les l ivres, qu 'e l les 
n 'en so r ten t pas p o u r exci ter les m a u v a i s e s p a s s i o n s et se rv i r 
même d 'excuses aux c r i m e s ? 

Il suffit de j e t e r u n r a p i d e coup d'œit su r l 'h is toi re p o u r vo i r 
combien de c r imes on t été p r o v o q u é s p a r des théor ies f aus ses . 
Est-ce que , à l ' époque des gue r r e s de rel igion, b e a u c o u p 
d 'assass inats n ' on t pas été d é t e r m i n é s pa r cette f aus se m a x i m e 
que la fin jus t i f ie les m o y e n s ? Est-ce q u e les s o p h i s m e s de 
d 'Holbach, d 'Heivét ius , de La Mettrie, de Diderot et de J.-J. 
Rousseau n ' on t pas exercé u n e inf luence dé tes tab le su r les 
h o m m e s de 1793 qu i ont c o m p r o m i s l 'œuvre b ien fa i san te de 
l 'Assemblée c o n s t i t u a n t e ? L ' inf luence de ces théor ic iens s u r les 
crimes de la T e r r e u r es t si év iden te que , su ivan t la j u s t e obse r -
vation de La Harpe , on p e u t f a i r e l 'appl icat ion exacte et cont i -
nuelle de c h a q u e gen re de s o p h i s m e à c h a q u e gen re de c r ime (1). 
N'avons-nous p a s cons t a t é de n o s j o u r s le d a n g e r des théor ies 
qui nient Dieu, le devoi r e t la p ropr i é t é , l o r s q u e , p e n d a n t la Com-
mune et d a n s les r é u n i o n s qui l ' on t p r é p a r é e , n o u s avons vu 
l 'a théisme associé à la glor if icat ion des c r imes de 1793 et le m a -
térialisme u n i au c o m m u n i s m e ? Les ph i losophes et les avocats , 
qui avaient c ru d ' abo rd à l ' i nnocu i té de ces théor ies , n 'on t - i l s 
pas été obl igés de r e c o n n a î t r e l eu r e r r e u r ? « J'ai t ou jou r s , d i sa i t 
M. Jules Favre , cons idé ré ces c h o s e s c o m m e étant m a t i è r e à 
déclamation, m a i s c o m m e n ' é t an t p a s soc ia lement d a n g e r e u s e s ; 
je me t rompa i s (2). » 

Veut-on voir p a r u n exemple l ' in f luence dép lorab le exercée 
par les s o p h i s m e s su r les espr i t s p e u éc la i rés? Il y a q u e l q u e s 
mois à pe ine , à la cou r d 'ass i ses des Bouches-du-Bhône , n o u s 
avons e u à j u g e r p o u r vol qual if ié et t en ta t ive de m e u r t r e un 

(!) Réfutation du livre de l'Esprit, p. 102. 
(2 Enquête parlementaire sur le 18 mars. — Pendant longtemps on avait aussi, 

en Allemagne, considéré comme inotfensives les théories de Hegel, du D' Buchner, 
de Strauss et on s'aperçoit aujourd'hui que « les idées des philosophes sont lente-
ment descendues sur les foules houleuses et ils comptent aujourd'hui , jusque dans 
les faubourgs des grandes villes, pour arriére-disciples des démagogues en manche 
de chemise et eu tablier de cuir, qui ont juré l 'effondrement et la ruine de toutes 
les institutions sociales. » (Bourdeau, Reçue des Deux Mondes, 1 e r mars 1891.) 



j e u n e accusé qui a été p o u s s é au c r ime pa r u n soph i sme de J . -J . 
R o u s s e a u . Le n o m m é Cla renson , âgé de t ren te a n s env i ron , dé jà 
c o n d a m n é p lu s i eu r s fois, f u t su rp r i s d a n s u n e m a i s o n à Marseil le 
au m o m e n t où il e s saya i t de f r ac tu re r la por t e d ' u n appa r t e -
m e n t . Pour su iv i p a r des locata i res , il pr i t la fu i t e a p r è s avoir 
t i ré u n coup de revolver su r un agent qui voulai t le s a i s i r ; il 
fa l lu t le c o n c o u r s de p l u s i e u r s agen ts et de p lu s i eu r s c i toyens 
p o u r l ' a r r ê t e r . Son in te r roga to i re pa r le commissa i r e de pol ice 
et le j uge d ' in s t ruc t ion ne donna lieu à a u c u n e observa t ion pa r -
t icul ière ; l ' a f fa i re f u t r e n v o y é e devant la c h a m b r e d e s mi se s 
en accusa t ion et l ' accusé f u t t r ans fé ré à Aix. Dans la ma i son 
d ' a r r ê t de cet te ville, l ' é ta t menta l de l ' accusé éveilla l ' a t tent ion 
de la jus t i ce ; j 'a l la i le visi ter , j e l ' in terrogeai su r les c r imes qu' i l 
avai t commis et voici les s ingul ières r éponses qu ' i l m e lit avec 
une g r a n d e an ima t ion . « Je ne suis pas un voleur , j e suis un resti-
tutionnaire (1) ! J 'ai voulu r e p r e n d r e ce qui avai t é té volé. La t e r re 
et les p rodu i t s de la t e r re son t à tous . Les g o u v e r n e m e n t s com-
m e t t e n t u n e in iqu i té en p ro tégean t la p ropr ié té indiv iduel le ; les 
lois qui la consac ren t s o n t con t ra i res au droi t na tu r e l , el les s o n t 
s ans va leur , pa r ce qu ' e l l e s ne sont insp i rées que p a r l ' in té rê t de 
q u e l q u e s - u n s et le capr i ce d u légis la teur . On p ré tend q u e la p ro-
pr ié té es t sacrée , q u e le vol est in jus te . C'est p a r l ' éduca t ion q u e 
les in t é res sés ont fa i t p é n é t r e r ce p r é j u g é d a n s les e s p r i t s ; c 'es t 
la bourgeois ie qu i vole le peup le en lui en l evan t le p rodu i t de 
son travai l , et c ' es t el le qui veu t fa i re croire qu 'on la vole, lors-
q u ' o n lui r e p r e n d ce que l le a volé. — Quels son t les l ivres qui 
vous ont inspi ré ces idées ! N'avez-vous pas lu J.-J. R o u s s e a u ? — 
Oui m o n s i e u r , m e r é p o n d i t a lo rs l 'accusé avec e n t h o u s i a s m e , 
je lis encore en ce moment son discours sur C origine de l'inéga-
lité parmi les hommes-, quel beau l ivre! C'était u n vra i socia-
l iste, J .-J. Rousseau , c o m m e J é s u s - C h r i s t , c o m m e R o b e s p i e r r e ! >» 
A ce m o m e n t , l ' accusé m e d e m a n d e avec vivacité si je ne su i s 
pas u n bou rgeo i s . A la p e n s é e qu' i l peu t ê t r e en p ré sence d 'un 
bourgeois, son visage p r end u n e express ion violente de colère 

(i) C'est Bal neuf qui me parait avoir développé le premier ce sophisme : que 
« tout mouvement, toute opération qui effectuerait déjà, ne fût-ce que partielle-
ment, le dégorgement de ceux qui ont trop, au profit de ceux qui n'ont pas assez, ne 
serait poiut un brigandage, ce serait un commencement de retour à la justice et au 
véritable bon ordre". »(Les Philosophes du XVIIIe siècle, par La Harpe, U, p . 265.) 
A la suite de ce passage, Babœuf invoque l'autorité de Diderot, « uotre principal 
précurseur, notre Diderot. » La Harpe fait observer que le dégorgement se traduit par 
l'égorgemeut. 

et de mépr i s . P o u r le ca lmer , j e m ' e m p r e s s e de lui r é p o n d r e q u e 
je suis un ami du peuple . Alors il s ' apaise , r ep rend ses expl ica-
tions et m e déc la re qu' i l s au ra m o u r i r pour la dé fense de ses 
idées. — Ne fer iez-vous pas mieux, lui dis-je a lors , de r e n o n c e r à 
ces idées et de songer à vot re mère q u e vous rendez m a l h e u r e u s e ? 
— Oui, répondit-i l , j 'a i p o u r m a mère u n a m o u r p ro fond , ma i s 
mon devoir est de f a i r e ta i re cet a m o u r . I l f au t auss i q u e m a 
mère sache s ' é lever à la h a u t e u r de m a miss ion et p r e n d r e 
des sen t imen t s s to ïques . Q u a n t à moi , j ' accep te ra i la m o r t avec 
résignat ion. Il est t rop d u r de vivre s u r cet te t e r re couver t e 
d ' iniquités. Le spectac le de ces in iqu i t és est p o u r moi in to lé ra -
ble. » A c e m o m e n t le gardien-chef m e fai t conna î t r e qu ' en effet 
l 'accusé a e s sayé l avant-vei l le de se d o n n e r la m o r t . 

Les r éponses de l ' accusé et la tenta t ive de suicide d é n o t a i e n t 
év idemment un t rouble men ta l , qui ne p e r m e t t a i t pas de le fa i re 
comparaî t re devan t la cou r d 'ass i ses , où il avai t été r e n v o y é 
par la c h a m b r e d ' accusa t ion . Il f u t p lacé d a n s u n asi le. Au bou t 
de que lques mois , il p a r u t r e v e n i r à la san té et d e m a n d a à 
passer devan t la cou r d ' a s s i ses p o u r pu rge r l ' accusa t ion . Con-
trairement à l 'avis de sept médec ins a l iénis tes , e t ma lg ré l ' aban -
don de l ' accusat ion pa r le min i s t è re publ ic , le j u r y déclara 
l 'accusé r e s p o n s a b l e . — Cet accusé n 'es t pas le seul restitution-
naire qui ait c o m p a r u devan t la jus t ice . P lu s i eu r s au t r e s on t 
été jugés auss i p a r le t r i b u n a l co r rec t ionne l de la Se ine . 

Quelle in f luence dé tes tab le exercen t auss i les écr ivains qu i 
ne cessent d ' a t t a q u e r la société, 1 infâme capital, les p r é t e n d u s 
exploiteurs du peup le , qu i i n j u r i e n t et ca lomnien t s ans cesse les 
bourgeois, les cléricaux, les pa t rons et r e j e t t e n t sur la socié té 
la responsabi l i té de la pauv re t é et des souf f rances de la popula t ion 
ouvrière! Veut-on se r e n d r e compte de l ' in tens i té de la h a i n e 
que ces soph i smes a l l u m e n t con t re la socié té? Qu'on lise les 
journaux publ iés p a r l e s ana rch i s t e s , les b l anqu i s t e s , les possi-
bilistes, les nihi l is tes , les soc ia l i s tes ; qu 'on rel ise , d a n s les 
procès-verbaux de la commiss ion d ' enquê t e , l 'h is toi re t rop ou-
bliée de la C o m m u n e . Lorsque Millière f u t exécu té , le cap i ta ine 
lui ayan t dit : « Vous détes tez la socié té! » Millière s 'écr ia : 
Oh! oui, j e la hais , ce l te soc ié té ! » Les de rn i è r e s pa ro les de 
Tony Moilin ad ressées à sa f e m m e ont é té cel les-ci : « Tu élè-
veras n o t r e e n f a n t d a n s la h a i n e de ceux que j 'ai comba t tu s . » 
Celle ha ine cont re la socié té al lai t si loin, qu 'e l l e suppr ima i t le 
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pa t r io t i sme . Un g r and n o m b r e de c o m m u n i s t e s ont r e f u s é de se 
ba t t r e , en 1870-18" I, p a r ce qu ' i l s vou la ien t se r é se rve r p o u r les 
« P r u s s i e n s de l ' i n t é r i eu r », c 'es t -à-di re con t r e l ' a r m é e f rança i se , 
les bourgeo i s et les p a t r o n s . « Ils ava ien t , dit le généra l T rochu , 
la miss ion de p r o c l a m e r la g u e r r e à ou t r ance , d ' e x p r i m e r la 
ha ine la p lus v io len te con t r e les P r u s s i e n s ; m a i s en fai t i ls ne 
devaient pas comba t t r e . » (Une Page d'histoire contemporaine, 
p . 147.) 

Cette ha ine c o n t r e la société , la bourgeo i s ie , le c lergé, l ' a r m é e 
et la mag i s t r a tu re a-t-el le d i m i n u é ? Hélas! n o n ; d a n s les r é u -
n ions pub l iques , d a n s les j o u r n a u x , les exci ta t ions au m e u r t r e et 
au pi l lage se p r o d u i s e n t sous tou tes les f o r m e s . A l 'occasion d ' u n e 
p o u r s u i t e exercée d e v a n t la Cour de Lyon, j 'a i lu d a n s un journa l 
ana rch i s t e cel te exci ta t ion v r a imen t in fe rna le a d r e s s é e aux lilles 
d u peup le placées a u service des fami l les bourgeo i ses : « Vengez-
vous , en d é p r a v a n t les e n f a n t s de vos m a î t r e s ! » P e n d a n t p l u s i e u r s 
mois l ' avocat généra l , q u i avai t r equ i s con t r e les a n a r c h i s t e s , n 'a 
p u sor t i r d a n s les r u e s de Lyon s a n s ê t re suivi à d i s t ance et 
p ro t égé p a r des a g e n t s de la sû re t é con t r e des r é v o l u t i o n n a i r e s 
qu i ava ien t voté sa m o r t . A p lus i eu r s r ep r i s e s , l o r sque des 
b o m b e s f u r e n t j e t ées a u t h é â t r e Bel lecour , l o r squ 'on essaya de 
fa i re sau te r u n e p o r t e d u pa la is de jus t i ce de Lyon, u n e g r a n d e 
i nqu ié tude se r é p a n d i t d a n s toute la vi l le . 

Ces h a i n e s f u r i e u s e s , à pe ine c o n t e n u e s p a r la fo rce p u b l i q u e 
en t e m p s n o r m a l , qui n e r ê v e n t q u e vengeance , pi l lage, incendie , 
pa r qui son t -e l l es exc i tées , e n t r e t e n u e s ? N'est-ce p a s p a r les so-
ph i s t e s qu i glor i f ient l e s é m e u t e s , e x c u s e n t les c r i m e s de 1793 et 
t e n t e n t de r éhab i l i t e r l ' a s s a s s i n a t ? N'est-ce p a s pa r les d é m a g o -
gues a t h é e s et m a t é r i a l i s t e s qu i t r o m p e n t le peup le , le f la t tent , 
l ' exc i tent s ans cesse , sauf ensu i t e à l ' a b a n d o n n e r au j o u r d u 
d a n g e r (1)? N'es t -ce p a s p a r ces o r a t e u r s de r é u n i o n s pub l iques 
qui c h e r c h e n t la no to r i é t é , en v u e d ' u n m a n d a t électif , p a r 
des a t t a q u e s v io lentes con t r e la p ropr i é t é et la r e l ig ion? Il y 
a q u e l q u e s a n n é e s , a u x env i rons de Lyon, à la su i te d ' une 
r éun ion pub l ique , o ù il avai t e n t e n d u un o r a t e u r d é n o n c e r avec 
violence l ' oppress ion d e s p a t r o n s , u n j e u n e ouvr i e r p r i t un re -
volver et alla le d é c h a r g e r su r u n pa t ron . 

(1) « La plus grande partie des principaux coupables nous a échappé ; nous 
n'avons guère que quinze membres de la commune sur quatre-vingt-dix. n [Enquête 
parlementaire sur le 18 mars, déposition du colonel Gaillard.) 

On voit p a r ces exemples q u e je p o u r r a i s mul t ip l i e r combien 
les mauva i ses doc t r ines condu i sen t fac i lement aux m a u v a i s e s 
actions. Qu'on ne dise d o n c p lus q u e les s o p h i s m e s son t s a n s 
danger. Qu'on ne r épè t e p a s avec d 'Holbach qu 'on r i ra de l 'écr i -
vain qui veut réhabi l i te r l ' adul tè re , le vol et d ' a u t r e s c r imes . Sans 
doute, l ' h o m m e sensé en ri t ou p lu tô t s ' ind igne de son audace et 
de sa pervers i té ; ma i s combien y a-t-i l d ' h o m m e s sensés à l ' abr i 
du sophisme? ' Est -ce q u e les j e u n e s o u v r i e r s ne se l a i s sen t 
pas gr iser pa r des t héo r i e s a b s u r d e s ? Est -ce q u e ceux qui 
souffrent ne sont p a s p o r t é s à j a l ouse r et à h a ï r les r i ches ? 
Est-ce q u e les j e u n e s f e m m e s , qu i l i sent beaucoup de r o m a n s 
où l ' adul tère est poé t i sé , ne p e r d e n t p a s l eu r r é p u g n a n c e p o u r 
l 'adultère ? 

Croire, comme le fa i t La Mettrie, que la so lu t ion d 'un p r o -
blème mora l , d ' une ques t ion sociale es t auss i indi f férente à 
l 'ordre publ ic q u e la solut ion d ' u n p r o b l è m e de géomét r i e , 
c'est oubl ier la d i f fé rence qui exis te e n t r e ces d ivers o r d r e s de 
problèmes . Un p r o b l è m e de géomét r i e n ' i n t é re s se n i les m œ u r s 
publ iques, n i l ' o rd re social . Il n ' en es t pas de m ê m e d ' u n pro-
blème mora l , d ' une ques t ion sociale . 

Puisque les soph i smes peuven t fa i re des vo leurs et des assas-
sins, il m e semble q u e tou t éc r iva in qui écrit su r les ques t ions 
morales et sociales doit les t r a i t e r avec u n e ex t r ême p r u d e n c e . 
C'est pou r lui un devoi r de songer aux c o n s é q u e n c e s dép lorab les 
qu 'une e r r e u r de r a i s o n n e m e n t p e u t p r o d u i r e . Qu ' impor te q u e ces 
conséquences ne so ien t p a s d a n s sa volonté , si elles décou len t 
logiquement des p r émi s se s qu ' i l a p o s é e s ! Le ph i lo sophe ne 
peut donc pas se d é s i n t é r e s s e r des su i tes de ses d o c t r i n e s ; 
il doit se d e m a n d e r si el les s e ron t u t i les à la société , si el les 
augmente ron t la foi au devo i r . Si les c o n s é q u e n c e s de ses doc-
tr ines son t mauva i se s p o u r la mora l i t é pub l ique e t p o u r l ' o r d r e 
social, il doit voir là un s igne d ' e r r e u r . « Un bon a r b r e , dit l 'Évan-
gile, ne peu t p rodu i re de mauva i s f ru i t s e t u n mauva i s ne peu t en 
produire de bons . . . Peut -on cueil l ir des ra i s ins su r des ép ines 
ou des l igues su r des r o n c e s ? » Si le d é t e r m i n i s m e , pa r exemple , 
détruit la r e sponsab i l i t é mora l e , s u p p r i m e la hon te d u c r i m e 
et. pa r sui te , d é s a r m e l ' h o m m e con t r e les m a u v a i s e s pass ions , 
est-ce q u e la cons idé ra t i on de ces f u n e s t e s c o n s é q u e n c e s ne 
doit pas insp i re r des d o u t e s aux dé t e rmin i s t e s s u r la vér i té de 
leurs théor ies? Est-ce q u ' u n e doc t r ine peu t ê t re vraie lo rsqu 'e l le 



est si favorable à l ' immoralité, lorsqu 'e l le s e r t d ' excuse à tous 
les vices et de justilication à tous les c r imes ? 

Enlin, lorsqu'il reste encore des dou tes su r l 'exis tence de la 
liberté morale, ces doutes suffisent-i ls p o u r au to r i s e r des écri-
vains à nuire à la société et à venir en aide aux c r imine l s en les 
débarrassant de leurs r e m o r d s ? Lorsque la société es t en posses-
sion d 'une croyance universelle qu i fai t sa force , sa d igni té et sa 
morali té, suffit-il d u n e objection con t r e cet te c r o y a n c e p o u r 
adopter une thèse qui soulève encore plus d 'ob jec t ions? Est-ce 
que le devoir ne commande pas de r e spec te r u n e c royance qui 
est nécessaire à l'ordre social? Est-ce qu' i l e s t b ien ut i le d ' éc r i re 
que les criminels sont i r responsables , q u e la pass ion à laque l le ils 
ont cédé est irrésistible? Est-ce qu' i l est ph i losoph ique de vouloi r 
tout détruire, morale, droi t , o r d r e social, e t d ' en leve r aux 
hommes les croyances qui leur donnen t la fo rce mora l e , su r l ' au -
torité d 'une hypothèse qui est inf in iment m o i n s p robab le q u e la 
croyance traditionnelle? 

Pourquoi les ouvriers de Par is sont-i ls c o m m u n i s t e s en très 
grande majori té? Parce que, su ivan t la for te express ion de 
M. Henry Maret, on leur a enlevé le ciel, s ans leur d o n n e r la t e r re . 
Ne serait-il pas à la fois plus ph i losoph ique et p lu s h u m a i n , 
tout en s'eiTorrant d 'amél iorer l e u r s i tuat ion m a t é r i e l l e , de 
leur laisser le ciel, puisqu'on ne p e u t l eu r d o n n e r la t e r r e ? Il m e 
semble que, puisqu'on ne p e u t s u p p r i m e r la pauv re t é et la souf-
france, il serait pic* sage de ne pas d é t r u i r e la consola t ion 
que donne l'idée religieuse. Quelle utili té r e t i r e ron t les p a u v r e s 
des doutes que l'écrivain, le journa l i s t e , l ' o r a t eu r é m e t t r o n t su r 
l'existence de Dieu- t l ' e spérance d ' une vie f u t u r e ? Quel prof i t 
retirera la société de la communica t ion de ces d o u t e s ? Ne 
feraient-ils pas mieux de c h e r c h e r à les d iss iper , en s ' éc la i ran t 
eux-mêmes, que d es en t re ten i r d e s ouvr ie r s et d e s p a y s a n s , qu i 
ont besoin de croire pour suppor te r la vie? 

J 'admets, si l'on v-ut, que l 'écrivain ép rouve l ' impér ieux besoin 
d'entretenir le public des doutes qui ass iègen t sa pensée su r 
les questions morá is . Mais a lors , qu'il p r é s e n t e le r é su l t a t de 
ses réflexions au petit nombre de savan t s que ces ques t ions inté-
ressent. dans une f irme et d a n s un fo rma t qu i ne s ' ad r e s sen t pas 
à la foule. Surtout <;¡i'il écrive s a n s i n j u r e con t re les h o m m e s 
dont il ne partage pas les op in ions , e t r espec te les c royances qui 
nourrissent l a m e h na ine de foi, d ' e spé rance et de char i t é . Pour 

éviter toute a l lusion aux écr iva ins con tempora ins , p renez les 
philosophes a t h é e s et matér ia l i s tes du xviue siècle, d 'Holbach 
par exemple ; qu 'y t rouvez-vous? des v io lences de l angage in-
justifiables con t r e les rois, l es p rê t r e s , les g r a n d s et les r i ches . 
Les rois son t t ous d e s ty rans , îes p r ê t r e s des imbéci les et des 
imposteurs, les g r a n d s et les r i ches des c o r r o m p u s et des égoïs tes . 
Le peuple es t r e p r é s e n t é c o m m e u n e v ic t ime de la r apac i t é des 
riches, des t r a i t an t s , « qu i s ' eng ra i s sen t j u r i d i q u e m e n t et légale-
ment de la s u b s t a n c e du pauvre » ; les scélérats , l ivrés à la p a r e s s e 
et à la débauche , « n ' on t d ' au t r e r e s sou rce q u e de faire la gue r re 
à la société et de se venger pa r des c r imes , soit de la du re t é d u 
gouvernement soit de sa nég l igence» (1). Lo r squ ' un écrivain se 
pare du beau nom de ph i losophe , es t -ce qu ' i l a besoin de p r ê c h e r 
l 'amour des p a u v r e s avec t an t de h a i n e con t r e les r i ches , e t la 
tolérance avec t an t d ' i n to l é r ance? Est-ce qu ' i l est b ien phi loso-
phique d ' ense igner la l iber té et la f r a t e rn i t é pa r des exci ta t ions 
directes au m a s s a c r e des p r ê t r e s et des rois (2)? 

Qu'on m e p e r m e t t e encore u n e réf lexion : l o r squ ' un écrivain 
présente une hypo thèse , p o u r q u o i ne la donne-t- i l pas p o u r u n e 
hypothèse ? P o u r q u o i la soutient- i l s u r u n ton dog ina l ique , 
comme une vér i té d é m o n t r é e , a lo rs que l u i - m ê m e , d a n s son f o r 
intérieur, est le p r emie r à en dou te r ? Combien y-a-t-il de fa i seurs 
d 'hypothèses r é s e r v é s d a n s l eu r s a f f i rma t ions? Et l o r squ ' un 
grand espri t a la p r u d e n c e de p r é s e n t e r u n e théor i e nouvel le 
hypothétique, avec rése rve , ne voi t -on pas accour i r u n e fou le 
de disciples qui s u p p r i m e n t les rése rves , e t p r é sen ten t l ' hypo-
thèse comme u n e vér i té d é m o n t r é e , en se m o n t r a n t peu difficiles 
sur la valeur des p r e u v e s ? N'es t -ce pas ce qui es t a r r ivé p o u r 
l 'explication d u c r ime p a r l ' a t av i sme? Darwin l'a p roposée 
comme une con j ec tu r e , avec une rése rve ex t r ême (3); l 'école i ta-

(1 Système social, 1. 11. p . 37. 
(2) Ou trouve des excitations de ce genre dans Diderot et La Mettrie. 

« La Nature n'a fai t ni serviteur ni maitre ; 
Je ne veux ni donner ni recevoir des lois. » 
Et ses m lins ourdiraient les entrailles du prêtre, 
A défaut d'un cordon pour étrangler les rois. (Diderot.) 

La Mettrie, après avoir comparé le prince qui savoure à longs traits la tyrannie 
un tigre qui aime à déchirer les autres animaux, ajoute : « Je te plains cependant 

de te repaître ainsi des calamités publiques : mais, qui ne plaindrait encore plus 
un état où il ne se trouverait pas un homme, un homme assez vertueux, pour le 
délivrer aux dépens même de sa vie, d'un monstre tel que toi ? (Discours sur le 
bonheur, édition de Berlin, 1775, t . II. p . 115.) — Cependant, Diderot ne refusa 
pas les bienfaits de Catherine de Russie et La Mettrie ceux de Frédéric II. 

(3} De la descendance de l'homme, 3E édit., p . 149. 
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l ienne d ' an thropolog ie c r iminel le n ' a pas imité cette réserve. 
Toute paro le é t an t une semence , t o u t écrivain a le devoir de 

11e pas t roubler l 'espr i t , le c œ u r , la consc ience de ses semblables 
par des in ju res cont re les pe r sonnes , p a r des a t taques cont re la 
société, par des dou tes s u r les ques t ions morales , lorsque ses 
livres ne s ' adressen t pas aux savan t s . Ce devoir est au jourd 'hu i 
plus impér ieux q u e j amais . Avec le déve loppemen t de l ' ins t ruc-
tion, avec la force de p ropagande q u e la pet i te p resse donne aux 
paradoxes , il est auss i d a n g e r e u x de j o u e r avec les sophismes 
qu 'avec les ma t i è re s explosibles . Les soph i smes peuvent faire 
sauter la société . 

Combien, pa r exemple , n 'est- i l pas i m p r u d e n t de dire dans des 
congrès , des revues , des l ivres , des b rochures , que l ' homme 
n 'est pas l ibre, qu' i l n 'y a ni b ien ni ma l , qu£ le cr ime est un 
p h é n o m è n e na ture l , q u e la cr iminal i té es t fa ta le ? Est-ce qu' i l est 
poss ible de croire, c o m m e l 'écri t La Mettr ie , q u e c 'est « une théo-
rie innocente et de pure curiosi té » ? Est-ce qu' i l est exact de 
compare r cet te ques t ion ii un p r o b l è m e de géomét r i e (1) qui 
n ' in té resse pas la condu i t e des h o m m e s ? Un savan t peu t écrire 
en dé te rminis te et agi r c o m m e s'il c roya i t au l ibre arbi t re par 
une inconséquence qu i p r o u v e la f aus se t é de son sys tème ; mais 
est-ce qu' i l n ' e s t pas à c r a i n d r e q u e la p l u p a r t des h o m m e s , trou-
vant u n e excuse d a n s le d é t e r m i n i s m e pour toutes les passions 
et tous les vices, n ' a d o p t e n t une doc t r ine auss i commode , pour 

(1) Plutarque, avec son admirable bon sens, a déjà r é fu t é ce sophisme qu'une 
erreur théorique sur une question morale n 'a pas plus de conséquences fâcheuses 
sur la conduite des hommes qu'une erreur de géométrie ou de physique : « Si quel-
qu'un pense q u e d e petits corps indivisibles, que l'on appelle atomes, et le vide soient 
les principes de l 'univers, c'est une fausse opinion qu'il a, mais elle ue lui engendre 
pas d'ulcère, elle ne lui donne pas de lièvre, ni ne lui cause point de douleur qui 
le tourmente. Et, au contraire, si quelqu'un estime que la richesse soit le bien sou-
verain de l 'homme, cette fausseté d'opinion a une rouille et verni qui lui ronge 
l'Ame, qui le transporte hors de soi, et ue le laisse point reposer ; elle le poingt de 
fur ieux aiguillons... » Les erreurs sur le vice et la vertu « engendrent plusieurs 
maladies et plusieurs passions, comme des vers e t des teignes, dedans les Aines où 
elles pénètrent ». [De la superstition.) Chez les auteurs auciens, on trouve aussi 
des exemples de coupables cherchant des excuses dans de fausses maximes. Ainsi 
Philippe, roi de Macédoine, après chaque meur t re qu'il avait commis, avait coutume 
de répéter cette fausse max ime usitée chez les Grecs : « Il faut être insensé pour 
laisser vivre les enfants après avoir tué le pè re» . (Rhétor ique d'Aristote, 1. 1, ch. xv, 
traduction Gros, p . 201.) Cette fausse maxime existait auss i chez les Scythes, qui 
la mettaient aussi en prat ique eu faisant mourir les enfants mâles de ceux qui étaient 
punis de mort. (Hérodote, IV, § 09.) D'après Épictète. les courtisanes de Rome « pour 
autoriser leur libertinage se servaient des livres de la République de Platon, à cause 
que ce philosophe veut que les femmes soient communes ». (Vie d'Epictète, par 
Gilles Boileau, p . 42, le frère du grand poète . ) 
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endormir l eu r conscience? L 'homme qui veut s 'écar ter du devoir 
cherche à colorer sa conduite pa r des sophismes ; il lui en coûte 
de se reconnaî t re coupable . Avec quelle avidité il se je t te sur le 
moindre prétexte pour se just if ier aux yeux des a u t r e s et à ses 
propres veux! Il s 'efforce de t rouver des tor ts à celui à qui il va 
nuire, il se grossit des griefs insignifiants , et par mille subti l i tés 
il s'efforce de t romper les aut res et de se t romper lu i -môme. Plus 
d 'une fois, j 'ai constaté qu'il cherche des excuses dans le natura-
lisme, dans les exigences de la na tu re .Les exigences de la na tu re , 
les lois de la na tu re , la voix de la na tu r e (1) sont volont iers 
invoquées par u n débauché, par un h o m m e colère, vindicatif . 
Avec quelle satisfaction celui qui es t tiraillé en t re le devoir et la 
passion n 'accueil lera-t- i l pas une théor ie qui enseigne que la 
passion es t irrésistible, que le devoir est peu t -ê t re une illusion 
et que les actions huma ines sont la suite nécessai re du t empé-
rament , de l ' hé réd i té ! Il n 'est pas nécessaire d 'ê l re versé dans 

(1) Ou sait quel étrange abus a été fait de ces expressions par les philosophes 
du xvm* siècle : « Ecoutez la Nature, s'écrie d'Holbach : 0 vous, dit-elle, qui, d'après 
l'impulsion que je vous donne, teudez vers le bonheur dans chaque instant de votre 
durée, ne résistez pas à ma loi souveraine. Travaillez à votre félicité ; jouissez sans 
cesse... Ose donc t 'alfranchir du joug de cette religion, ma superbe rivale, qui mé-
connais mes droits. » (Système de la nature, t . Il, ch. xiv.) « 0 Nature, ô amour !» 
s'écrie à son tour La Mettrie dans l'Art de jouir qu'il est impossible de citer. Il 
invite le lecteur à suivre la morale de la nature : « Se raidir contre la nature, se 
regimber contre elle, quelle comédie! » . A cùté de belles pages inspirées par l 'a-
mour de la nature, que de sophismes dans les ouvrages de Rousseau : La nature 
fait l 'homme bon, la société le déprave; l 'homme de la nature a toutes les vertus, 
l'homme social tous les vices. Dans l'état de nature, l 'homme est libre, indépendant ; 
l'homme civil « naît, vit et meurt dans l'esclavage. » C'est au nom des droits de la 
nature que les institutions sociales sont battues eu brèche. Quelles belles maximes, 
à l'usage des communistes, que les pensées suivantes : « Celui qui mange dans 
l'oisiveté ce qu'il n'a pas gagué lui-même le vole, et un rentier que l 'Etat paye pour 
ne rien faire ne ditrère guère à mes yeux d'un brigand qui vit aux dépens des pas-
sauts. » La nature condamne la science et les arts : « Peuples, sachez donc une fois 
que la nature a voulu vous préserver de la science, comme une mère arrache une 
arme dangereuse des mains de son enfant. » Ces sophismes ont si bien pénétré 
dans le peuple qu'il u'est pas rare aujourd'hui de les voir sortir de la bouche des 
prévenus : un ouvrier, à qui M. Macé adressait des observations sur les vols aux-
quels il dressait ses enfants et sur sa tenue peu décente, répondit : « L'homme et 
la femme ayant la même origine et la même lin, je laisse à la nature le soin d 'agir . 
— Et vous laissez aussi vos enfauts voler ? répliquai-je. — Dites : s 'amuser. » (Macé, 
Mon Musée criminel, p. 130.) En présence des conséquences déplorables, résultant 
des faux systèmes philosophiques qui veulent détruire les croyances sp i r i tua l i tés 
et chrétiennes, comment ne pas trembler sur le sort de la société « abandonnée aux 
systèmes qui travaillent à la dissoudre, systèmes fuuestes et inseusés, que la mau-
vaise philosophie a fait naitre, et contre lesquels la bonne philosophie, trop peu 
écoutée, est impuissante à prémunir la foule, plus facile à égarer qu'à instruire '! Si 
ceux qui veulent ruiner le christianisme dans l'esprit des peuples jue savent pas ce 
qu'ils font, ils sont bien aveugles ; s'ils le savent, ils sont bien coupables envers la 
patrie et l 'humanité ». (Th. H. Martin, Philosophie spirilualisle de la nature, 
préface, p. xiv.) 
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les études philosophiques p o u r comprendre l ' excuse q u e le vice 
et le crime trouveront d a n s la c royance à la fa ta l i té physiolo-
gique. Et alors quelle r e sponsab i l i t é a s s u m e l 'écr ivain qui pro-
page une doctrine si d a n g e r e u s e ! Que répondrai t - i l , si un accusé 
lui disait : « C'est votre l ivre qui , en me fa isant c ro i re à la fatal i té 
du tempérament, à la fo rce irrésist ible des pass ions , m'a e m p ê c h é 
d'y résister? C'est vous q u i m 'avez pe rdu pa r vos soph i smes ! » 
Est-ce que cette crainte d ' e n c o u r a g e r le vice et le c r ime, en l eu r 
fournissant des excuses , ne devra i t pas faire t r e m b l e r les écri-
vains qui ébranlent le f o n d e m e n t de la loi mora l e et de la loi 
pénale ? Est-ce une occupat ion bien ph i losophique de vouloi r 
faire douter de Dieu, de l ' â m e , du libre a rb i t r e , de faire cour i r 
les plus grands dangers à la mora l i té pub l ique ? Et la sa t i s fac-
tion qu'éprouve le théor ic ien à c o m m u n i q u e r ses dou tes vau t -
elle plus que le salut de la société ou m ê m e q u e la mora l i té d 'un 
seul homme qui peut en ê t re éb ran l ée? 

Il est temps que les théor ic iens (1) me t t en t un frein à la f u r e u r 
de parler et d'écrire à la légère su r les ques t ions m o r a l e s et 
sociales, sans souci des c o n s é q u e n c e s qui résu l ten t de leurs 
paroles et de leurs d i scours . Je suis f r appé depu i s q u e l q u e t emps 
du nombre d 'anarchistes et de l i b re s penseurs q u e l 'on r encon t r e 
parmi les prévenus. Assez souven t , dans les pe rqu i s i t ions fai tes 
au domicile des accusés , les commissa i re s de police t r o u v e n t des 
livres et brochures j u s t i f i an t le vol ou l ' a ssass ina t à l 'égard des 
patrons, des bourgeois, ou p r ê c h a n t l ' anarchie et la l ibre pensée . 
Le mépris public devra i t f r a p p e r les écr iva ins qui , pa r vani té 
littéraire, amour du b ru i t , f ou rn i s sen t des excuses et des a r m e s 
aux reslitutionnaires e t aux a s sa s s in s , e t les pol i t ic iens qui pa r 
ambition excitent, pou r en prof i ter , la ha ine et l 'envie, l ' espr i t 
d'anarchie et de révol te . 

LE CRIME ET LA POLITIQUE. — La pol i t ique, d o n t j e veux é tud ie r 
l'influence sur la c r imina l i té , n ' e s t pas cette noble sc ience du 
gouvernement sur laque l le on t écr i t les plus g r a n d s espr i ts , Aris-

1 Le péril qu.' fout courir a la moralité publique les faux systèmes philosophi-
ques, vient d'être dénoncé p a r M . P . Bourget, dans la préface de sou romau teDisciple; 
par M.Paul Janet dans son remarquable article sur la Responsabilité philosophique-, 
par un critique émiuent, M. Brunetière, qui étudie, daus la Revue des Deux Mondes, 
le mouvement littéraire contemporain avec une rare pénétrat ion; par M. Franck, 
cet esprit si net, si vigoureux, toujours sur la brèche quand il y a un sophisme a 
c m battre et une noble cause à défendre et p a r M. Jules Simon dans sou be:iu livie 
Dieu, Pairie, Liberté. 

tote, Pla ton, M o n t e s q u i e u : c 'est la pol i t ique t r a n s f o r m é e en 
métier, qui déso rgan i se le pays , e m p ê c h e les r é f o r m e s , déve loppe 
l 'alcoolisme, l ' espr i t de f r a u d e et de cor rup t ion , affaiblit le s e n -
timent de I n j u s t i c e et l ' a m o u r du travail . 

Je ne suis pas le p remie r à faire r e m a r q u e r l 'action de la poli-
t ique su r la c r imina l i t é . Le savant p r o f e s s e u r de médec ine légale 
à la facul té de Lyon, 31. le D r I . acassagne , a d é j à observé que , 
pendan t les a n n é e s d 'é lec t ions , il y a un p lus g rand n o m b r e de 
coups et b l e s s u r e s , e t q u e la m ê m e observa t ion a é té fai te en 
Angleterre (1). Dans le midi de la F rance , en Corse su r tou t , les 
élections ne d é t e r m i n e n t p a s s eu l emen t des r ixes , des actes de 
violence, ma i s que lque fo i s des m e u r t r e s et d e s a s sas s ina t s . En 
Corse « les max ima de cr iminal i té se t rouven t aux pér iodes de 
troubles po l i t i ques ; c ' e s t qu ' en effet les lu t tes é lec tora les s o n t 
plus pass ionnées en Corse q u e pa r tou t a i l leurs . Celles qui on t 
suivi l ' é tab l i ssement du suf f rage universe l , en 1848, ava ien t p ro-
voqué u n e telle r ec rudescence de m e u r t r e s e t d ' a s sa s s ina t s q u e 
le gouve rnemen t s 'en é m u t et fit vo te r en 1853 u n e loi t e m p o r a i r e 
(pour cinq ans) p r o h i b a n t le por t d ' a r m e s (2) ». 

Les pass ions pol i t iques insp i ren t que lquefo i s auss i de f aux 
témoignages. S u r le con t inen t , les f aux t émoignages se p r o -
duisent, en généra l , p a r compla i sance , au prof i t d 'un corel igion-
naire pol i t ique : il e s t e x t r ê m e m e n t r a r e qu 'on accuse m é c h a m -
ment un innocen t d e v a n t la jus t ice . En Corse , la v io lence 
des lut tes é lec tora les est si g r ande , q u e les f ausses accusa t ions 
contre des adver sa i r e s pol i t iques n 'y s o n t p a s t rès r a r e s . 
L 'adversaire pol i t ique est auss i dé tes té q u e l ' ennemi , a lo rs 
qu' « on ne devra i t t en i r pour e n n e m i s q u e ceux qui p o r t e n t 
les a r m e s cont re n o t r e p a y s et non pas ceux don t les opinions 
polit iques d i f fèrent des nô t r e s » (3). 

Dans les pays où les pass ions son t vives, des f r a u d e s et des vio-
lences sont c o m m i s e s p e n d a n t les pér iodes é lec tora les . Mais là 
où le ca rac tè re es t f roid , posit if , c o m m e a u C e n t r e , en Normand ie , 
ou dans que lques pa r t i e s m o n t a g n e u s e s du Sud Est, l ' a rgen t , 
qui a t ou jou r s joué u n rôle i m p o r t a n t dans les é lec t ions , t end à 
exercer u n e inf luence p r é p o n d é r a n t e ; u n e p lu ie d 'or es t r é p a n -
due sur les c a m p a g n e s . Les é lec teurs , à qui les cand ida t s ont fait 

(1) Reçue scientifique, numéro du 28 mai 1881. 
(2) Statistique criminelle de ISSU. p. xix. 
(3j Cicéron, De officiis, 1.1, § 25. 



t a n t de p r o m e s s e s qu i n ' on t p a s é t é tenues , dev i ennen t scep-
t iques à l 'égard d e s pa ro l e s et p r é f è r e n t u n a v a n t a g e immédia t 
qu i soit pa lpab le . Les p ièces de m o n n a i e a d r o i t e m e n t d i s t r ibuées 
c o m m e n c e n t à e x e r c e r a u t a n t de s éduc t ion q u e les p r o g r a m m e s 
les p lus colorés . Lo r sque la s i tua t ion des é lec teurs ne p e r m e t 
pas l âchâ t d i rec t de l eu r vote , le c a n d i d a t m é n a g e l eu r dél ica-
tesse p a r des sousc r ip t ions à d e s œ u v r e s de b i en fa i s ance ou 
d 'ut i l i té pub l ique . Peu t -on i n t e r d i r e la b i en fa i sance à un h o m m e 
géné reux , qui compa t i t à t ou t e s l e s sou f f r ances de ses conci-
toyens et veu t sa t i s f a i r e tous l e u r s be so ins ? 

S'il fau t en c ro i r e Bossue t , ces f r a u d e s et ces ac t e s de c o r r u p -
t ion, qu i v i e n n e n t si s o u v e n t a l t é r e r la s o u r c e des pouvo i r s 
électifs , son t si b ien i n h é r e n t s a u x é lect ions , qu ' i l s se p r o d u i s e n t 
dans les é lec t ions ecc lés ias t iques , a E t , p o u r p a s s e r d e s â m e s les 
p lu s g ross iè res a u x p lu s é p u r é e s , combien a-t- i l fa l lu p r e n d r e de 
p r é c a u t i o n s p o u r e m p ê c h e r d a n s l e s é lect ions m ê m e ecclésias-
t iques et re l ig ieuses , les caba les , l es br igues , les p r o m e s s e s 
et les p r a t i ques les p lu s c r imine l l e s , les pac t e s s i m o n i a q u e s et 
les a u t r e s d é r è g l e m e n t s t rop c o m m u n s en cet te m a t i è r e ; s ans 
q u ' o n pu isse se van t e r d ' avo i r p e u t - ê t r e fa i t au t r e chose q u e de 
couvr i r ou pa l l i e r ces vices, loin de les avoir e n t i è r e m e n t dérac i -
nés. » (Traité delà Concupiscence, ch. xvi.) 

Mais les p a y s o ù la co r rup t ion é l ec to ra le para î t avoir acqu i s la 
p lus g r ande in t ens i t é s o n t l a R é p u b l i q u e r o m a i n e d a n s l ' an t iqu i té 
et l 'Angle te r re d a n s les t e m p s m o d e r n e s . Il suf f i t de l i re le 
p la idoyer de C icé ron p o u r P l a n c i u s , p o u r se r e n d r e c o m p t e de la 
vénal i té des é l e c t e u r s : « Les s u f f r a g e s s o n t gagnés p a r les 
c a r e s s e s et n o n d o n n é s a p r è s e x a m e n ; ceux qui vo t en t consi-
dè ren t p lus s o u v e n t ce qu ' i l s do iven t e u x - m ê m e s à c h a c u n , q u e 
ce qui para î t ê t r e d ù aux c a n d i d a t s pa r la R é p u b l i q u e ; c 'es t à 
nous qui n o u s t r o u v o n s a u mi l i eu des t e m p ê t e s e t d e s flots 
popula i res de sou f f r i r p a t i e m m e n t les déc i s ions d u p e u p l e . » 
(§ 3, 4.) On sai t q u e les c a n d i d a t s d o n n a i e n t d e s j eux , des com-
b a t s de bê te s s a u v a g e s , f a i s a i e n t des d i s t r i bu t ions de blé ou 
d ' a rgen t , d a n s l ' e spo i r q u ' u n e fois n o m m é s il t r o u v e r a i e n t b ien 
le moyen de p a y e r l eu r s de t t e s et de s ' en r i ch i r . P o u r r é p r i m e r 
cel te cor rup t ion , u n g r and n o m b r e de lois f u r e n t éd ic tées , ma i s 
el les ne f u r e n t q u e r a r e m e n t app l iquées . P o m p é e et Césa r favo-
r i s è ren t l ' impun i t é : « C o m m e les b o n s l ég i s l a t eu r s c h e r c h e n t à 
r e n d r e l eu r s conc i toyens m e i l l e u r s , ceux- là t rava i l l a ien t à les 
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rendre p i res . » (Grandeur et décadence des Romains, ch. x m . ) 
« Les lois f u r e n t f r a p p é e s d ' impu i s sance p a r la violence, la 
brigue et l ' a rgen t (1). » (Tacite.) 

Lorsque les r e s sources pe r sonne l l e s des cand ida t s ne p e r m e t -
tent pas de t rop g r a n d e s la rgesses , ou lo r sque les é lec teurs qu ' i l s 
v e u l e n t gagner ne son t p a s de ceux don t on p e u t a c h e t e r le su f -
frage, la co r rup t ion se con t inue p a r des p r o m e s s e s d ' emplo i s . 
Les services é lec toraux se ron t payés en fonc t ions pub l iques , 
bien que la jus t i ce et l ' in té rê t social exigent q u e les emplo is 
soient confiés aux p lus d ignes . Les mei l l eures lois, en effet, s o n t 
inefficaces, si ceux qui les a p p l i q u e n t cessen t d 'ê t re chois is p a r m i 
les p lus éc la i rés , les p lus i n d é p e n d a n t s , e t le mauva i s choix des 
fonct ionnai res est u n e d e s p r inc ipa les causes d ' a f fa ib l i s sement 
pour un pays . « Il n ' e s t guère , dit Vattel , de f au t e p l u s pern i -
cieuse à la l ongue d a n s u n É ta t ; elle y in t rodui t u n r e l â c h e m e n t 
et les af fa i res condu i tes p a r des m a i n s m a l h a b i l e s ne p e u v e n t 
manque r d ' avo i r un mauva i s succès . Un É ta t p u i s s a n t se sou t i en t 
que lque t e m p s p a r son p ropre poids ; ma i s enfin il t o m b e d a n s 
la décadence , e t c 'es t peu t - ê t r e ici l ' une d e s p r inc ipa les c a u s e s 
des révolu t ions q u e l 'on r e m a r q u e d a n s les g r a n d s e m p i r e s (2). » 

Rien ne démora l i se p lus u n peuple q u e le succès des inca-
pables et des ind ignes . A quoi bon t ravai l ler , s'il suff i t , su ivan t 
les temps, de m o n t r e r pa t te b lanche ou pa t te rouge , de cr ier vive 
le roi ! ou vive la l igue ? Lo r sque les op in ions t i e n n e n t l ieu de 
méri te , la tenta t ion est g r ande p o u r ceux à qu i le mér i te fai t 
défaut de se d o n n e r l 'opinion du jou r , de faire du zèle p o u r a r r i -
ver aux emplois . Alors on voit se f o r m e r , dans d i f fé ren ts pays 
d 'Europe et d 'Amér ique , u n e n o m b r e u s e légion de c i toyens qu i 
vivent de la po l i t ique et font r é c o m p e n s e r l eu r s services é lecto-
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(1) Cicéron lu i -même, plaidant pour Murena, n 'hési tai t pas ;1 prendre la défense 
des jeux donnés au peuple par son client et à convenir qu'i l en avait donné de trois 
sortes (§ 19). Caton s ' indiquait de ces manœuvres : « Eh quo i ! disait-il, le souverain 
pouvoir, l 'autori té suprême, le gouvernement de la Républ ique seront le prix de 
votre adresse à flatter les passions des hommes, à séduire leurs espri ts , à les 
enivrer de voluptés ! Le mérite d 'un candidat doit seul lui concilier les suffrages. » 
Cicéron répondait que Caton censurait avec t rop d ' amer tume les m œ u r s électorales 
de son temps : « .Ne privez pas, disait-il , le peuple romain du plaisir qu'il trouve 
aux jeux, aux spectacles de gladiateurs , aux fest ins et à tous les divertissements 
institués par nos ancêt res . Laissez les candidats exercer une bienveillance qui 
prouve plu tût de la générosité que de coupables largesses. » (Voy. aussi la 
Corruption électorale à Home, par Labatut , et les Lois et les mœurs électorales, 
par A. Lefèvre-Pontalis.) Sénèque ,pa r l an t des élections à Rome, les compare à des 
marchés publics, où les suffrages sout achetés. (Lettre 118.) 

(2) Le Droit des gens, 1. I, ch. x m . 
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r a u x , t o u j o u r s p rê t s à les vend re au plus off rant . P o u r l eu r don-
n e r sa t i s fac t ion , des emplo i s nouveaux sont c réés , a lo rs qu'il 
f aud ra i t en d i m i n u e r le n o m b r e ; les den ie r s publ ics son t mis 
a u pi l lage. En ou t re , c o m m e les places qui dev iennen t vacan tes 
ne son t j a m a i s aussi n o m b r e u s e s que les d e m a n d e s , les d é n o n -
cia t ions p l e u v e n t s u r ceux qui sont en fonc t ions (1). Il m 'a été 
d o n n é de voir les dénonc ia t ions insp i rées p a r un avocat s ans 
c a u s e s c o n t r e tous les magis t ra t s d 'un t r ibuna l ; ces dénonc ia -
tions, q u e l ' avocat fa i sa i t s i gne r par des h o m m e s pol i t iques se 
t e rmina ien t t ou t e s p a r cet te p h r a s e : M. X, avocat ( l ' au teur des 
dénoncia t ions) , fe ra i t un excel lent subst i tut , u n excel lent p rocu-
r e u r de la Répub l ique . Cette rage des dénonc ia t ions a si bien 
p é n é t r é j u s q u ' a u x d e r n i e r s r a n g s de la société, que n o u s avons 
e u à s t a tue r , il y a q u e l q u e s jours , à la c h a m b r e d ' accusa t ion , 
s u r l 'a f fa i re su ivan te : un individu des Alpes-Mari t imes, con-
voi tant d e p u i s l o n g u e s a n n é e s la place de g a r d e - c h a m p ê t r e , 
avai t , à p lu s i eu r s r e p r i s e s , dénoncé le t i tulaire ; ces dénonc ia -
t ions é t an t r e s t é e s s ans effet, il fabr iqua u n e fausse d é m i s s i o n et 
l ' envoya a u p ré fe t , p e n d a n t q u e par le m ê m e c o u r r i e r il d e m a n -
dait la p lace vacan te . 

Combien de fonc t i onna i r e s honorables , pleins de m é r i t e , ont 
é té dénoncés , r évoqués , p o u r fa i re place à des agents é lec toraux 
ou à des h o m m e s p o l i t i q u e s ! Un h o m m e d 'espr i t , A l e x a n d r e 
D u m a s , a dit q u e les a f fa i res , c 'est l ' a rgen t des a u t r e s . Ne 
pou r r a i t - on pas di re auss i : la polit ique, c 'es t les p laces des 
a u t r e s ? 

Les violences , les ac tes de cor rupt ion , les dénonc ia t ions ca lom-
n ieuses ne son t p a s les s eu l s délits qu i se p r o d u i s e n t p e n d a n t 
les é lec t ions ; il f au t encore m e n t i o n n e r les dél i ts de f r a u d e élec-
torale , d ' i n j u r e s et de d i f famat ion . Je ne veux pas é n u m é r e r t ous 
les m o y e n s qui son t que lque fo i s p ra t iqués pour fals i f ier le s c ru -
t in . Je m e c o n t e n t e r a i de c i te r ceux qui ont é té emp loyés d a n s 
des af fa i res q u e j 'a i jugées . Lorsqu 'un par t i a r éuss i à ne compo-

(1) Ces dénonciations rappellent les délations qui étaient si fréquentes à Rome. 
« C'était la voie pour aller aux honneurs et à la fortune, chose que nous ne voyons 
point parmi nous », ajoute Montesquieu (Esprit des lois, I. VI. Hi. vin}, mais que 
la polit iquea fait revivre au s ix"s iècle . « Il faut , dit M. Léon Sav. avoir passé p r 
les affaires pour avoir une idée du nombre de gens dont la révocation est demandée 
par ceux qui veulent les remplacer. (La Politique financière de la France.) Voyez 
aussi la remarquable étude de M. Edmond Scherer sur la Démocratie en France, 
p. 27, et quelques pages pleines de vigueur de M. le D' Corre, dans son livre 
Crime et suicide, p . 382, et de M. Tarde, dans la Criminalité comparée, p . 186. 

LE CRIME, LE PARADOXE ET LA POLITIQUE 281 

ser le b u r e a u qu 'avec des amis , il fai t t r o u b l e r l 'o rdre p a r des 
compères , au m o m e n t d u dépoui l l ement d u s c r u t i n , ce qui au to -
rise le p ré s iden t à faire évacuer la sa l l e ; p a r l a se t rouve suppr i -
mée la surve i l lance q u e les adver sa i r e s e x e r ç a i e n t su r les opéra -
tions du dépou i l l emen t . La salle u n e fois évacuée , des p a q u e t s 
de bul le t ins tout p r é p a r é s sont in t rodu i t s d a n s l ' u rne , e t le t o u r 
est joué. Quelquefois auss i des p a q u e t s de bu l l e t ins son t m i s 
dans l ' u rne avant l ' ouve r tu re d u scrut in ; j e m e rappel le q u ' u n e 
f r aude ana logue avait été commise à Ta ra scon : l ' u rne avait é té 
trouvée b o u r r é e de bul le t ins , a v a n t q u e le vote e û t c o m m e n c é . 
Un aut re moyen de fa ls i f ier le sc ru t in cons i s te encore à faire 
voter les absen t s et les mor t s . 

Les h o m m e s po l i t iques qui f r a u d e n t le s c ru t i n ou c o r r o m p e n t 
les é lec teurs , p o u r se fa i re élire, r e s ten t - i l s t o u j o u r s , une fois 
élus, à l ' abr i de tout soupçon de co r rup t ion ? De m ê m e que les 
anciens c o u r t i s a n s venda ien t l eu r appui , ne sont - i l s p a s quel-
quefois t en tés de t r a f i que r de leur crédi t , de p r ê t e r leur con-
cours , m o y e n n a n t sa la i re , à des socié tés financières? Je ne veux 
pas r eche rche r ce qu i se pa s se en F r a n c e , m a i s ces s canda le s ne 
sont pas r a r e s en A m é r i q u e . On a t rouvé aux Éta ts -Unis , su r les 
livres de p lu s i eu r s socié tés financières, l ' indicat ion de s o m m e s 
impor tan tes d o n n é e s à des h o m m e s pol i t iques pour fa i re p a s s e r 
un bill qu i leur accorda i t une subven t ion ou tou te a u t r e f aveu r . 
Il s 'es t m ê m e f o r m é u n e corpora t ion c o m p o s é e s u r t o u t de j o u r -
nalistes, d ' agen t s d ' a f fa i res , « qu i occupen t les couloi rs de la 
Chambre et s e rven t d ' i n t e rméd ia i r e e n t r e les l ég i s la teurs et les 
gens qui veu len t les a c h e t e r » (1). A s s u r é m e n t , j e ne c ro i s p a s 
que la co r rup t ion soit auss i p ro fonde en F r a n c e qu ' en Amér ique . 
Dieu merc i ! l es h o m m e s pol i t iques et les j ou rna l i s t e s f r ança i s 
qui m a n q u e n t à l ' h o n n e u r sont e n c o r e en minor i t é ; n o u s 
comptons , d a n s n o s a s semblées po l i t iques et d a n s la p res se , des 
h o m m e s de l ' h o n o r a b i l i t é ' l a plus abso lue , qu i ne s o n t a n i m é s 
que de l ' a m o u r du bien publ ic . Cependan t , c o m m e n t n ie r q u e 
nos m œ u r s pub l iques on t f léchi, qu 'e l les son t d e v e n u e s un peu 
a m é r i c a i n e s ? Où est , hé l a s ! ce m é p r i s de l ' a rgen t , qui était 
au t refo is si généra l en F rance , e t qui fa isa i t l ' é t o n n e m e n t et l ' ad-
mirat ion de nos vois ins et s u r t o u t des Angla i s qu i vena ien t visi-
t e r no t re p a y s ? B e n t h a m n o t a m m e n t , q u i l ' avai t cons t a t é , en 

(1) V. le livre remarquable de M. Claudio Januet sur les Etats-Unis contempo-
rains, p . 149. 
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étai t e x t r ê m e m e n t é t o n n é (1). En est-i l t ou jou r s ainsi , lo r sque , 
p o u r ne ci ter q u ' u n seul e x e m p l e , le d i r e c t e u r d u Crédi t fonc ie r a 
r e c o n n u p u b l i q u e m e n t q u ' u n e s o m m e de 22 mi l l ions avait é té 
d o n n é e à la p re s se p o u r se la r e n d r e f a v o r a b l e (2) ? 

Ce n ' e s t pas s e u l e m e n t à P a r i s q u e d e s fa i ts de co r rup t ion et 
de concuss ion se son t p r o d u i t s d a n s ces de rn iè res a n n é e s ; des 
s canda le s a n a l o g u e s on t éc la té d a n s de g r a n d e s vi l les de la p r o -
vince et on t é té j u g é s p a r les t r i b u n a u x co r r ec t i onne l s et les 
cours d ' ass i ses . C'est a insi que , le 29 n o v e m b r e 1886, a é té j ugée 
p a r la cou r d ' a s s i s e s d e s B o u c b e s - d u - R l i ô n e u n e af fa i re de con-
cuss ion qu i c o m p r e n a i t q u a t r e a c c u s é s , d o n t deux é ta ien t 
a d j o i n t s au m a i r e de Marsei l le et d e u x conse i l l e r s m u n i c i p a u x . 
Le consei l ler munic ipa l , qu i é ta i t d o c t e u r en médec ine , e t l ' ad-
joint , qu i était p ro fes seu r , on t é t é acqu i t t é s , m a i s l ' au t r e a d j o i n t 
e t l ' au t re conse i l le r m u n i c i p a l on t é t é c o n d a m n é s à la d é g r a d a -
t ion pub l ique . 

N'est-ce p a s encore à la po l i t i que et à l ' i nsuf f i sance de la 
r ép ress ion qu' i l f au t a t t r i b u e r le n o m b r e cons idé rab le de dél i t s 
d ' i n j u r e s et de d i f famat ion qui r e s t e n t le p lus s o u v e n t i m p u n i s ? 
Les lu t tes é lec tora les on t p r i s u n e tel le violence, q u e les c a n d i -
da t s , l eu r s p a r e n t s , l eu r s a m i s s o n t c o u v e r t s d ' i n j u r e s et d ' o u -
t rages . Ces hab i tudes de g ros s i è r e t é e t de d i f famat ion s o n t con -
servées a p r è s la lut te , n o n s e u l e m e n t à l ' égard d e s a d v e r s a i r e s 
pol i t iques , m a i s e n c o r e à l ' égard d e s fonc t ionna i r e s , pa r ce qu ' i l s 
fon t leur devoi r e t veu len t r e s t e r i n d é p e n d a n t s . Que lques j o u r -

. n a u x font de la d i f f ama t ion un v é r i t a b l e m é t i e r qui t o u c h e à 
l ' e sc roquer ie , sous f o r m e de c h a n t a g e . Est-ce q u e n o s m œ u r s et 
nos lois ne son t pas d e v e n u e s t r o p i n d u l g e n t e s p o u r les d i f f a m a -
t e u r s ? Je ne d e m a n d e pa s , a s s u r é m e n t , qu 'on r e v i e n n e aux 
pe ines excess ives don t les a n c i e n s p e u p l e s f r a p p a i e n t l ' i n j u r e (3). 
Mais a u j o u r d ' h u i ne s o m m e s - n o u s pas t o m b é s d a n s l ' excès con-

(1) Traité delà législation civile et pénale, t . III. p . 43. 
(2) Journal officiel du 8 niai 1890. Dans l'airain- de la Banque de Lyon e t I.oire 

que j 'ai jugée, il est résulté des débats qu 'une somme de 4 millions avai t été 
distribuée à la presse dans le même bu t . Je pourrais citer d 'autres sociétés t inau-
cières qui ont agi de même. 

(3) Ou sait que h loi des Douze Tables prononçait la peine de mort contre les 
injures publiques et les diffamations. « .Nos lois des Douze Tables, dit Cicerón, qui 
prononcent en si peu de cas la peine capitale, ont voulu que le dernier supplice fût 
infligé à celui qui réciterait publ iquement ou composerait des vers injurieux et dif-
famatoires. » (Républ ique , IV, 10.) Le sentiment de l 'honneur était si vif chez les 
Barbares que, d'après les Qragas (recueil de lois islandaises), on avait le droi t de se 
venger par la mort des injures de lâche, prostitué ou sodomite. (Du Boys, 1.1, p. 43.) 

t r a i r e ? S o m m e s - n o u s bien p é n é t r é s de l ' in térê t i m m e n s e qui 
commande la protect ion de l ' h o n n e u r et de la cons idéra t ion des 
citoyens, e t du mal souven t i r réparab le q u e fai t la ca lomnie (1)? 
Est-ce que la paix sociale p e u t subs is te r , si le b ien le p lu s p r é -
cieux de l 'honnê te h o m m e , son h o n n e u r , qui est auss i celui de sa 
f emme et de ses en fan t s , n 'es t pas s u f f i s a m m e n t p r o t é g é ? Si 
l 'usage du duel tend à se généra l i se r , n 'es t -ce p a s à l ' insuf f i sance 
de la protect ion légale qu' i l fau t l ' a t t r ibuer ? L ' h o m m e qui est 
g ravement insul té pa r la p resse , c ra ignan t de n 'ob ten i r q u ' u n e 
répress ion incomplè te d u t r ibunal cor rec t ionnel , ou r e d o u t a n t , 
s'il est fonc t ionna i re publ ic , u n e fa ib lesse p lu s g r ande de la 
par t du j u ry , recule devan t le scanda le de la publ ici té des déba t s 
et est tenté de se faire jus t ice l u i - m ê m e . 

Enfin, la pol i t ique a développé l ' a lcool i sme en F r a n c e , en fai-
sant ab roger la loi qu i s o u m e t t a i t l ' ouve r tu r e des débi t s de 
boissons à u n e autor isa t ion adminis t ra t ive , e t en p r e n a n t les 
débi tants de bo issons sous sa p ro tec t ion . C o m m e les é lect ions se 
font beaucoup dans les déb i t s de bo issons , les déb i tan t s , sou te -
nus par les h o m m e s pol i t iques , e n t r e n t en lu t te avec l ' admin i s -
t rat ion pour échappe r à l ' appl ica t ion des lois. « Ceux qui son t 
chargés de fa i re les lois, di t M. Léon Say, r e c o m m a n d e n t ceux 
qui ne veulen t pas qu 'on les l eu r app l ique . . . Il y a des r e d e -
vables con t r e lesquels les agen t s d u g o u v e r n e m e n t n ' on t p l u s le 
courage de verba l i ser , car ce sera i t s ' a t t i re r des in imit iés et s 'ex-
poser à des dénonc ia t ions . . . Les déb i t an t s de bo i s sons é c h a p p e n t 
de plus en p lu s à l 'action de la régie (2). » Si, m a l g r é la c ra in te 
de ces inimit iés et de ces dénonc ia t ions , les employés fon t l eu r 
devoir e t cons t a t en t les con t r aven t ions , i m m é d i a t e m e n t des 
h o m m e s pol i t iques d e m a n d e n t l ' abandon des p rocè s -ve rbaux o u 
la remise de l ' amende . Bien p lus , q u a n d la r e m i s e de l ' a m e n d e 
est accordée , le dépu té fai t a n n o n c e r d a n s l e s j o u r n a u x q u e cet te 
faveur a été o b t e n u e su r ses d é m a r c h e s . 

Les pe r t e s qui r é su l t en t p o u r le t r é s o r publ ic de ces r emises 
d ' amende accordées aux déb i t an t s de bo issons su r les r e c o m -
manda t ions d ' h o m m e s pol i t iques, sont cons idé rab les . Mais le 

(1) Calomniez toujours, il en restera quelque chose, a dit un personnage du théâtre 
de Beaumarchais. « Calomniez toujours, disait Philippe de Macédoine: si la blessure 
guérit, la cicatrice restera. » (Diderot, Essai sur les règnes de Claude et de S'éron. p. 7.) 

2) - Aussi, dit M. Léon Say, l ' impôt indirect rentre-t-il fort mal. . . Eu 18711, on 
constatait encore 13,270 contraventions aux droils de circulation sur les vins; en 
1881, le nombre des contraventions constatées tomba à 6,138. » 



d o m m a g e mora l est b ien a u t r e m e n t grave q u e le p ré jud ice maté -
riel : n ' es t -ce pa s , en effet , u n e vér i table école de démora l i sa t ion 
p o u r le peup le q u e cel te publ ic i té d o n n é e à des actes de faveur ? 
N 'es t -ce pas le f a i r e dou te r de la jus t ice , lui fa i re c ro i re q u e tout 
s ' accorde à la p ro tec t ion (1)? 

Ce n ' e s t p a s s e u l e m e n t aux f r a u d e u r s q u e les h o m m e s poli-
t iques p r ê t e n t l e u r appu i ; ils obé i s sen t aux violents . Dans tous 
les pa r t i s , il y a u n e q u e u e , e t c 'es t souven t la q u e u e qui m è n e 
la tê te . C'est p o u r p la i re aux violents , qui sont t o u j o u r s les 
m e n e u r s , que la pol i t ique se sépa re si souven t de la mora le , de 
la jus t i ce et de la l iber té . Si, pa r exemple , on a amnis t i é t o u s 
les c o n d a m n é s de la C o m m u n e , m ê m e les a s sas s ins et les incen-
diai res , qui s o n t r e n t r é s a v e c l eu r s ha ines , e t don t p lus ieurs 
se ra ien t p rê t s à r e c o m m e n c e r , n 'es t-ce p a s pour p la i re aux 
violents qui d i r igen t les é lect ions d a n s les g r a n d e s vi l les? La 
pol i t ique s u p p r i m e l ' h o r r e u r q u e le c r ime doi t insp i rer . Si 
un scé léra t , a u l ieu de b r û l e r u n e m a i s o n , incend ie les m o n u -
m e n t s ou un q u a r t i e r de Par i s ; si, a u lieu de t u e r u n h o m m e , 
il fai t fus i l l e r un g rand n o m b r e d 'o tages , des géné raux , des 
p rê t r e s , d e s g e n d a r m e s , sa scé lé ra tesse t rouve des appréc ia -
t ions indu lgen tes . Si, p o u r t u e r un t y r a n , un f a n a t i q u e fa i t sau-
t e r un palais , u n chemin de fer , et j e t t e des b o m b e s au mi l ieu 
d ' u n e fou le , ce c r im ine l dev ien t un m a r t y r . 

On pour ra i t , j e crois , d i m i n u e r les a b u s r é s u l t a n t de la poli-
t ique en r e n d a n t les é lec t ions m o i n s f r é q u e n t e s et en fort if iant le 
pouvo i r du P r é s i d e n t de la Répub l ique . Lorsque les é lect ions 
sont f r é q u e n t e s , le pays es t t ou jou r s d a n s la fièvre. Tout con-
sei l ler m u n i c i p a l v e u t ê t re consei l ler généra l , tout consei l ler 
généra l veu t ê t re dépu té , t ou t d é p u t é veu t ê t re s é n a t e u r , t ou t 
s é n a t e u r veu t ê t r e min i s t r e . Un h o m m e pol i t ique est-il criblé de 
de t tes , il aspi re à gé re r les f inances de l 'É ta t ; a-t-i l peu de sc ru-
pules , il se sent u n e vocat ion spéciale p o u r le min i s t è r e de l ' in-
t é r i e u r ; est-il a n i m é d ' une ha ine f a r o u c h e cont re l ' idée re l ig ieuse 
et ceux qui la r e p r é s e n t e n t , il se croi t appe lé à d i r ige r les cu l tes ; 
est-i l é t r a n g e r aux affaires , il a sp i re à condu i r e la pol i t ique exté-
r i e u r e . Afin de c a l m e r un peu ces a r d e n t e s amb i t i ons qui agi tent 
le p a y s et y i n t r o d u i s e n t des hab i tudes de f r a u d e et de cor rup-
tion, pourquo i ne pas p e r m e t t r e au chef de l 'É ta t de chois i r , en 

(1) On voit des hommes politiques faire annoncer dans les journaux que l'avance-
ment donné a tel fonctionnaire est dû à leurs démarches! 

dehors des h o m m e s pol i t iques , d e s min i s t r e s mieux p r é p a r é s à 
la direct ion des af fa i res p u b l i q u e s ? Ces min i s t r e s , placés sous le 
contrôle d e s Chambres , ma i s non s o u s l eu r dépendance , gouver-
neraient d a n s l ' in térê t généra l e t n o n d a n s l ' i n t é r ê t d ' u n e coter ie , 
défendra ien t les finances de l 'É ta t con t re les incessan tes de -
mandes de secours et d ' emplo is , p ro t ége ra i en t les fonc t ionna i res 
contre les r a n c u n e s et les convoi t i ses des dénonc ia t eu r s , r e n -
draient à l ' admin i s t ra t ion l ' au to r i t é , l ' impar t ia l i t é dont elle a 
besoin, e t pou r ra i en t r éa l i se r les r é f o r m e s ut i les qui son t e n t r a -
vées p a r la r é s i s t ance des in t é rê t s é l ec to raux . 

fei! 
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C H A P I T R E XIV 

L E CRIME E T L E L I R R E A R B I T R E 

J'ai examiné , d a n s les chap i t r e s p récéden t s , les inf luences qu i 
s 'exercent s u r l ' h o m m e et p e u v e n t le condui re au c r ime. Il 
semble que l ' h o m m e doit ê t re é c r a s é sous le poids de toutes ces 
influences et cou rbé c o m m e u n ro seau sous l eu r domina t ion . 
Mais ce roseau , su ivan t la f o r t e express ion de Pascal , es t un 
roseau p e n s a n t ; cet ê t re si f ragi le es t doué d 'une force in té r ieure 
qui lui pe rme t de r e s t e r maî t re d e lui. Il ne dépend pas de lui 
d 'ê t re malade ou bien p o r t a n t , d ' ê t r e b e a u ou d i f forme, d 'ê t re 
spiri tuel ou ins t ru i t , m a i s il d é p e n d de lui d 'ê t re un honnê te 
homme . La par t de fa ta l i té qui t i en t à l ' o rgan i sme et au mil ieu 
ne va pas j u s q u ' à r e n d r e le vol, le m e u r t r e nécessa i res . Nos 
actions dépenden t de n o u s . 

Si l'on n ' examine l ' h o m m e q u e d u côté phys ique , r ien de p lu s 
faible, et Sénèque a ra i son d 'écr i re : « Aie donc consc ience de ta 
faiblesse d ' h o m m e . » (Quest ions naturelles, t r ad . Bail lard, t. II, 
p. 570.) Mais à côté d u p h y s i q u e il y a le mora l , c 'est-à-dire la 
ra ison et la l iberté . Les phys io log is tes ont raison d 'aba isser l 'or-
gueil de l ' homme lo r squ ' i l se croi t un pur espri t , ma i s les spiri-
lualistes, de l eu r côté , o n t mil le fo i s ra i son quand ils fon t r e m a r -
quer la pu i s sance de la volonté, de l ' éduca t ion et des ins t i tu t ions 
sociales et rel igieuses. « L ' h o m m e est à l u i -même le p lu s pro-
digieux objet de la n a t u r e . . . S'il se vante , je l ' a b a i s s e ; s'il 
s 'abaisse , je le van te . » (Pascal . ) P o u r ê t r e d a n s le vra i , il ne 
f au t ni trop le van te r n i t rop l ' aba i s se r ; on tombe d a n s l ' e r reur 
si on croit à u n e l iber té abso lue (1) i n d é p e n d a n t e de toute 
inf luence ; l ' e r reur n 'es t pas m o i n d r e , si on croit à la toute-puis-
sance des inf luences , si on néglige la force de la volonté . 

(1) — La liberté, d i s - tu . l'est quelquefois ravie, 
Dieu te la devait-il immuable, infinie. 
Égale en tout état , en tout temps, eu tout lieu ? 
Tes destins sont d'uu homme et tes vœux sont d'un Dieu. 

(Voltaire.) 

Si beaucoup de na tura l i s tes croient à la tou le -puissance du 
physique sur le mora l , c 'est parce qu' i ls ne voient dans l e mora l 
que le phys ique envisagé sous d 'au t res aspects . Ils app l iquent 
toujours à l ' homme les observat ions qu'ils on t fai tes sur les 
plantes et les an imaux, c o m m e si l ' homme était u n e plante ou 
une machine , et pouvai t être complè tement assimilé aux loups 
et aux singes. Écoutez M. le D r Buchner : « La m ê m e loi qui régit 
la plante et l ' animal domine auss i l ' individu. . . De m ê m e que la 
plante, de m ê m e que l 'animal , de m ê m e l ' homme, l ' individu 
au point de vue p h y s i q u e et intel lectuel est le produi t de 
circonstances, d 'accidents , de disposi t ions ana logues et n 'es t 
point par conséquen t l 'être spiri tuel , i ndépendan t et libre que 
les moral is tes et les métaphys ic iens a iment à se r ep résen te r . » 
(Force et matière, p. 495.) 

D'après M"0 Clémence Rover , l ' homme sera i t encore mo ins 
qu'une plante, u n an ima l ; elle le compare à une b a r q u e sans 
pilote exposée sur l 'Océau aux m o u v e m e n t s des vagues . Assuré-
ment , si on supp r ime les facul tés morales qui d is t inguent 
l 'homme, on en fait une plante , un animal , m ê m e une b a r q u e 
sans pilote. Mais est-ce que la volonté, la l iberté, la conscience 
ne sont pas des facul tés réelles, a t tes tées pa r l ' expér ience de 
chaque jour ? N'en avons-nous pas conscience ?N'en voyons-nous 
pas les effets en nous, au tou r de n o u s ? Ce pouvoir qui n ' appa r -
tient qu'à l ' homme de dél ibérer , de choisir , de créer des actes , 
n'est-ce pas u n fa i t qui crève les yeux et qui ne p e r m e t pas de 
comparer l ' homme à u n e b a r q u e sans pilote, pu i sque la ra ison 
indique le chemin à parcour i r et la volonté impr ime la direct ion ? 

Mais, s 'écrie La Mettrie, la belle âme et la pu issante volonté 
qui ne peut agir qu ' au tan t que les disposi t ions du corps le lui 
permettent et don t les goûts changen t avec l a g e et la fièvre! 
(LHomme-machine, p. 77.) Assurément , nos facul tés mora l e s 
sont é t ro i tement liées aux disposi t ions des o rganes ; qui songe à 
le nier ? Qui pour ra i t contes ter l 'action de la fièvre, de l 'âge, 
puisque « l 'âme et le corps ne font ensemble qu 'un tout n a t u -
r e l » ? (Bossuet . ) Mais encore une fois, s ans faire de métaphy-
sique, en observant seu lement les fa i ts , il s 'agit de savoir si 
l ' homme a le pouvoir de rés is ter à ses penchan t s . Or, ce pouvoir 
est un fait d 'expér ience de tous les j ou r s , de tous les ins tants . 
Ne pouvons-nous pas n o u s corr iger de nos défauts , amél iorer 
notre carac tère , sacrifier, s 'il le faut , nutre intérêt , le plaisir au 



s e n t i m e n t du devo i r ? Ne voit-on pas des h o m m e s p o r t é s à la 
colère , à la violence, à la pa resse , deveni r doux, ma î t r e s d 'eux-
m ê m e s , labor ieux ? C o m m e n t peut -on dire q u e la vo lon té n 'es t 
q u ' u n e a p p a r e n c e t r o m p e u s e , q u ' u n e fiction, lorsqu 'e l le p rodui t 
tous les j ou r s des merve i l l e s de t ravai l , de science, de courage 
et de ver tu , lo rsqu 'e l le fait les h é r o s et les sa in ts ? Qu 'es t -ce que 
l ' a t ten t ion ? Un acte de vo lonté . Qu'est-ce q u e la suspens ion 
d u j u g e m e n t ? Un ac te de volonté . Qu 'es t -ce que le sacrif ice q u e 
n o u s n o u s i m p o s o n s p o u r f a i r e no t re d e v o i r ? Un acte de volonté . 
Qu 'es t -ce q u e le courage d u soldat qu i va d ro i t au feu , e t fait 
t a i re l ' ins t inc t de conserva t ion ? Un ac te de volonté . Si l ' h o m m e 
n ' ava i t p a s d a n s la fo rce de la volonté un levier qu i lui 
p e r m e t de s 'é lever a u - d e s s u s des pass ions , de sou lever et de 
t r a n s f o r m e r le m o n d e , c o m m e n t pourra i t -on expl iquer le p rog rè s 
m o r a l ? S a n s ce t te force in té r ieure , c o m m e n t l ' h o m m e pourra i t - i l 
se pe r fec t ionner , se co r r ige r de ses d é f a u t s ? Est-ce q u ' u n e 
m a c h i n e p e u t modi f ie r ses r e s s o r t s ? Si la pu i ssance de la volonté 
est u n e i l lus ion, c o m m e n t c o m p r e n d r e l 'effort , le courage , l 'hé-
ro ï sme , la r é s i s t ance aux m a u v a i s e s p e n s é e s , aux m a u v a i s 
p e n c h a n t s ? 

Cette p u i s s a n c e de la volonté , d o n t n o u s avons consc ience , se 
fai t sen t i r non s e u l e m e n t d a n s la d i rec t ion que n o u s d o n n o n s à 
nos pensées , d a n s le con t rô l e q u e n o u s exe rçons s u r nos ac tes , 
d a n s la r é s i s t ance q u e n o u s o p p o s o n s à nos pass ions , ma i s elle 
p e u t se m a n i f e s t e r m ê m e d a n s la m a l a d i e e t d a n s l a d o u l e u r . Un 
m a l a d e m e n a c é de syncope p e u t y é c h a p p e r p a r la force de la 
volonté ; j ' en ai vu d e s exemples . P a r con t re , qui 11e sait q u e 
l ' a f fa ib l i ssement de la volonté p r é d i s p o s e à la ma lad ie en t e m p s 
d ' ép idémie , e t q u ' u n h o m m e é n e r g i q u e es t moins exposé à la 
contagion ? On p e u t di re que , d a n s u n e ce r t a ine m e s u r e , la 
volonté aide la guér i son et p rév ien t la ma lad ie . 

C'est m é c o n n a î t r e c o m p l è t e m e n t la n a t u r e h u m a i n e q u e d 'en 
fa i re u n ê t re passi f , su ivan t t o u j o u r s doc i l emen t les impuls ions 
d u corps , p u i s q u e l ' h o m m e p e u t fa i re taire les dés i r s c o n t r a i r e s 
au devoi r , r é s i s t e r aux p e n c h a n t s d u co rps , su ivre u n e d i rec t ion 
opposée aux t e n d a n c e s de la sens ib i l i té . Si cet te force d e rés is -
tance n 'ex is ta i t p a s en lui, où serai t la ver tu ? Que dev iendra i t la 
responsab i l i t é ? C'est la lut te q u e l ' h o m m e doit e t p e u t sou ten i r 
c o n t r e les e n t r a î n e m e n t s de la sens ib i l i té , p o u r r e s t e r fidèle à la 
loi mora l e , qui fait sa d igni té et son mér i t e . A m o i n s qu 'on 

lie nie l ' idée d u b i e n , il est nécessa i r e que l ' h o m m e ait le pou-
voir de r é s i s t e r aux pass ions , pu i squ ' i l en a le devoir. « Il faut, 
disait Kant, q u e n o u s nous c o n f o r m i o n s à cet te idée ; n o u s 
devons p a r c o n s é q u e n t auss i le pouvoir (1). » La force de la 
volonté n 'est donc pas seu lemen t un fai t d ' expér ience , ma i s el le 
« découle i m m é d i a t e m e n t de la loi mora l e ». (Kant .) 

Si de n o m b r e u x ph i lo sophes et c r imina l i s tes c o n t e m p o -
rains n i e n t l a force d e l à volonté et la con fonden t avec le dés i r (2) , 
c 'est parce qu' i l r e v i e n n e n t à la doct r ine de d 'Holbach et de Con-
dillac et r é d u i s e n t l ' h o m m e à la m a t i è r e et à la s ensa t i on . 
Alors, en effet, la volonté devient i ncompréhens ib l e . C o m m e n t 
le corps pour ra i t - i l lu t t e r con t r e lu i -même et p rodu i r e u n e 
force qui sera i t capab le de rés i s te r à s e s ins t inc t s , de va inc re 
ses penchan t s ? Si 011 nie la volonté ou si on la con fond avec 
le désir, c 'es t pa rce q u ' o n ne p e u t conci l ier cette pu i s sance in té-
rieure avec le sy s t ème matér ia l i s te , qu 'on a d ' abo rd adop té , e t 
qu'on érige en une sor te de dogme sc ien t i f ique . 

Sans doute , tous les h o m m e s n ' on t pas à u n égal deg ré cel le 
force in té r ieure ; les u n s on t u n e volonté for te , les au t r e s u n e 
volonté fa ible . La force ou la fa ib lesse de la volonté dépend 
beaucoup du t e m p é r a m e n t , pa rce que toutes nos facul tés m o r a l e s 
sont soumises à des condi t ions phys io log iques . Mais, en d e h o r s 
des cas où la volonté es t encha înée pa r la ma lad i e , cette fo rce 
intér ieure 11e fai t e n t i è r e m e n t d é f a u t à p e r s o n n e (3). Les in f luen -
ces qui pè sen t su r la volonté d ' u n h o m m e sain d ' e spr i t 11e son t 
jamais assez fo r tes p o u r en faire u n c r imine l malgré lui . « La 
nature d o n n e à l ' h o m m e assez de force, s'il veut s 'en se rv i r . . . 
Nous ne voulons pas est le vrai m o t ; nous 11e pouvons pas est 
le pré texte ( i) . » Sans e x a m i n e r la ques t ion fo r t dél icate de savoi r 
si tous les p récep te s de la loi mora l e , toutes les dé l ica tesses de 

(I; La Religion dans les limites de la raison, traduction par Trullard, p . 89. 
(2) Gall a fait observer avec raison que c'est pour avoir confondu les désirs, les 

velléités, les penchants avec la véritable volonté qu'on a cru trouver des difficultés 
insolubles relativement à la liberté morale. (Physiologie du cerveau, t. Il, p. 101.) 

(3) La force de la volonté peut être développée par l'exercice, comme toutes les 
autres facultés. On apprend à Vouloir. Malheureusement, daus les écoles on se préoc-
cupe plus du développement de la mémoire et de l'intelligence que de la fo rma-
tion de la volonté. Cependant à une époque comme la nôtre, où l'imagination sen-
suelle et la sensibilité sont surexcitées, il serait plus nécessaire que jamais d'ap-
prendre aux jeuues gens à vouloir, pour que la nouvelle génération ne devienne 
pas une génération de névrosés, d'efféminés, plus portés à rechercher la sensation 
que l'action. 

(4 Seuèque. lettre 116. 
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l ' h o n n e u r son t à la p o r t é e de t o u s les h o m m e s , il impor te de 
r a p p e l e r q u e la loi pos i t ive n e con t i en t q u ' u n e pa r t i e fo r t é l émen-
ta i re de la loi m o r a l e . Ne p a s t u e r , ne pas voler, ne p a s incen-
dier , ne p a s c o m m e t t r e de f aux ou d ' e sc roque r i e , ne pas fabr i -
q u e r de fausse m o n n a i e , e lc . s o n t des devoi rs si é l émenta i res , 
q u e leur obse rva t ion n ' ex ige n i u n e in te l l igence , n i u n e volonté 
t rès é t e n d u e s . 

Aussi les c r imine l s ( je le c o n s t a t e c h a q u e j o u r à l 'audience) 
ne dou ten t - i l s p a s d e l e u r r e sponsab i l i t é mora l e . J 'a i eu à in te r -
roge r b ien des a c c u s é s de tou t âge , de t ous r angs , de toutes 
condi t ions , j e n ' e n a i j a m a i s e n t e n d u un seul d o u t e r de son 
l ibre a rb i t r e . J ama i s a u c u n d ' eux , conva incu d u fa i t qu i lui était 
r e p r o c h é , e t qu i a l la i t e n t r a î n e r con t r e lui u n e c o n d a m n a t i o n lui 
f a i san t p e r d r e l ' h o n n e u r , la l iber té ou m ê m e la vie, n 'a essayé 
d 'en déc l ine r la r e s p o n s a b i l i t é , en d i san t que son c r ime ava i t été 
d é t e r m i n é pa r son o r g a n i s a t i o n ou p a r l e mi l i eu d a n s lequel il 
avait vécu . P e n d a n t q u e de p r o f o n d s ph i lo sophes et des s avan t s 
d i s t ingués c o n s i d è r e n t l ' a s sa s s ina t , l ' e m p o i s o n n e m e n t , le par r i -
cide, le vol, l ' a t t en t a t à la p u d e u r c o m m e des ac t e s néces sa i r e s , 
imposés aux c r i m i n e l s p a r les dé fec tuos i t é s de l eu r o rgan isa t ion 
phys ique et p s y c h i q u e , les a s s a s s i n s , les e m p o i s o n n e u r s , les 
vo l eu r s ne s o n g e n t p a s à p r é s e n t e r cet te i ngén ieuse dé fense ; ils 
se s e n t e n t r e s p o n s a b l e s . I ls on t le p l u s g r a n d i n t é r ê t à se di re les 
v ic t imes de la f a t a l i t é ; le dé s i r de se s o u s t r a i r e au c h â t i m e n t 
l eu r inspi re les m o y e n s de d é f e n s e les p lu s b iza r res . Cepen-
dan t , il n ' e s t j a m a i s a r r i v é à u n c r imine l de d i re à ses j u g e s : 
« Mes ins t inc ts é g o ï s t e s s o n t p lu s f o r t s en m o i q u e m e s ins t inc ts 
a l t ru i s t e s ; j e n 'a i p a s p u d i r ige r m e s ac t ions c o m m e j ' a u r a i s 
voulu ; m o n c r i m e n e d é p e n d p a s de moi , j e n ' e n suis p a s r e s -
ponsab le : j e su i s la r é s u l t a n t e de m e s a ï eux , de ma nour r i ce , du 
l ieu, d u m o m e n t , d e l ' a i r e t d u t e m p s , d u son , de la l umiè re , de 
m o n r ég ime et de m e s v ê t e m e n t s . (Moleschol t . ) « La fau te 
n 'es t p a s à moi , la f a u t e en e s t a m e s p a r e n t s , q u i m ' o n t t rans-
mis un s a n g v ic ieux et d e s règ les de condu i t e p lu s vicieuses 
e n c o r e ; la f au t e e n e s t à la soc ié té qu i m ' e n v i r o n n e , mauva i se 
nour r ice d o n t j ' a i s u c é le la i t e t l es idées v é n é n e u s e s . » (Georges 
R e n a r d . ) 

Dans m a ca r r i è r e j ud i c i a i r e , j 'a i j u g é b ien d e s vo leurs , mais 
j a m a i s aucun d ' e u x n e s ' e s t d é f e n d u en d i s a n t : « Je suis p lu s à 
p l a ind re qu ' à b l â m e r : m e s p a r e n t s , a p r è s u n e vie de l abeu r et 

d 'économie, ne m 'on t t r a n s m i s q u ' u n petit pa t r imoine in su f f i s an t 
pour sa t is fa i re mes goû t s de luxe et de plais i r . Ce pet i t patr i -
moine b ientô t diss ipé, j e n ' a i p u m e r é s igne r a u t ravai l , ma 
na ture y r épugne , la soif de l 'or s 'es t e m p a r é e de moi . Pa s san t 
devant la vi tr ine d 'un c h a n g e u r , j ' a i été ébloui pa r la vue d e s 
piles de pièces d 'or et j 'a i b r i sé la glace p o u r m ' e n empare r ; j ' a i 
été victime de m e s beso ins e t d ' u n e o rgan i sa t ion cé rébra le défec-
tueuse. » « O ù e s t le l ibre a rb i t r e de celui qui , ag i s san t sous le 
coup de la nécess i té ou d o m i n é pa r le s e n t i m e n t i r rés is t ib le de 
la conservat ion, vole, pille et a s s a s s i n e ? » (Force et matière, 
p a r Buclmer , p. 499.) On sait combien les avocats on t l ' espr i t 
inventif, l ' imaginat ion f éconde en dé fenses ingén ieuses et spiri-
tuelles. Cependant , ma lg ré le g r a n d succès que la théor ie de 
M.Lombroso a ob tenu u n i n s t an t a u p r è s de ceux qu i n ' on t p a s 
fait une é tude pe r sonne l l e des c r imine ls , on n 'a pas e n c o r e 
entendu devan t u n e cou r d 'ass ises un avoca t (1) p r é s e n t a n t d a n s 
les te rmes su ivants la dé fense d ' u n a c c u s é qui a tué son ami pour 
épouser sa v e u v e : « Ce c r ime est un fa i t d ' a t av i sme , l ' accusé est 
venu au monde avec u n e a b s e n c e complè t e de s ens mora l ; pa r 
suite d ' une anomal ie p s y c h i q u e , il est d é p o u r v u de tou t senti-
ment de pitié et n ' ép rouve a u c u n e r é p u g n a n c e à s u p p r i m e r ceux 
qui le g ê n e n t ; un t e m p é r a m e n t a rden t , qu ' i l tient de ses a n c ê t r e s 
préhis tor iques , l 'a po r t é à convoi te r la f e m m e de son ami et 
à tuer celui-ci pour la r e n d r e veuve , sous l ' empi re d ' u n e i m -
pulsion i rrésis t ible ; pa r su i te d 'un p h é n o m è n e d ' a t av i sme , les 
instincts féroces et lubr iques de ses p r e m i e r s ancê t r e s , contem-
porains d u m a m m o u t h , ont r epa ru en lui et fai t de lui un rep ré -
sentant de l ' human i t é p r imi t ive ; c ' es t un o r a n g - o u t a n g à face 
humaine, u n e vict ime de la fa ta l i té phys io log ique . » Si u n e 
semblable défense éta i t p r é s e n t é e p a r un avoca t , s ' i n sp i ran t des 
théories de M. Lombroso, l ' accusé se ra i t le p r e m i e r à en sour i re . 
Les cr iminels , en effet, se s en ten t r e s p o n s a b l e s ; i ls c ro ien t à 
leur l ibre a rb i t r e ; ils se s aven t m é p r i s a b l e s ; ils accep ten t la 
peine avec rés ignat ion et c o m p r e n n e n t qu 'e l le est mér i t ée . Quel-
ques -uns m ê m e se d é n o n c e n t à l a j u s t i c e , p o u r expier l eu r c r ime . 
Enfin il n ' e s t pas rare d ' obse rve r en eux un r epen t i r s incère de 
leurs fautes . Ces conclus ions r é s u l t e n t pour moi , avec l ' év idence 

H) Cette observation a cessé d'être exacte : à la dernière session d'assises, un 
avocat a invoqué, dans l'intérêt de sou client, l'excuse de l'atavisme, avec peu de 
su'ces d'ailleurs. 
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la p lus complè te , de n o m b r e u s e s observat ions personne l les . 
A la sess ion de la cour d 'ass i ses des B o u c h e s - d u - R h ô n e de 

m a i 1889, n o u s av ions à j u g e r le n o m m é Deutsch , anc ien sous-
l i eu tenan t , e m p l o f é d a n s u n e maison d e b a n q u e . Voici d a n s quels 
t e r m e s il appréc ia i t lu i -même sa responsab i l i t é d a n s le mémoire 
qu' i l p r é sen t a à la cour : « Dieu ne voulut pas p e r m e t t r e qu' i l en 
f û t a ins i , e t m e s ac tes c r imine ls f u r e n t révé lés et d é n o n c é s à la 
jus t ice , p o u r qu 'e l le les pun î t , c o n f o r m é m e n t à la loi . . . Rien dé-
p lus j u s t e et de p lus équ i t ab le . . . J ' adresse à t ous ceux au jour -
d 'hui qui , de p r è s ou de loin, son t a t te ints p a r m e s ac tes , une 
pr iè re qui pa r t du p lus p ro fond de mon c œ u r , les s u p p l i a n t de 
ne voir en moi q u ' u n mi sé r ab l e , m a i s r epen tan t , qui se je t te à 
l eu r s pieds imp lo ran t leur p a r d o n . » Dans u n e l e t t r e ad res sée 
p a r l e m ô m e a c c u s é à son p a t r o n , à qui il avai t volé sept mille 
f r a n c s , j e re lève le pas sage su ivan t : « J e n ' essayera i m ô m e pas de 
d o n n e r u n e excuse à m o n c r ime ; il ne peut y en avoir . Avant de 
c o m p a r a î t r e d e v a n t la cou r d 'ass i ses , c ' es t -à -d i re au m o m e n t de 
recevo i r le juste châtiment qui m'est dâ, j e ne peux rés i s te r au 
dés i r de vous fa i re conna î t r e que l les ont tou jours é té m e s inten-
t ions à vot re éga rd . » 

Voici 1111 au t r e accusé qu i a c o m m i s un c r ime ho r r ib l e et qui a 
c e p e n d a n t un s e n t i m e n t p r o f o n d de sa r e sponsab i l i t é mora l e . 11 
y a q u e l q u e s a n n é e s , à Marse i l l e , l e n o m m é Toledano , négociant 
t un i s i en , f o r m e avec le n o m m é Sidbon, au t re négoc ian t , le pro-
je t d ' a s sa s s ine r leur a m i c o m m u n Grego, pour lui voler une 
s o m m e de c i n q u a n t e mil le f r a n c s , qu ' i l s savent ê t r e r e n f e r m é e 
d a n s son coi ï re - for t . Ils s o n g e n t d ' abo rd à l ' a t t i re r d a n s un jar-
din , a u P rado , à le f r a p p e r là d ' u n casse- tê te et à le j e t e r ensu i te 
à la m e r . La location d u j a rd in a y a n t m a n q u é , Toledano cherche 
à se p r o c u r e r d u poison ; n ' a y a n t pu en obten i r , il s ' a r r ê t e à l ' idée 
d ' a t t i r e r son ami d a n s u n m a g a s i n qu'il loue à cet effet, ap rès 
s ' ê t re a s s u r é q u e les cr is par t i s du fond du magas in ne seront 
pas e n t e n d u s des voisins. Pour l ' a ider d a n s la pe rpé t ra t ion de 
son cr ime, il achè te la complic i té d ' u n por tefa ix qui doit f r appe r 
avec lui la v i c t ime ; il se p r o c u r e u n e corde de chanv re , un cor-
d o n de soie et u n a s s o m m o i r a p r è s s 'ê tre b ien r e n d u compte de 
leur solidi té. Tous ces p r é p a r a t i f s exécutés , la vic t ime est att irée 
u n soir d a n s ce magas in , on lui j e t t e auss i tô t u n lacet a u t o u r du 
cou et on le f r a p p e à la tê te avec l ' a s s o m m o i r . Les assass ins , 
ap rès s 'ê t re a s su ré s q u e la v ic t ime est bien m o r t e et lui avoir 

asséné un de rn ie r coup, lui p r e n n e n t les clefs d u cof f re - fo r t et , 
les m a i n s encore couver tes de sang, ils se r e n d e n t à son domi-
cile pour s ' e m p a r e r des c inquan te mil le f r a n c s qu ' i l s convoi tent . 
Pour faire d i spa ra î t r e le cadavre , ils le dépècen t et l ' e n f e r m e n t 
dans une mal le , qu ' i l s ava ien t ache tée d a n s ce bu t . I ls fon t 
ensuite por t e r la mal le d a n s u n e b a r q u e et s 'é loignent du por t , 
pour la j e t e r à la mer . Mais à leur p ro fonde s tupéfac t ion , la mal le 
surnage ; t ous l eu r s efforts p o u r la fa i re cou le r son t i n f r u c t u e u x . 
Terrifiés, ils s ' e m p r e s s e n t d ' a b a n d o n n e r la mal le qui flotte t o u -
jours et de g a g n e r le r ivage . Quelques jou r s a p r è s la mal le est 
rejetée sur la cô te ; le m a r c h a n d qui l 'avai t v e n d u e es t b ien tô t 
découvert e t celui-ci à son t o u r fait conna î t r e l ' a che t eu r . 

Voilà un forfa i t , dont la r e sponsab i l i t é doit ê t r e b ien lourde à 
por ter : accablé sous l ' ignominie de son c r ime , l ' accusé Tole-
dano voudrai t bien pouvoi r la r e j e t e r en d i s a n t qu ' i l a été pous sé 
au cr ime p a r une force irrésist ible ; m a i s il lui es t imposs ib le de 
balbut ier u n e excuse semblab le . Dans u n e le t t re ad res sée au 
juge d ' ins t ruct ion, il peint le r e m o r d s qui l ' accab le : « Je m e rap-
pelais, non sans b ien des l a rmes , le t e m p s o ù je pouva is m a r -
cher fier et la tête hau te . . . J ' en t enda i s la voix de mon pè re m e 
demander ce q u e j ' ava is fai t du nom qu' i l m ' ava i t t r a n s m i s p u r 
et sans tache . . . Le conscience n'est pas le fantôme de l'imagi-
nation ou la peur du châtiment des hommes; non, chaque 
homme a, a u milieu du c œ u r , u n t r ibunal où il c o m m e n c e pa r se 
juger lu i -même, en a t t endan t que l ' a rb i t r e souve ra in conf i rme 
la sentence. Le vice n'est pas une. conséquence physique de notre 
organisation, car, si cela était, pourquoi le remords est-il si 
terrible ? » Ainsi l ' accusé connaissa i t les théor ies qui fon t résul-
ter la cr iminal i té des fatal i tés de l ' o r g a n i s m e ; il au ra i t é té h e u -
reux d'y t rouver u n e excuse de son for fa i t , e t c e p e n d a n t , il 
repousse cette expl icat ion qu i d i m i n u e r a i t l ' ind igna t ion q u e ses 
paren ts e u x - m ê m e s r e s sen t en t contre lui . 

Lorsque tant d 'écr ivains , p le ins d ' i ndu lgence et de pitié pour 
le criminel, c h e r c h e n t à l ' excuser , en a t t r i b u a n t l ' a s sa s s ina t e t le 
vol à la fatal i té de l ' o rgan i sme ou des c i r cons tances , n 'est-ce p a s 
un spectacle sa i s i ssan t q u e celui de ce t a s sass in s ' éc r ian t va incu 
pa r sa c o n s c i e n c e : « Je su i s c o u p a b l e ! j e suis r e sponsab l e ! 
N'allez pas c h e r c h e r la cause de mon c r ime d a n s mon organ isa -
tion phys ique ; j 'a i tué mon ami, pa r ce q u e j 'a i voulu le vo l e r ; il 
m e fallait de l 'or pour m e s p la is i rs . » Peu t -on t r o u v e r u n e p r euve 



plus fo r t e d u l ibre a r b i t r e q u e le s e n t i m e n t q u ' u n si grand cri-
mine l a de sa c u l p a b i l i t é ? 

L ' accep ta t i on du c h â t i m e n t p a r le c r imine l m e pa ra î t encore 
u n e p r e u v e d u s e n t i m e n t in t ime de sa r e s p o n s a b i l i t é morale . 
Dans son b e a u l ivre s u r l e s Problèmes (le morale sociale, M. Caro 
fa i t r e m a r q u e r avec r a i s o n q u e les cas de révol te con t re la peine 
son t t rès r a r e s chez l e s ma l fa i t eu r s , et que ce fa i t cons t i tue une 
p r euve t rès so l ide e n f a v e u r d u l ibre a r b i t r e . M. Lombroso a 
con tes té a v e c u n e g r a n d e vivaci té l ' obse rva t ion fo r t judicieuse 
de M. Caro : « Un p h i l o s o p h e , dit-i l , don t le m é r i t e n ' e s t certai-
n e m e n t p a s à la h a u t e u r de sa r e n o m m é e , M. Caro , di t quelque 
pa r t : « Voyez l e s c r i m i n e l s e u x - m ê m e s a d m e t t r e le c h â t i m e n t ; 
« ils n ien t le c r i m e , j a m a i s la pe ine qui les f r a p p e . » Pensée encore 
p lus r id icu le p e u t - ê t r e q u ' a b s u r d e ! Je défie bien qu i q u e ce soit de 
n ie r un fa i t d o n t , à tou t m o m e n t , il doit sou f f r i r la p reuve dou-
lou reuse . » (L'Homme criminel, p . 398.) L ' obse rva t i on de M. Caro 
n ' e s t c e p e n d a n t ni r i d i c u l e ni a b s u r d e ; M. L o m b r o s o ne m e para î t 
p a s l 'avoir sa i s i e , p a s p l u s qu' i l n ' a c o m p r i s l e g r a n d talent du 
p h i l o s o p h e f r a n ç a i s , d o n t le m é r i t e d é p a s s a i t la r e n o m m é e . 
L 'obse rva t ion d e M. C a r o avait déjà été fa i te p a r Socra le : « Ils 
n e m e t t e n t p a s e n q u e s t i o n si celui qu i es t c o u p a b l e d ' une injus-
tice doi t ê t r e p u n i ; t o u t e la quest ion es t de s a v o i r qu i a commis 
l ' in jus t ice , q u a n d et c o m m e n t il l 'a c o m m i s e . . . c a r ils n 'osent 
sou t en i r que , l e u r i n j u s t i c e é t a n t c o n s t a n t e , ils n e doivent p o u r -
tan t pas ê t r e châ t i é s (1). » Cette obse rva t ion de Socra le et de 
M. Caro s u r la r é s i g n a t i o n avec laquel le d e s c r i m i n e l s acceptent 
u n e c o n d a m n a t i o n , q u ' i l s s aven t ê t r e m é r i t é e , es t de la plus 
s c r u p u l e u s e e x a c t i t u d e . Que de fois j ' a i e n t e n d u d e s accusés 
s'écrier : « Tai fait la faute, je ferai la pénitence, je l'ai méri-
tée! Je suis un misérable, je mérite qu'on me fusille! Je sais 
q u e je m é r i t e u n e p u n i t i o n , m a i s je vous p r i e de n ' ê t r e p a s trop 
sévè res . »» A u j o u r d ' h u i encore (21 ma i 1889), j ' a i en t endu un 
accusé déc l a r é c o u p a b l e de m e u r t r e d i re à la c o u r d 'ass ises : 
« J 'ai ma l fa i t , j e m é r i t e u n e pe ine , m a i s j e r é c l a m e l ' indulgence 
de la cou r . » L o r s d u j u g e m e n t de Mimaul t , e m p l o y é du télé-
g r a p h e , c o n v a i n c u d ' a v o i r a s s a s s i n é son d i r e c t e u r , à la ques-
tion du p r é s i d e n t d ' a s s i s e s : « Accusé, a v e z - v o u s e n c o r e quelque 
chose à d i re p o u r v o i r e d é f e n s e ? » l ' a ccusé r é p o n d i t : « Ce que 

(1) Platon, Eult/phron. 

j 'ai à dire c 'est q u e j 'a i tué u n h o m m e et , c o m m e je su i s con-
vaincu que l ' expia t ion es t une réhabi l i t a t ion , j e d e m a n d e vingt 
ans de t ravaux forcés . » Lorsque la c o n d a m n a t i o n fu t p r o n o n c é e , 
l 'accusé a jou ta : « C'est t o u j o u r s la pe ine de mor t p o u r m o i ; j e 
¡'ai infligée, je la mérite bien. » (Gazette des tribunaux des 21 
et 22 juillet 1888.) Lo r sque Abel Charon f u t c o n d a m n é à m o r t 
pour a s s a s s i n a t : « Je F ai bien mérité! » dit-il à demi-voix en 
en tendant la s en t ence . Pour se sous t ra i r e a u châ t imen t , les 
accusés, en général , r e p o u s s e n t l ' accusat ion qu i est po r t ée con t re 
eux et p ro tes ten t de l eu r innocence , ma i s u n e fois q u e leur cul-
pabilité est d é m o n t r é e et déc larée , ils ne con te s t en t j a m a i s la 
légitimité de la p e i n e ; ils t r o u v e r o n t que lquefo i s q u e le chât i -
ment est trop sévère , m a i s ils en a d m e t t e n t le p r i n c i p e ; ils com-
prennent qu ' i l s on t m é r i t é la pun i t ion . Dans u n e l e t t re de Marie 
Boyer qui a é té c o n d a m n é e en 1877 aux t r a v a u x fo rcés à pe rpé -
tuité pour avoir tué sa m è r e avec l 'a ide de son a m a n t , j e t rouve 
encore le passage su ivan t : « A h ! m a pauv re Marie I croyez q u e 
je suis bien m a l h e u r e u s e . Il est vrai que je mérite le plus triste 
sort qu'on puisse réserver à une créature humaine. » — C'est 
sur tout quand le c o n d a m n é r ev i en t à des s e n t i m e n t s re l igieux 
(ce qui est p lus f r é q u e n t qu 'on ne croit), qu' i l accepte la pe ine , 
même la mor t avec u n e t o u c h a n t e r é s igna t ion . P e n d a n t qu 'on 
faisait sa toilet te p o u r le condu i r e à l ' échafaud , l ' a s sa s s in Piro-
teau s 'écria : « Vous ver rez q u e je suis un h o m m e . J 'ai c o m m i s 
un crime, qu'il est juste que j'expie, m a i s j e m e m o n t r e r a i cou-
rageux j u s q u ' a u b o u t . » Il t in t pa ro l e et se plaça de lu i -même 
sur la bascule . (Gazette des Tribunaux, 1 j u in 1891.) 

Si les cr iminels ne sont p a s p lus r e s p o n s a b l e s de l e u r s c r imes 
que de la cou leur de l eu r s yeux , c o m m e n t d o n c expl iquer qu ' i l 
se sentent coupables , qu ' i l s accep ten t la pe ine , qu ' i l s la t rou-
vent jus te , m é r i t é e ? M. Lévy-Bruh l a t en t é u n e explicat ion de ce 
fait, en disant q u e le c r imine l peu t se c ro i re r e sponsab le , pa r ce 
qu'il sait qu'il a violé la loi posi t ive et q u e p a r sui te il a e n c o u r u 
le châ t iment r é s e r v é à cette violat ion. Mais, d a n s le s e n t i m e n t 
qu'il a de sa responsab i l i t é , il y a a u t r e chose q u e le sen t iment 
d 'une responsabi l i t é légale e n c o u r u e . Le c r imine l ne se sent pas 
seulement r e s p o n s a b l e a u r ega rd de la loi pos i t ive , m a i s a u s s i au 
regard de la loi m o r a l e ; il ne sub i t pas seu lemen t la pe ine c o m m e 
une nécess i té sociale ; il la dés i re et que lque fo i s l 'appel le pa r ses 
aveux et sa p r o p r e d é n o n c i a t i o n . 



En effet, on voit q u e l q u e f o i s des c r imine ls , qui v iennent se 
dénonce r e u x - m ê m e s à la j u s t i ce , lorsque leur c r ime est inconnu, 
ou lo r sque les p r e u v e s de l e u r culpabil i té n 'ex is ten t p a s . J 'en ai 
vu des e x e m p l e s . M. Guil lot , M. Apper t et M. l ' abbé Crozes en 
c i tent auss i q u e l q u e s cas d a n s leurs ouv rages (1). « Venez avec 
moi , disai t u n assass in à un gard ien en l ' abo rdan t d a n s la rue ; 
il s 'agit d ' u n a s sas s ina t , venez de su i te . » Et c o m m e l 'agent 
sembla i t inc rédu le , il a j o u t e : « On m e coupe ra le cou si on 
veu t ,ma i s j e dirai la vér i t é . . . » l ' n au t re a s sas s in , le j e u n e Ducret , 
va inemen t che r ché , se p r é s e n t a i t l u i -même au bout de p lus ieurs 
j o u r s au pos te de pol ice e t d isa i t : « C'est moi l 'assassin de la 
r u e de Trévise , a r rê tez-moi , j e ne peux p lus v ivre c o m m e cela. » 
31. Apper t v is i tant un d é t e n u p o u r v o i , qui lui avait été s ignalé 
pa r son r epen t i r e t sa b o n n e condu i t e a u bagne , en reçoi t l 'aveu 
d 'un c r ime qui était r e s t é i n c o n n u ; le d é t e n u s 'en accuse, pour 
sou lager sa consc ience p a r c e t aveu, e t pou r ne pas s ' a t t i re r un 
in t é rê t don t il se sen ta i t i nd igne et q u e ses c a m a r a d e s mér i -
t a ien t p lu s q u e lui . « Je s e r a i s , dit-il à M. Apper t , un misé-
rab le de vous t r o m p e r . . . A p p r e n e z q u e non s eu l emen t j 'a i volé, 
ma i s q u e m a tr is te des t inée a f a i t d e moi un assass in . Oui, mon-
s ieur , j ' a i t u é ; l ' image d e m a victime m e sui t pa r tou t ; j e n 'ai 
p lu s un m o m e n t de r e p o s ; m a vie se passe d a n s les souf f rances 
les p lus a iguës , j e n ' a i p lu s q u ' à a t t end re la m o r t , p o u r ê t r e déli-
vré de mes m a u x . Ains i , r epo r t ez sur d ' au t r e s , q u i e n sont moins 
ind ignes , l 'effet de vo t re p r o t e c t i o n . » Un a u t r e d é t e n u r acon te à 
M. l ' abbé Crozes c o m m e n t il a volé et est al lé se d é n o n c e r lui-
m ê m e à la pol ice . « Je ne sava i s p lu s que l pa r t i p r e n d r e en 
p e n s a n t à ce q u e j e vena i s d e f a i r e : avoir vo lé ! avoir d é s h o n o r é 
m a fami l le ! Celte idée m e j e t a dans le désespo i r . . . j ' e u s la pen-
sée de m e j e t e r à la Se ine : ma i s n o n , m e suis- je dit, tu as 
c o m m i s u n e b a s s e s s e , il f au t avoi r le courage d 'en s u p p o r t e r les 
c o n s é q u e n c e s » ; e l l e p r é v e n u se rend à la g e n d a r m e r i e . 

Les accusés , qu i se d é n o n c e n t e u x - m ê m e s et vont au devant 
du c h â t i m e n t , obé i ssen t i n s t i nc t ivemen t à cet te idée q u e la 
pe ine accep tée avec r é s igna t ion r égénè re le coupab le et le re lève 
pa r le r e p e n t i r e t la s o u f f r a n c e . Faisant a insi de la ph i losophie 
s ans le savoir , ils m e t t e n t en p r a t i q u e cet te pensée de P la ton que 
« l ' h o m m e in ju s t e et c r imine l e s t m a l h e u r e u x en toute man iè re , 

(1 ) Les Prisons de Paris, p. 161 ; Bagnes, prisons et criminels, t . III, p . 133; les 
souvenirs de l'abbé Crozes, t. II, p . 183. 

mais qu'il l ' es t e n c o r e davantage , s'il ne subi t aucun châ t imen t , 
si ses c r imes d e m e u r e n t i m p u n i s ; qu' i l l 'est m o i n s s'il reçoit de 
la part des h o m m e s et des d ieux la j u s t e pun i t ion de ses for-
faits 1). » Les ph i losophes m o d e r n e s , qu i ont con tes té , a u n o m 
de la ra ison, le r appor t qui exis te en t r e le c r ime et la pe ine , n ' on t 
pas r emarqué q u e ce r a p p o r t est p roc lamé p a r la consc ience 
du coupable : c 'es t là un fait d 'observa t ion . Tou t h o m m e qui 
s 'est r endu coupab le , sen t non s eu l emen t qu' i l a m é r i t é un 
chât iment , ma i s q u e la sou f f r ance qu' i l e n d u r e , jo in te a u r e p e n -
tir, le fait r e n t r e r d a n s l 'o rdre . C'est en se f o n d a n t s u r ce fai t 
d 'observat ion psychologique q u e Manou et P la ton consei l lent aux 
coupables d 'a l ler se dénonce r , pour expier leur c r ime . Le vo leur , 
dit Manou, « doit cour i r en toute hâ te vers le roi, l es c h e v e u x 
défaits, et déc la re r son vol, en d i san t : J 'ai commis telle ac t ion , 
punis-moi ». (VIII, 314.) Socra te , d a n s Gorgias, d i t la m ê m e 
chose : « Celui qu i est chât ié , l o r squ 'on le pun i t , souf f re u n e 
chose jus te . . . il est dél ivré de la m é c h a n c e t é qu i es t en son 
âme. . . la puni t ion es t la médec ine de l ' âme (coupable) . . . Si on a 
commis u n e in jus t ice so i -même , ou que lque a u t r e p e r s o n n e à 
qui l 'on s ' in té resse , il f au t a l ler se p r é s e n t e r a i ! l ieu où l 'on rece-
vra au p lus t ê t la cor rec t ion convenab le , e t s ' e m p r e s s e r de se 
rendre a u p r è s d u j u g e c o m m e a u p r è s d 'un m é d e c i n , de p e u r 
que la ma lad ie de l ' in jus t ice v e n a n t à s é jou rne r dans l ' âme, n ' y 
engendre u n e cor rup t ion secrè te , e t ne la r e n d e incurab le . » 

Le calme qu i se p rodu i t chez les accusés , a p r è s l e u r c o n d a m -
nation, prouve b ien encore q u e la pe ine a m è n e u n e sor te d ' apa i -
sement chez le coupab le , qu 'e l le es t b ien le r é t ab l i s semen t de 
l 'ordre, la r épa ra t i on de la fau te , l ' a c h e m i n e m e n t à la réhabi l i -
tat ion. P e n d a n t l ' ins t ruc t ion , à l ' aud ience , les accusés son t sou-
vent en pro ie à u n e vive ag i t a t ion ; ils se d é b a t t e n t con t r e les 

témoins qui les accusen t , con t re les cha rges qui les a c c a b l e n t ; 
ils lu t ten t c o n t r e l 'accusat ion p o u r se sous t r a i r e à la pe ine . 
Lorsque le j u g e m e n t es t r e n d u , si la pe ine de m o r t , qu ' i l s 
redoutent , n ' e s t pas p rononcée , l e c a l m e rev ien t , u n e so r t e d 'apai -
sement se p r o d u i t d a n s l ' âme des c o n d a m n é s (2). 

Le magis t ra t qu i visite les dé t enus , con t r e lesquels il a r e q u i s 
ou prononcé u n e c o n d a m n a t i o n , es t f r appé de l e u r ca lme et de 

(1) Gorgias. 
(2) Cette observation a été faite aussi par M. Joly (le Crime, p . 226) et par 

M. Frauek. (Journal des Savants, 1889, p. 735). 



l ' absence de t o u t r e s s e n t i m e n t con t re lui . II s emb le que les con-
d a m n é s devra ien t avoir u n e h a i n e violente con t re les mag i s t r a t s 
qu i les ont c o n d a m n é s ; en généra l , il n ' e n o n t pas , pa rce qu ' i l s 
ont consc ience de l eu r culpabi l i té e t de la jus t ice de la pe ine . 
J 'en ai m ô m e vu r e m e r c i e r s a n s i ronie les j u g e s de l eu r i n d u l -
gence . S'ils n ' ava ien t pas un vif s e n t i m e n t de l e u r r e sponsab i l i t é , 
c o m m e n t songera ien t - i l s à r e m e r c i e r d ' u n e c o n d a m n a t i o n à 
l ' e m p r i s o n n e m e n t ? C'est su r t ou t et p r e s q u e exc lus ivement en 
m a t i è r e civile que le j uge est maudit, p a r c e q u ' e n ce l te m a t i è r e 
le p l a ideur se fai t i l lusion s u r son d r o i t ; sa consc ience n e l u i 
r e p r o c h e a u c u n e fau te . Mais il n 'en est pas d e m ô m e en m a t i è r e 
cr iminel le , p a r c e que l ' accusé a consc ience de sa f a u t e et de la 
j u s t i c e de la pun i t ion . 

Une au t r e obse rva t ion , t r è s i m p o r t a n t e , con t red i t l 'expl icat ion 
q u e M. Lévv-Brulh a d o n n é de l ' accep ta t ion de la pe ine pa r le 
c o n d a m n é . Le c r imine l n e se sen t p a s s e u l e m e n t r e sponsab le a u 
rega rd de la loi péna le , m a i s il sait qu ' i l a c o m m i s u n e fau te , qui 
le r e n d mépr i s ab l e , qui lu i fai t p e r d r e l ' e s t ime de ses amis , d e 
ses p a r e n t s . Il sait qu ' i l m é r i t e le m é p r i s , la h o n t e d o n t il es t 
couver t . Lor sque le c r imine l n ' e s t p a s u n réc id iv is te endurc i , on 
le voit t r è s sens ib le à la r ép roba t ion qu' i l a j u s t e m e n t e n c o u r u e , 
i m p l o r a n t son p a r d o n d a n s les l e t t r es qu' i l écr i t à ses p a r e n t s e t 
à ses amis . Si on vena i t lui d i re q u e le c r ime qu' i l a c o m m i s est 
le r é su l t a t de la fa ta l i té , q u e p a r sui te il a to r t de se c ro i re r e s -
ponsable , qu ' i l ne mér i t e pas le m é p r i s de ses p a r e n t s ou d u 
publ ic , on le ve r r a i t r e g a r d e r son in t e r locu teu r avec u n p r o f o n d 
é t o n n e m e n t ; car , lui , il se sait coupab le , il a u n s en t imen t pro-
fond de sa r e sponsab i l i t é ; il c o m p r e n d qu' i l a j u s t e m e n t p e r d u 
l 'es t ime d e tous , il se sent mép r i s ab l e . Cette p e n s é e est un 
t o u r m e n t pou r lu i . On la t rouve f o r t e m e n t exp r imée d a n s les 
le t t res de To ledano : « Mes c h e r s et a d o r é s père et mè re , c 'es t 
les l a r m e s aux yeux , à genoux , les m a i n s jo in tes et le c œ u r 
br isé q u e je vous d e m a n d e p a r d o n de la p r o f o n d e d o u l e u r que 
va vous cause r m a réso lu t ion (il ava i t e s sayé de se su ic ider) . . . 
Adieu, mon p è r e ! adieu, m a m è r e ! ad ieu , m o n f r è r e ! ad ieu , 
m a s œ u r ! adieu, vous t o u s enfin q u e j ' a i a imés s u r la t e r r e , 
adieu et pr iez p o u r moi . Accordez-moi aussi votre pardon, c a r 
j ' a i besoin d'absolution, a v a n t d ' e n t r e p r e n d r e mon d e r n i e r 
voyage . » D a n s u n e a u t r e le t t re , ad ressée à son oncle et à sa 
t an te , j e re lève encore le passage su ivan t : « Mes pauv re s p a r e n t s , 

si vous saviez combien je su is m a l h e u r e u x , vous m e p la indr iez , 
si méprisable que je sois. » Il les suppl ie d 'a l ler le voir , n e fû t -
ce que pou r l ' accab le r de r e p r o c h e s : « Ah ! m a t an t e , je t 'en 
suppl ie , v iens m e voir , v iens m e console r et p l eu re r avec m o i . 
E t vous , mon oncle , venez auss i voir d a n s que l é ta t j e suis , com-
m e n t j e su is d e v e n u . Je cesse , pa rce q u e les l a r m e s m ' e m p ê c h e n t 
de voir , en vous b a i s a n t les m a i n s et en vous p r i an t de n e pas 
oub l i e r vo t re misérable neveu . » Écoutez encore cel te l e t t r e 
écri te p a r u n p r é v e n u à ses p a r e n t s : « M e s c h e r s p a r e n t s , depu is 
l ong temps j e n e suis p lus vo t r e fils que pa r le n o m et les l i ens 
du sang. J 'ai p e r d u vo t r e affection en p e r d a n t vo t r e e s t ime . Ce 
châtiment je l'ai mérité. Ce n ' e s t donc pas p o u r e s s a y e r de m e 
d iscu lper ou imp lo re r vo t r e pa rdon , q u e j e n 'a i pas encore m é -
ri té, que j e vous éc r i s . . . » Pe ignan t ensu i te la s i tua t ion (le c e u x 
qui, c o m m e lui, a p r è s avoir reculé avec h o r r e u r devan t le c r ime , 
s ' a ccou tumen t à ce l te p e n s é e , sous l ' emp i r e d ' u n e pass ion ou 
des vices qu ' i ls ont v o l o n t a i r e m e n t con t rac tés , il a jou te : « A qu i 
la f a u t e ? d i ra - t -on , à la société , à l eu r fami l le ? Non, n o n . I ls 
son t seu l s coupables , car ils n ' o n t p a s l u t t é avec s incér i té . » 
(Souvenirs de l'abbé Crozes, t . II, p. 84.) 

Voici encore deux obse rva t ions recuei l l ies p a r M. Guillot chez 
des a c c u s é s qu i ava ien t u n s e n t i m e n t t r è s vif de l e u r ind igni té 
m o r a l e : « Refusez , disai t l ' u n d ' eux , r e f u s e z tou te pe rmis s ion à 
qu iconque d e m a n d e r a i t à m e voir , je su is ind igne de r e p a r a î t r e 
devan t qui q u e ce soit (1). » Un a u t r e a s sa s s in éc r ivan t à sa m è r e 
lu i disai t : « J 'a i d é s h o n o r é m a famil le , j e ne su is p l u s d igne de 
r e s t e r dans la société , j ' appe l le la m o r t de tout m o n c œ u r ; j e n e 
p e u x p l u s m e p r é s e n t e r d e v a n t toi sans ba i s s e r la té te !... Si tu 
v iens m e voir e t q u e t u m e p a r d o n n e s , j e se ra i e n c o r e h e u r e u x 
d a n s mon m a l h e u r . » — Il semble q u e c 'es t aus s i le s e n t i m e n t 
d e son in famie et le dés i r de me t t r e u n t e r m e à u n e vie souil lée 
de c r imes qu i o n t fai t accep te r avec r é s igna t ion p a r l ' a s sass in 
Baillet la c o n d a m n a t i o n à mor t . Au m o m e n t où le verd ic t a été 
p r o n o n c é , il s ' e s t écr ié : « Je r e m e r c i e la société. Le c r ime fa i t 
ma h o n t e e t non pas l ' é cha faud . » (2) 

Assez souven t auss i , les c r imine l s n ' a t t e n d e n t p a s la pe ine qu i 
doit l eu r ê t re infl igée et se d o n n e n t la m o r t , non p a s s e u l e m e n t 
p o u r se sous t ra i re aux p o u r s u i t e s jud ic ia i res , m a i s pa rce qu' i ls 

(1) Les Prisons de Paris, 139. 
(2) La Loi, 8 juillet 1891. 



ne peuven t p lus s u p p o r t e r l e s souffrances m o r a l e s q u e leur caus 
le souveni r de l eu r s c r i m e s . « La plupart du t e m p s , dit M. le 
Dr de Beauvais , médec in de Mazas . le suicide arr ive dans les pre-
miers j o u r s de l ' a r r e s t a t i o n . Le prévenu obéit a lo rs à une surex-
citat ion d u r e m o r d s . » [Bulletin des prisons, 1888, p . 399.) J 'ai 
m ê m e vu des accusés se s u i c i d e r ou ten te r de se suic ider avant 
l eu r a r r e s t a t ion , lo r squ ' i l s pouva ien t é chappe r encore à toute 
pou r su i t e . Le n o m m é R o u r e , a p r è s avoir é t ranglé sa maî t resse 
à Marseille, il v a q u e l q u e s a n n é e s , prit la fu i te et se dir igea vers 
la f ron t i è r e ; ma i s u n e fo is a r r i vé à Grenoble, il revint sur ses 
pas , p o u r se su ic ider à O r a n g e , non loin de son pays . Il se tira 
au f r o n t deux coups de r e v o l v e r qui ne f i rent que le blesser . — 
Avan t d ' e s saye r de se d o n n e r la mort , il avait écr i t u n e lettre à 
sa m è r e p o u r lui d i re q u e « ne pouvant plus suppor t e r la tache 
don t il avait sali l ' honorab i l i t é de sa famille, il se décidai t à mou-
r i r ». Il avai t auss i écr i t au commissa i re de police p o u r l ' in former 
du c r ime qu ' i l avait c o m m i s à Marseille et que la jus t i ce ignorai t 
encore . « Je m e t s fin à m a vie, disait-il, pou r l aver si c 'est pos-
sible une t a c h e don t j e m e su i s rendu coupable et qui empoi-
sonnera i t toute ma vie. » D a n s l ' instruct ion, il dit q u e « lorsqu ' i l 
s 'é tai t é loigné de Marseil le a p r è s le c r ime, il avai t é té saisi de 
v iolents r e m o r d s , q u e le d é s e s p o i r s 'était e m p a r é de lui et qu' i l 
s 'é ta i t décidé a u suicide p o u r échapper aux sou f f r ances mora les 
qu' i l e n d u r a i t ». Ces cas d e suic ide dé te rminés p a r les r e m o r d s 
son t t e l l emen t ce r t a ins q u e M. le D r Despine et M. Fer r i eux-
m ê m e s en r econna i s s en t la r éa l i t é (Delà folie au point de vue 
philosophique, p. 598 ; Actes du congrès de Borne, p. 125) (1). 
Quelquefois , si le coupab le ne se suicide pas , le r e m o r d s le ronge 
et a l tè re sa san té . Je m e r a p p e l l e tou jour s avec u n e p ro fonde 
émot ion un off icier qu i se r end i t coupable de vol et d ' e sc roquer ie . 
Lorsque je le revis , p e u d ' a n n é e s après sa c o n d a m n a t i o n , venant 
soll iciter sa réhab i l i t a t ion de la cour , j ' e u s b e a u c o u p de peine 
à le r e conna î t r e , t an t il était changé , aba t tu , vieilli. Le r emords 
l 'avai t l i t t é ra l ement rongé ; il avai t al téré ses t ra i t s e t déso rga -
nisé sa cons t i tu t ion qui é ta i t des plus robus t e s . Quand on a ass is té 
à de pare i l s spec tac les , les p lu s émouvan t s qu 'on pu i s se conce -
voir , es t -ce qu ' i l est possible de douter de la réal i té du r e m o r d s ? 

(1) Sur 4,595 suicides accomplis à Paris, M. le Dr Brierre de Boismont en attribue 
134 au remords. « La proportion des individus que le remords conduit à la folie 
est plus grande qu'on ne se l 'imagine. » (Du Suicide, p. 140.) 

Le r e m o r d s n ' e s t donc pas u n e invent ion des poè te s et d e s 
romanciers , pu i squ ' i l p e u t condu i re le cr iminel j u s q u ' a u suicide. 
La Mettrie lu i -même reconna î t q u e « nous avons des r e m o r d s , 
qu'un s e n t i m e n t in t ime ne n o u s force q u e t rop d ' en conven i r » ; 
il t rouve m ê m e q u e les c r imine ls son t assez p u n i s p a r l eurs 
remords . (L'Homme machine, p . 53, 59.) Ne p o u v a n t conci l ier 
l 'existence d u r e m o r d s avec sa théor i e qui nie le l ibre a rb i t r e , 
tantôt il r ep roche à la n a t u r e de n ' avo i r pas dél ivré d u r e m o r d s ( l ) 
.. des m a l h e u r e u x en t r a îné s pa r u n e fatale nécess i té », t an tô t , 
pour enlever a u r e m o r d s son ca rac tè re mora l , il p r é t end « qu ' i l 
est aussi ép rouvé pa r les a n i m a u x ». (Ibid., p . 53, 59.) « Le 
chien, dit-i l , qu i a m o r d u son ma î t r e qui l 'agaçai t , a p a r u s 'en 
repent i r le m o m e n t su ivan t ; on l 'a vu t r is te , f â c h é , n ' o san t se 
montrer , et s ' avoue r coupab le pa r un air r a m p a n t et humi l i é . 
Un animal doux , pac i f ique , qui vil avec d ' au t r e s a n i m a u x s e m -
blables, et d ' a l imen t s doux (sic), sera e n n e m i d u sang et d u 
ca rnage ; il rougira i n t é r i e u r e m e n t de l 'avoir ve r sé avec ce t te 
différence peu t -ê t r e que , c o m m e chez eux tou t est immolé a u x 
besoins, aux p la i s i r s e t a u x commod i t é s de la vie, don t ils jouis-
sent plus q u e nous , l eurs r e m o r d s ne s e m b l e n t p a s devoi r ê t r e 
si vifs que les nô t r e s , pa rce q u e n o u s ne s o m m e s pas d a n s la 
même nécessi té qu ' eux (p. 55). » M. E. Ferr i croi t auss i , c o m m e 
La Mettrie, avoi r observ é chez les a n i m a u x des m a r q u e s de r e p e n -
tir. M. Guyau écr i t é g a l e m e n t q u e le cha t « q u a n d il s ' es t r e n d u 
coupable de que lque gros méfa i t au p ré jud i ce de ses hô t e s , 
s 'éludie à tes expier ou à se le f a i r e p a r d o n n e r (2) ». D 'après 
M. Lombroso, « il est positif q u e les abei l les vo leuses hés i t en t 
avant et a p r è s l eu r s exploi ts c o m m e si el les c r a igna i en t u n e pu-
nition (3) ». 

N'est-il pas s u r p r e n a n t d e voir des éc r iva ins , qui c ro ien t aux 
criminels-nés, tuant , volant , e m p o i s o n n a n t s a n s h é s i t a t i o n e t s a n s 
répugnance, a t t r i b u e r aux ch iens , aux c h a i s , aux abei l les u n e 
conscience, un sens mora l qu ' i l s r e f u s e n t à des h o m m e s ? A que l 

I Aussi conseille-t-il au criminel d'étouffer ses remords. '< 0 toi, qu'on appelle 
communément malheureux et qui l'es en effet vis-à-vis de la Société, devant to i -
même, tu peux donc être tranquille ; tu n'as qu'à étouffer les remords par la 
réflexion... Mais, si tu veux vivre, preuds-y garde, la politique n'est pas si com-
mode que ma philosophie. La justice est sa fiUe ; les bourreaux et les gibets sont 
a ses ordres ; craius-les plus que ta conscience et les dieux. » (Discours sur le 
bonheur, t. II, p. 154.) 

(2) L'Irréligion de l'avenir, p . 51. 
(3) L'Homme criminel, p . 29. 



point faut-il que l 'espri t de système aveugle les théor ic iens 
matér ia l is tes , pou r qu'i ls t rouvent chez la race canine et la race 
féline des p reuves de repen t i r , qui, su ivant eux, m a n q u e n t chez 
les hommes cr iminels ! Quant à moi. je n 'a i j amai s cons ta té des 
hési ta t ions, impl iquan t un sent iment mora l , chez les abeil les 
voleuses ; je n 'a i j amai s non p lus observé chez le chat cette déli-
catesse de conscience, qui fait désirer l 'expiation ou le pa rdon 
d ' une faute commise ; je n'ai même j a m a i s vu un chien « roug i r 
in té r i eu rement » du sang versé. Ce que j 'ai vu, c'est l ' a t t i tude 
humble et t remblante du chien q u i a m o r d u son maître ou qui a 
fai t que lque au t r e sot t i se . Pourquoi ? Pa rce qu'il a p e u r d 'ê t re 
chât ié . Le chien, qui a été corrigé, se souvient de la correct ion 
reçue et en cra int le re tour , lorsqu' i l fa i t u n e sottise ; il n ' a pa s de 
r emords . Le r e m o r d s implique le sen t imen t de la responsabi l i té 
morale , et l ' idée d 'une loi obligatoire. Or, les an imaux, qui 
ne sont pas incapables de dévouement e t qui t émoignent m ê m e 
leur sympath ie avec une g rande vivacité, n 'on t pas l ' idée de 
l 'obligation mora le . « L 'homme seul, dit Darwin lui -même, peut 
être considéré avec cer t i tude comme u n ê t re moral . » (De la 
Descendance de l'homme, 3e édition, p . 119.) 

Les dé terminis tes fon t encore deux object ions : 1° les cr imi-
nels , en général , n ient leur culpabili té ; « leurs dénéga t ions 
tenaces , obst inées sont la meilleure p reuve qu'i ls n 'on t p a s de 
r e p e n t i r » (Lombroso, l'Homme criminel, p . 398 ; Ferri , Bulletin 
de la Société des prisons pour i 886, p. 27) ; 2° le r emords qu ' i l s 
expr iment n 'es t pa s s incè re ; il est insp i ré p a r la peur du chât i -
m e n t et le désir d 'ap i toyer le j uge . « Le r e m o r d s , dit Helvétius, 
n 'es t que la prévoyance des peines phys iques auxquel les le c r ime 
nous expose. Le r emords est p a r conséquen t en nous l 'effet de la 
sensibili té phys ique . » Les dénégat ions des accusés s ' expl iquent 
t r è s s implement par le désir de se sous t ra i re à la peine. D'ail-
l eu r s ,même en Italie où les dénégat ions des criminels sont beau -
coup plus f r équen tes qu'en France , on voit des accusés qui fon t 
des aveux; M. Fer r i le reconnaî t . Mais alors, ne pouvan t p l u s 
chercher dans les dénégations la p r euve de l 'absence de 
r emords , MM. Lombroso et Ferr i t rouven t dans les aveux des 
accusés u n e p reuve de leur insensibili té mora l e . (Actes du Con-
grès de Rome, p . 120; l'Homme criminel, p . 397.) Si l 'accusé 
nie le fait qui lui es t reproché , pour é c h a p p e r à la peine, il es t 
a t te int d 'une insensibi l i té morale , résul ta t de son insensibi l i té 

phys ique ; il est comme le sauvage, qui ne connaî t pas le r emords . 
(L'Homme criminel, p . 113.) Si, au contra i re , l 'accusé fai t des 
aveux, il mon t re p a r là qu'il n 'a aucune r épugnance à pa r l e r de s 
c r imes qu'il a commis ; il m a n q u e de sens mora l . Ne sont-ce p a s 
là des reproches contradic toi res ? Sans doute , tous les aveux ne 
p rouven t pas le r epen t i r ; souvent l 'accusé n 'avoue le cr ime qui 
lui est r ep roché , que parce que toute dénégat ion est insoute-
nable devant les p reuves de sa culpabil i té, ou parce qu ' i l veu t 
obtenir les c i rcons tances a t t énuan tes . Mais il es t des cas où les 
aveux sont faits, lo r sque la culpabili té n 'es t pas démon t rée . Les 
accusés d isent a lors qu ' i ls s en ten t le besoin de décharger l eur 
conscience de quelque chose qui Xmvpèse. Dans le cours d ' une 
instruct ion dir igée cont re u n e f e m m e qui avai t empo i sonné son 
mar i , l ' accusée disait au juge : « Je veux fa i re connaî t re la vér i té 
tou t en t i è re ; j e sais que je vais m ' en fonce r davantage , ma i s je 
ne veux p a s pa ra î t r e devant m e s juges avec un mensonge . . . Mon 
cr ime est auss i g rand que possible . J ' a i tué mon p a u v r e m a r i 
qui j amai s n 'avai t eu pou r moi -même des paroles sévères ; aussi 
suis-je prê te au châ t imen t qui m 'a t t end ; quel qu'il soit, je l'ai 
mérité ». Ce l angage ne peu t ê t re a t t r ibué à l 'éducat ion, au sou-
venir d ' une lec ture ou d ' u n e leçon ; il a été t enu p a r u n e f e m m e 
de la campagne complè temen t i l let trée. 

Dans le mémoi re d 'un accusé , jugé en mai dern ie r par la cour 
d 'assises des Bouches -du -Rhône , je lis encore ce passage : « Je 
me disposai imméd ia t emen t à soulager m a conscience chargée 
de ce poids éno rme , qui n e m e laissait aucun repos ni j o u r ni 
nu i t ». Depuis la p lus hau t e an t iqu i té j u squ ' à nos jours , les cou-
pables expr iment cet te idée que le r e g r e t de la fau te commise 
pèse su r leur conscience, et que p a r le repent i r , l ' aveu de l eu r 
fau te , ils déchargent l eur consc ience d 'un grand poids et la sou-
lagent. J 'ai r acon té dans u n chapi t re p récédent le cr ime d 'un 
j eune chimiste qui avai t en chemin de fe r tué son compagnon 
de route pou r le voler . J 'ext ra is les l ignes suivantes du rappor t 
du médecin , qui f u t commis pour le visi ter et qui reçut l 'aveu 
de son cr ime : « Sa phys ionomie , son main t ien , ses gestes , sa 
conversat ion expr imaien t le soulagement qu 'éprouvera i t un 
h o m m e débar ras sé d 'un f a rdeau . » 

Voici encore une le t t re for t in té ressan te écrite par Avril à ses 
codétenus , après sa condamna t ion à mor t , peu de t emps avan t 
son exécution : « Dans que lques jou r s je ne souffr i rai plus, m a 
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t r is te ex is tence aura fini ; c a r mess i eu r s , j e ne sais si vous vou-
drez m e croire , m a i s m a i n t e n a n t j e m e t rouve t rès h e u r e u x ; il 
m e semble q u e su i s p l u s léger , rien nenïoppresse,]ene su is plus 
le m ô m e h o m m e ; j e suis sa t i s fa i t de mon sort , depu i s que j'ai 
fai t la révé la t ion de mon c r i m e ; je voulais le cacher , j e voulais 
m o u r i r sans di re : oui . c ' e s t moi , oui, c ' es t moi, qui ai commis 
le c r ime , cet a s s a s s i n a t ; j'étouffais, j 'é ta is comme u n e brute 
a b s o r b é d a n s m e s r é f l ex ions . Oh ! que j 'é ta is m a l h e u r e u x dans 
ce temps- la ; m a i s m a i n t e n a n t que je suis h e u r e u x (I) !... » 

C'est ce s o u l a g e m e n t , q u ' é p r o u v e le coupable à faire l 'aveu de 
son c r ime , qui le p o u s s e si souvent à d ' i m p r u d e n t e s confi-
dences à des a m i s et à d e s p ros t i tuées . L'école i ta l ienne d ' an th ro -
pologie c r imine l l e voit d a n s ces a v e u x i m p r u d e n t s une impré -
voyance qu i révèle le c a r a c t è r e du cr iminel-né ; il y a là tout 
s implemen t un fai t psycho log ique , qui est le r é su l t a t du 
r e m o r d s . Le coupab le es t o p p r e s s é p a r le souveni r de son cr ime ; 
il lui s emble q u e pa r l ' aveu de sa faute il se décharge d'un 
poids qui o p p r i m e sa consc ience , et en fai t il est soulagé pa r cet 
aveu , il n 'es t p a s t o u j o u r s faci le au c r imine l d ' e n f o n c e r d a n s son 
c œ u r le secre t de son c r ime ; il ne p e u t pas tou jour s contenir 
l 'aveu qu i v e u t s ' en é c h a p p e r et qui va le pe rd re peu t -ê t re . 

Dans bien d e s cas , j ' en conv iens , le repen t i r exp r imé pa r les 
accusés n ' e s t p a s s incè re . Je r econna i s avec M. E. Fer r i qu'il 
fau t d i s t i ngue r le vrai r e m o r d s d u s imple dépla is i r causé p a r la 
p réoccupa t ion de la p e i n e et le dés i r d 'y échapper . Mais, puis-
qu' i l y a des c r imine l s t o r t u r é s pa r le r emords , au po in t de se 
d o n n e r la m o r t ou de d é n o n c e r e u x - m ê m e s à la jus t ice des cri-
m e s qu 'e l le ignora i t , ou dont elle n 'ava i t pas les p r euves , com-
m e n t d o u t e r d e l à s incér i té du r e m o r d s qui va j u s q u ' a u dés i r de 
la pe ine , j u s q u ' a u besoin d ' u n e souf f rance expia to i re ? Lorsque 
M. le D r Despine et M. E . Ferr i r econna i s sen t que la souf f rance 
du r e m o r d s p e u t a l ler j u s q u e - l à , est-il encore nécessai re de prou-
ver q u e le r e m o r d s n ' e s t p a s u n e fiction des poètes et des roman 
c iers ? Que le dé t e rmin i s t e le p lus convaincu lise la le t t re écrite 
a u ro i de Por tuga l pa r le p ré s iden t d 'En t recas teaux qui , d a n s la 
nu i t d u 30 au 31 ma i 1784, coupa la gorge à sa f e m m e , afin de 
pouvoi r é p o u s e r sa m a î t r e s s e ; il lui sera , j e crois , b ien difficile de 
ne pas c ro i re à la s incér i té de ses r emords . Le p rés iden t avait 

(1) Appert, L. 4, p. 362. 
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pris la fu i te et s 'é ta i t r é f u g i é en Por tuga l sous le nom de c h e v a -
l ierde Barras . Voici u n f r a g m e n t de sa lettre : « Sire, c 'est u n 
coupable qui vient se j e t e r aux pieds de Votre Majesté ; il v ien t 
réc lamer de vot re jus t ice u n e peine qui est d e v e n u e p o u r lui u n e 
grâce. . . une m o r t qui , en exp ian t la cause de ses r e m o r d s , met -
tra fin à toutes ses pe ines . » Après avoi r fa i t le récit de son 
crime, il a jou te : « Voilà le c r ime que je d é n o n c e à Votre Majes té , 
dont j e lui d e m a n d e vengeance cont re m o i - m ê m e ; qu 'e l le sat is-
fasse sa jus t ice en le pun i s s an t , et j e bén i ra i sa c l émence qui m e 
délivrera des t o u r m e n t s a f f reux que les r e m o r d s causen t à m o n 
àme. D'abord, a p r è s m o n c r ime commis , accablé pa r son é n o r -
mité, j 'é tais b ien loin de p r e n d r e aucun pa r t i ; m a i s ma famil le , 
cra ignant qu 'un suppl ice mér i t é n ' a u g m e n t â t l ' ignominie don t j e 
ne l 'avais que t r o p couver te , m ' a fai t pa r t i r . J 'a i fu i , s ans savo i r 
où j ' i rais t r a îne r le r e s t e d ' une vie t rop coupab le ; ma is , dès 
que mon â m e a su r e t rouver sa force , elle l'a employée à se déchi-
rer et m e s j o u r s ne m ' o n t p lu s p r é s e n t é q u ' u n e i m a g e an t ic ipée 
des tou rmen t s de l ' enfer . . . Je v iens déc la re r à Votre Majes té et 
lui livrer le coupab le . Je s u i s t o u t à la fois l ' a ccusa teu r , le t émoin , 
le criminel. Eh ! q u e m e manque - t - i l , si ce n 'es t la c o n d a m n a t i o n 
que je supplie Voire Majesté de p r o n o n c e r . . . » Le p r é s i d e n t ter-
mine sa lettre en déve loppan t les mot i f s qui ne doivent po in t 
faire cra indre a u roi de Por tuga l « d e b l e s s e r le droi t des na t ions , 
en pun i s san t d a n s ses Eta t s le su j e t d ' une a u t r e m o n a r c h i e . . . 
Ce n'est pas c o m m e França is , dit-il , q u e j e suis coupab le , ce n ' e s t 
pas la nation f r ança i s e que j ' a i o f fensée ; c ' es t c o m m e h o m m e , 
c'est à l ' human i t é en t i è r e q u e je suis comptab le de mon 
crime.. . » Le r e m o r d s est, on le voit, un fai t cer ta in ; on ne p e u t 
le confondre avec la cra in te d u châ t imen t , pu i squ ' i l fo rce que l -
quefois le coupable à se d é n o n c e r et à dés i re r le châ t imen t , p o u r 
expier le c r ime p a r la souf f rance . 

Voilà donc u n e sér ie de fa i ts inexpl icables , si le l ibre a rb i t r e 
est une i l lusion. P o u r q u o i les c r imine l s se c ro ien t - i l s r e s p o n s a -
bles au regard de la loi mora le , comme a u regard de là loi péna l e , 
si leurs c r imes son t nécessa i res? P o u r q u o i se sentent-i ls mépr i sa -
bles, indignes de compara î t r e devant l eurs amis et l eurs p a r e n t s ? 
Pourquoi les voit-on implo re r d 'eux leur p a r d o n , c o m m e u n e 
suprême consolat ion ? Pourquo i vont-ils que lquefo i s d é n o n c e r à 
la justice les c r imes qu 'e l le ignore ? P o u r q u o i éprouven t - i l s un 
véritable sou lagement à faire des aveux, qu i les condu i sen t au 

PHOAL. 2 0 

J ..;.! 

« 
• 1 •• 

< r'tf ' '1 

• 
V 

4 t 

• • ' V . 

m Ail'-. -IltfWílt! 



c h â t i m e n t ? D 'où v ien t ce b e s o i n d 'expier le c r ime p a r l a puni t ion? 
P o u r q u o i la pe ine sub ie p r o d u i t - e l l e en e u x une sor te d'apaise-
m e n t ? P o u r q u o i r e fusen t - i l s d e croire aux s y s t è m e s qu i veulent 
r e j e t e r la r e sponsab i l i t é d u c r i m e s u r la fatal i té physiologique ou 
su r les vices de la soc ié té? S'il e s t une classe de lec teurs , où la 
théo r i e c o m m o d e d u d é t e r m i n i s m e devrait ê t r e accueil l ie avec 
e m p r e s s e m e n t , c ' es t a s s u r é m e n t celle des p r é v e n u s et des accu-
sés. Or, p a s u n seul j u s q u ' i c i n ' a osé s ' a p p r o p r i e r pour sa 
dé fense u n e théor i e d é t e r m i n i s t e , tant les c r imine l s eux -mêmes 
on t le s e n t i m e n t de sa f a u s s e t é . 

Des savan t s , d e s m é d e c i n s , d e s phi losophes , p le ins d ' indul-
gence e t de pi t ié p o u r les a s s a s s i n s , les vo leu r s , l es empoison-
neu r s , l es incend ia i res , on t b e a u vouloir l e s e x c u s e r en leur 
d i san t q u e l ' a s sa s s ina t , le vo l , l ' e m p o i s o n n e m e n t , l ' incendie 
son t les p rodu i t s n é c e s s a i r e s d ' u n e organisa t ion défec tueuse de 
l e u r c e r v e a u ou de la s o c i é t é , — non , r é p o n d e n t les accusés , le 
c r ime n ' e s t pas le r é s u l t a t f a t a l de notre o r g a n i s a t i o n , « car, si 
ce la é tai t , p o u r q u o i le r e m o r d s est-i l si t e r r i b l e » (1)? Non, notre 
c r i m e n ' e s t p a s i m p u t a b l e à la socié té , nous s o m m e s seuls cou-
pables , c a r n o u s n ' a v o n s p a s l u t t é contre n o s p a s s i o n s avec sin-
cér i té (2). Ras su rez -vous , a j o u t e n t les s a v a n t s dé terminis tes , 
pa r r i c ides , a s s a s s i n s , m e u r t r i e r s , voleurs e t e sc rocs ; débar ras -
sez-vous de vos r e m o r d s : il n ' y a pas plus de d é m é r i t e à être 
p e r v e r s q u ' à ê t r e b o s s u ; le v ice et la v e r t u son t des produi ts 
c o m m e le s u c r e e t le vi t r iol . V o u s n 'ê tes p a s p lus responsables 
de vos fo r fa i t s q u e de la c o u l e u r de vos cheveux . — Non, per-
s i s ten t à r é p o n d r e les c r i m i n e l s , u n e voix p lus for te que tous 
les r a i s o n n e m e n t s n o u s cr ie q u e n o u s s o m m e s coupables , que 
not re pun i t ion es t j u s t e , m é r i t é e . 

Tel est le s ingu l i e r d i a logue q u i es t é c h a n g é e n t r e les savants 
dé t e rmin i s t e s e t l es m a l f a i t e u r s , dont ils p r e n n e n t la défense. 
P e n d a n t q u e des t héo r i c i ens p a r espr i t de sy s t ème r e fu sen t de 
croire à la l iber té m o r a l e , l ' â m e d ' u n c r imine l nous ense igne que 
le l ib re a rb i t r e n ' e s t pas u n e i l lus ion . Malgré le ta lent que les 
d é f e n s e u r s des c r imine l s d é p l o i e n t pour les f a i r e c ro i re à la fata-
li té du c r ime, l e u r s c l ien ts ne p e u v e n t p a r t a g e r cet te conviction. 
Il est poss ib le q u ' à l ' a v e n i r l e s c r imine l s m o n t r e n t plus d'em-
p r e s s e m e n t à s ' a p p r o p r i e r l e s i ngén i euse s d é f e n s e s de MM. Lom-

(1) Lettre de l'assassin Tolédano au juge d'instruction. 
(2 Lettre d 'un accusé déjà cité. ( S o u v e n i r s de l'abbé Croies, \. II, p . 80.) 

broso, Moleschott , B u c h n e r , Despines , e tc . Pou rquo i , en effet, 
pers is teraient- i ls à r epousse r les m o y e n s d ' excuse et de just i f ica-
tion qui l eu r sont p r o p o s é s ? Mais, jusqu ' ic i , l es mag i s t r a t s n 'on t 
pas r encon t r é , d a n s les dé fenses des accusés , un écho des doc-
trines dé te rmin i s tes . 

l u e seule object ion res te à faire d a n s le sy s t ème dé te rmin i s t e , 
pour expl iquer cette c royance des c r imine ls à l eu r r e s p o n s a b i -
lité : cet te c royance es t u n e i l lusion. I l lusion b ien p ro fonde q u e 
celle qui se t r adu i t p a r des souf f rances m o r a l e s a t roces , le sui-
cide, la soif du c h â t i m e n t ! Il ne suffi t pas de d i re q u e cet te 
croyance au l ibre a r b i t r e est u n e i l lusion, il f au t exp l ique r l 'or i -
gine de cette i l lusion. Cette i l lusion, dit d 'Holbach , a été créée 
par les p rê t r e s ; ce l te h y p o t h è s e , r épè t e M. E. Fer r i , a été a cc r é -
ditée pa r les p rê t r e s et les despo tes . Spinoza d o n n e une explica-
tion moins fan ta i s i s te . L ' h o m m e , dit-il, se croi t l ibre pa rce qu ' i l 
ignore la cause de ses ac t ions . Mais le c r imine l qu i a agi p a r 
cupidité, vengeance ou toute au t r e p a s s i o n , n ' i gnore pas la cause 
de son cr ime ; il d i s t ingue for t bien le mobile d u c r ime, qui est 
la cupidité, la vengeance , mobi le qu' i l a accepté , de la cause de 
ce crime, qu i es t sa vo lon té dépravée , c é d a n t à la pass ion , a lo rs 
qu'il aura i t d û e t qu ' i l au ra i t p u y rés i s t e r . 

Donc, qu 'on ne dise pas q u e les j u g e m e n t s r e n d u s p a r les t r i -
bunaux se r é d u i s e n t à une i l lusion d ' op t ique a ins i f o r m u l é e p a r 
la Hcouc de philosophie positive ( n u m é r o de s e p t e m b r e - o c t o b r e 
1880, p. 222) : «Vu les condi t ions données , j ' a u r a i s p u , moi, j u g e , 
agir a u t r e m e n t ; d o n c c e t accusé deva i t ag i r a u t r e m e n t . » C'est 
le criminel l u i -même , et non le juge , qu i dit qu' i l a u r a i t pu agi r 
au t rement . A moins de vouloir ô t e r t ou te va l eu r a u t émoignage 
de la conscience et de tomber d a n s le scep t ic i sme le p lu s absolu , 
comment con tes te r la va leur du t émoignage q u e le c r imine l 
donne cont re l u i -même (1) ? 

D'où viendrai t a u c r imine l la c royance qu ' i l a à sa l iber té 
mora le? De l ' é d u c a t i o n ? 3Iais les c r imine l s i l le t t rés c ro ient à 
leur responsabi l i té a u t a n t que ceux qui son t i n s t ru i t s . De l ' in té-
rêt qu' i l a à y c ro i re? Mais il a, au con t ra i re , le p lus g r and inté-
rêt à 11e pas y croi re . On dit , non s ans r a i son , q u e l ' h o m m e est 

(1) Dans le procès Fiesclii, le nommé Leeomte, son complice, ayant été condamné 
a mort, son avocat, M« Duvergier, lui présenta à signer une demande eu grâce 
dans laquelle se trouvait cette phrase : « Ce crime n'est pas l'œuvre de ma volonté. >> 
— « Je n'écrirai pas cela, dit Leeomte, je n'ai jamais menti. - (M. Bérenger, De la 
répression pénale.) 



su j e t à b ien des i l l u s ions , p a r c e qu ' i l est p o r t é à c ro i re ce qu'il 
dés i re . C 'es t ainsi q u e l e s ma té r i a l i s t e s exp l iquen t la c royance à 
u n e vie f u t u r e . 11 est si c r u e l d ' ê t r e s é p a r é des s i e n s ! On désire 
si v ivemen t les revo i r , q u ' o n finit p a r t r a n s f o r m e r ce dés i r en un 
espoir , ce t espoi r en u n e c r o y a n c e . « On fai t a i s émen t c ro i re aux 
h o m m e s c e qu ' i l s d é s i r e n t , d isa i t La Met t r i e ; on l eu r p e r s u a d e 
sans pe ine ce qu i flatte l e u r a m o u r - p r o p r e . . . Us ont c ru qu 'un 
p e u de b o u e o rgan i sée p o u r r a i t ê t r e immor te l l e . » [Discours pré-
liminaire, p . ".) Mais le c r im ine l croit à u n e r e sponsab i l i t é qu'il 
voudra i t r e j e t e r , il e s t fo rcé de c ro i re ce qu' i l ne dés i re pas , il a 
tout in t é rê t à ne p a s c r o i r e à u n e r e sponsab i l i t é qu i le l ivre au 
m é p r i s pub l i c , à s e s r e m o r d s et à la jus t i ce h u m a i n e et divine, 
e t c e p e n d a n t il se s e n t c o u p a b l e , il se croi t r e s p o n s a b l e . Si les 
h o m m e s h o n n ê t e s se s e n t a i e n t s eu l s r e s p o n s a b l e s , on pour ra i t 
se d e m a n d e r si ce t te c r o y a n c e ne leur a pas é té insp i rée pa r l 'or-
gueil , s ' i ls n ' o n t pas v o u l u s ' a t t r i b u e r le m é r i t e de l e u r hon-
nê te té . Mais, l o r s q u e les c r imine l s e u x - m ê m e s , qu i ont tant 
d ' in té rê t à c o n t e s t e r l e u r r e sponsab i l i t é , son t obl igés de la recon-
na î t r e , n 'es t -ce pas u n e p r e u v e q u e le l ibre a r b i t r e est un fa i t et 

non u n e i l lus ion ? 
Si le c r im ine l se c r o y a i t à to r t r e sponsab l e d u m e u r t r e , d u vol, 

de l ' e m p o i s o n n e m e n t q u e la fa ta l i t é lui a imposé , pour ra i t -on 
imag ine r u n e s i tua t ion p lu s ho r r ib l e ? Quoi ! la fa ta l i té poussera 
u n lils à t u e r son p è r e , u n e f e m m e à e m p o i s o n n e r son m a r i , un 
ami à voler son a m i ! Cet assass in , cet e m p o i s o n n e u r , ce voleur 
se ron t l ivrés au m é p r i s publ ic , a u geôl ier e t a u b o u r r e a u , bien 
qu ' i l s ne so ien t p a s m o r a l e m e n t r e s p o n s a b l e s de l e u r s c r imes ! 
Bien p l u s , ces ê t r e s i n f o r t u n é s , v ic t imes de la fatal i té , n ' au ron t 
p a s m ê m e la conso la t ion de se d i re q u e ce c h â t i m e n t est immé-
r i té : l eu r consc ience l e u r c r ie ra j o u r et nu i t leur indigni té , leur 
culpabi l i té ; ils se c r o i r o n t r e s p o n s a b l e s de l eu r s c r imes , alors 
qu ' i l s ne l e sont p a s ; i l s a u r o n t h o r r e u r de l e u r scé lé ra tesse , qui 
n 'es t c ependan t q u ' a p p a r e n t e , et , a p r è s avoir subi la jus t ice des 
h o m m e s , ils r e d o u t e r o n t les effets de la jus t ice d iv ine , ou , pour 
é c h a p p e r a u r e m o r d s qu i les t o r tu re , ils se d o n n e r o n t la m o r t de 
l eu r s p r o p r e s m a i n s ! Est-il poss ib le q u e l ' h u m a n i t é soit a insi le 
j oue t d ' u n e i l lusion q u i fa i t e m p r i s o n n e r et gui l lo t iner des vic-
t imes de la fa ta l i t é? Est- i l poss ib le q u e la n a t u r e f a s se des cr imi-
nels malgré l eu r vo lon té , c o m m e elle f a i t d e s b o r g n e s et d e s bos-
sus , et qu 'e l le p e r s u a d e à ces m a l h e u r e u x , d ignes de pit ié, qu ' i l s 

sont coupab les et d ignes de mépr i s ? Peu t -on croire q u e des 
h o m m e s so ien t ainsi voués p a r l a fa ta l i té à la pr ison, à la h o n t e et 
à r é c h a f a u d ? Si les cr iminels tuent , volent pa r a tav i sme , folie 
morale , dégéné rescence héréd i t a i re , p o u r q u o i la n a t u r e , en 
créant ces m o n s t r e s , ne les a- t -e l le pas d é b a r r a s s é s d u r e m o r d s , 
en leur en levan t tou te conc ience , c o m m e aux au t r e s bê te s ma l -
fa isantes ? 

Voici encore d ' au t res fai ts qu i v i ennen t p rouve r la r e sponsab i -
lité mora l e des c r iminels . On a dit, e t 31. Lévy-Brulh le répè te 
dans un art icle r écen t de la Revue Bleue (22 n o v e m b r e 1890), 
que les c r imine ls res ten t impass ib les en p résence du c a d a v r e de 
leurs vic t imes et ne d o n n e n t a u c u n signe d ' émot ion . Cette asser -
tion est cont red i te pa r les fa i t s . Ainsi, lo r sque le n o m m é Silvv, 
jugé, en mai 1889, pa r la cou r d 'ass i ses des B o u c h e s - d u - R h ô n e , 
fut con f ron té avec le n o m m é Comte, qu' i l avai t a s sass iné deux 
heures aupa ravan t , le commissa i r e de pol ice, le ga rde -champé t re 
et p lus ieurs a u t r e s t é m o i n s cons t a t è r en t q u e ses c h e v e u x se 
d ressè ren t « c o m m e les poils d ' u n cha t en colère », qu ' i l s é t a i en t 
t rempés de sueu r , q u e des gou t t e s é n o r m e s en tomba ien t , b ien 
qu 'on fû t en n o v e m b r e à neuf h e u r e s du soir . On ob jec te ra peut -
être que c 'est la peu r d u c h â t i m e n t qu i lui donna i t u n e si vio-
lente émot ion . Cependan t , m ê m e lo r sque la c o n d a m n a t i o n à 
mort fut p rononcée con t r e lui, on n 'obse rva po in t su r lui des 
phénomènes ana logues . M. le j uge d ' ins t ruc t ion Guillot a sou -
vent aussi fai t les m ê m e s cons ta ta t ions . «Lor sque Bar ré voit sur 
la table de la morgue les débr i s du cadavre qu' i l a dépecé , ses 
j ambes f lageolent , des gou t t e s de s u e u r coulen t le long de ses 
joues, son te in t dev ien t livide ; il f au t le sou ten i r et il a à pe ine 
la force de d i re : « Cachez cela, j e vous en pr ie , je ne puis voir 
ces choses . » (Les Prisons de Paris, p . 1G2.) Ces s ignes de vio-
lente émot ion ne son t pas tou jour s cons ta tés , m a i s on les observe 
assez souven t pour q u e les mag i s t r a t s s ' e m p r e s s e n t de con f ron -
ter l 'accusé, dès qu ' i l est a r r ê t é , avec le cadavre de la vict ime. 
Cette conf ron ta t ion est souven t t r è s utile. 

Lorsqu 'un c r imine l est a r rê t é en flagrant déli t , on voit u n e 
vive indignat ion se p rodu i r e con l re lui, non seu lemen t chez les 
victimes du c r ime, ma i s e n c o r e chez les t émoins dés in té ressés . 
Cette indignat ion con t r e le cr iminel est que lquefo i s si fo r te , 
qu'elle se t radui t p a r des violences q u e l ' accusé n 'ose pas 
repousser , tant il c o m p r e n d qu' i l mér i te la correct ion qui lui est 
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infligée ; la police e s ! obligée d ' in tervenir pour le protéger. On 
m'objectera p e u t - ê t r e que celte indignation cont re le criminel 
es t dé terminée p a r u n sen t imen t bien na ture l de sympath ie pour 
la victime, par la v u e de la b lessure qui lu i a été faite. Sans 
doute , cette pitié p o u r l a souffrance de la victime vient s 'ajouter 
à l ' indignation q u ' i n s p i r e le criminel, ma i s elle ne se confond 
pas avec elle. En e f f e t , si un fou vient à tuer un homme, on 
éprouvera de la p i t i é p o u r la victime, sans indignat ion contre 
l ' au teur de l ' homic ide q u e la maladie rend i r responsable . L'in-
dignation qui s é lève contre le criminel suppose chez les 
témoins la c royance à sa responsabil i té mora le . On la voit 
éclater m ê m e l o r s q u ' i l ne s 'agit que d 'une tentat ive de crime 
qui n 'a causé a u c u n d o m m a g e . Si les t émoins croyaient que 
le cr ime est le r é s u l t a t fatal de l 'organisat ion de l 'accusé, leur 
indignation n ' é c l a t e r a i t pas contre lui et ne se t radui ra i t pas par 
des violences, c o m m e j e l'ai constaté quelquefois . 

Les paren ts e u x - m ê m e s de l 'accusé ne peuvent s ' empêcher de 
croire à sa r e sponsab i l i t é .Lor sque , pa r exemple, u n e mère com-
para i t devant un t r i b u n a l pour essayer de jus t i f ier un fils cou-
pable, elle s 'efforcera d e prouver qu' i l n 'est pas l ' au teur du fait 
délictueux, elle t â c h e r a d ' a t t énue r sa culpabil i té et d ' implorer 
l ' indulgence du juge ; m a i s il ne lui viendra pas à la pensée de 
di re q u e la fau te q u e s o n fils a commise doit être a t t r ibuée à une 
force irrésistible. Q u a n d de j eunes p révenus se font condamner 
pour des actes d é s h o n o r a n t s , l eurs paren ts croient si bien à leur 
responsabi l i té , que q u e l q u e f o i s ils ne veulent p lus les voir et les 
cons idèrent c o m m e m o r t s . L'indignation qu' i ls éprouvent contre 
leur fils est si for te , qu ' e l l e lue l ' amour pa terne l ; il semble aux 
pa ren t s qu' i ls ont p e r d u leurs enfan t s le j o u r ou ceux-ci ont 
pe rdu l 'honneur . C'est p a r c e qu' i ls croient à la responsabi l i té de 
l eu r s enfants coupab les , que la douleur des p a r e n t s es t si grande, 
si p rofonde , q u ' a u c u n e a u t r e douleur ne peut lui ê t re comparée, 
et qu'elle en t ra îne que lque fo i s leur mor t . Quel es t le pè re qui 
éprouvera i t cont re son fils une aussi violente indignation, s'il 
pouvai t supposer q u e la fau te qu' i l a commise est Ie° résu l ta t de 
son organisation c é r é b r a l e ou de toute au t re c i rconstance fatale ? 

L' indignation que le cr iminel inspire fait ta i re que lquefo is les 
sen t iments de famil le , au point de faire dépose r une femme 
contre son mari , u n e fille contre son père . Lorsqu 'une femme 
vient reprocher à son m a r i d 'avoir od ieusement abusé de sa 

propre fille, quand celle-ci se résigne â la dou leur a t roce d 'ac-
cuser et de faire condamner son père pa r ses déclarat ions, loutes 
les deux, dominées pa r un sent iment de just ice, plus for t q u e 
leur amour et plus pu issant que le sen t iment de l eu r p rop re inté-
rêt qui l eu r conseil le le silence, oubl ient les l iens qui les ra t -
tachent à l 'accusé, pour ne se souvenir que de l ' a t tenta t qui a 
révolté l eu r conscience et exige une puni t ion . Ces horr ibles 
attentats commis pa r des pè res sur leurs e n f a n t s ne sont pas 
rares. A la session de mai 1889, j 'a i e n t e n d u u n e h o n n ê t e 
mère de famille venan t révé ler que son mar i , pet i t c o m m e r ç a n t 
à Marseille, avait violé ses deux filles, âgées de quatorze à quinze 
ans, en avait fa i t success ivement ses ma î t r e s se s et avait eu d 'el les 
plusieurs enfants . L' indignation de cette f e m m e cont re son mari , 
lorsqu'elle le surpr i t au m o m e n t où il s ' in t roduisa i t dans le lit 
de sa fille, fu t si forte , qu'elle était c o m m e folle de douleur et 
d' indignation. Ne faut-i l pas qu 'une f e m m e et que ses enfan t s 
aient un profond sen t iment de la responsabi l i té de l eu r m a r i et 
de leur père, pour révéler des fai ts qui en t r a îne ron t sa condam-
nation et impr imeron t une t ache au nom qu 'e l les por ten t ? 
Quand j 'ass is te , dans des affaires semblab les , à ces déposi t ions 
émouvantes qui r appe l l en t et dépassent m ê m e souvent les dra-
matiques scènes (l 'Oreste et d 'Hamlet , je suis tou jour s saisi pa r 
la force du sen t iment de justice, qui oblige u n e fille à révéler 
contre son père des fai ts révol tants , qu 'el le désirerai t taire, â 
les raconter aux ju ré s avec u n e profonde douleur , sans ha ine et 
sans colère, mais sous l 'empire de la conviction que son père 
est coupable et mér i te la puni t ion que la jus t ice va lui infliger. 

On peu t encore ment ionner , à l ' appu i du l ib re a rb i t re des 
criminels, l ' a m e n d e m e n t qui se produi t assez souvent dans leur 
conduite, en prison et après leur sort ie de pr i son . Les réduct ions 
de peine et les réhabi l i ta t ions v iennent r é c o m p e n s e r les efforts 
de ceux qui r e tou rnen t à de bons sen t iments . La perspect ive de 
la réhabil i tat ion cont r ibue , en effet, beaucoup à l ' amendemen t 
des condamnés ; le dési r de reconquér i r l ' h o n n e u r perdu leur ins-
pire souvent assez d 'énergie , pour r ecommencer u n e vie nouvelle 
absolument différente de la première . En 1886, 1,432 réhabi l i ta-
tions ont été p rononcées ; en 1887, il y en a eu 1,318. P a r m i ces 
réhabili tés, il y en avait, en 1887, 631 c o n d a m n é s pour vol 
simple ou qualifié, 74 pour abus de confiance s imple ou qualifié, 
39 pour escroquer ie , 20 pour viol et a t tenta t à la p u d e u r , 
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188 pour o u t r a g e publ ic à la p u d e u r . En 1888, p a r m i les indivi-
dus réhabi l i tés , o n en compta i t 15 c o n d a m n é s aux t ravaux forcés , 
26 à la réc lus ion o u û la dé ten t ion . 

C'est la c r o y a n c e à l e u r l ib re a rb i t r e qui i n sp i r e aux d é t e n u s 
le dés i r et la f o r c e de se cor r iger . Leur a m e n d e m e n t serait 
impossible , s a n s ce t te c royance . Ce n ' e s t pas s e u l e m e n t p a r la 
conscience de s a l a i d e u r mora le q u e le coupab le se re lève , ainsi 
que le pense M. F o u i l l é e (1). S a n s doute , la c o n n a i s s a n c e de ses 
défau t s est la c o n d i t i o n p r e m i è r e de tou te r é f o r m e mora l e , ma i s 
il f au t y a j o u t e r la volonté bien a r r ê t é e de s 'en cor r ige r , et, pou r 
avoir cette v o l o n t é , il f au t y croi re . Aussi , le d i r e c t e u r des éta-
b l i s sements p é n i t e n t i a i r e s faisait- i l c o n n a î t r e au Congrès de 
Pa r i s que l ' a d m i n i s t r a t i o n c h e r c h a i t à é c a r t e r de l ' e spr i t des 
dé t enus toute i d é e de f a t a l i sme . [Archives d'anthropologie cri-
minelle, 1889, p. 373.) Le j o u r où le d é t e n u c ro i r a i t à la fatali té 
.du c r ime, à la f o r c e i r rés i s t ib le des p a s s i o n s , sa vo lon té serait 
pa ra lysée ; il c e s s e r a i t de lu t t e r c o n t r e s e s m a u v a i s p e n c h a n t s . A 
quo i bon , en e f f e t , voudrai t - i l p a r des ef for ts p e r s é v é r a n t s reve-
n i r au t ravai l , à u n e vie régu l iè re , si s e s a c t e s b o n s ou mauva i s 
ne d é p e n d e n t p a s de lui ? H e u r e u s e m e n t les t h é o r i e s dé termi-
nis tes , qu i r é p u g n e n t à la n a t u r e h u m a i n e , n ' o n t po in t encore 
péné t r é d a n s l ' e s p r i t des d é t e n u s , e t c ' es t en s ' a p p u y a n t su r le 
s e n t i m e n t de l e u r r e sponsab i l i t é , q u e c e u x qu i n e son t point 
encore e n d u r c i s d a n s le ma l r e v i e n n e n t à de m e i l l e u r s sen t iments . 
Voici, à t i tre d ' e x e m p l e , u n e l e t t re é c r i t e p a r u n dé tenu à 
M. Appert qu i a v a i t consac ré sa vie à la v i s i t e d e s p r i s o n n i e r s : 
« Vous verrez q u e vous serez c o n t e n t de m o i . L o r s q u e je voudrai 
m e m e t t r e en c o l è r e , j e m e r appe l l e r a i q u e j e s e r a i s obligé de 
vous le d i r e . . . R é p o n d e z - m o i v o u s - m ê m e , p a r c e q u e je veux con-
se rve r vos l e t t r e s e l l e s re l i re souven t , pour me dompter. » (T. III, 
p . 228.) P o u r c e t t e œ u v r e de r e l è v e m e n t , la s o c i é t é doi t accepter 
tous les c o n c o u r s e t ne p a s négl iger s u r t o u t l ' a p p u i d u sen t iment 
rel igieux, qu i e s t le p lus p u i s s a n t d e s f r e i n s et a p p r e n d à 
l h o m m e à se dompter. 

LES STATISTIQUES CRIMINELLES ET LE LIBRE ARBITRE. - On a invoqué 
cont re le l ibre a r b i t r e les r é su l t a t s d e s s t a t i s t i q u e s criminelles, 
en p r é t endan t q u e le n o m b r e d e s m e u r t r e s , d e s a s s a s s i n a t s , des 

(1) Revue des Deux Mondes, 13 juin 1889, p. 792. 
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incendies, des e m p o i s o n n e m e n t s , des vols, e tc . , e s t le m ê m e 
chaque année , e t q u e cet te r ep roduc t ion t ou jou r s égale des dif-
férentes espèces de c r i m e s est un a r g u m e n t décisif con t r e la 
liberté mora le . Est-il vrai q u e les s ta t i s t iques c r imine l les p r é -
sentent une fixité cons tan te et q u e cet te régu la r i t é exclut le l ibre 
arbi tre ? Telle es t la doub le ques t ion q u e je m e p ropose d 'exa-
miner . Après avoi r fait u n e é tude a t ten t ive des compte s r e n d u s 
du minis tère de la jus t ice , ap rès avoir d ressé c h a q u e a n n é e , 
pendant assez long temps , la s ta t i s t ique de mon a r rond i s s emen t , 
lorsque j 'é ta is subs t i tu t et p r o c u r e u r de la Répub l ique , j e crois 
pouvoir r épondre néga t ivement , en conna i s sance de cause , aux 
deux ques t ions q u e j 'a i posées c i -dessus . Je vais e s saye r de le 
démont re r . 

C'est un savan t belge d 'un réel mér i te , Quetele t , qui a 
affirmé le p r e m i e r « la cons t ance avec laquel le les m ê m e s c r imes 
se reprodu i sen t a n n u e l l e m e n t , d a n s le m ê m e o rd re , e t a t t i ren t 
les mêmes peines dans les m ê m e s p ropor t ions 11 est un b u d -
get, dit-il, qu 'on paye avec u n e régu la r i t é e f f rayan te , c 'es t celui 
des pr isons, des bagnes et des écha fauds . . . Il est un t r i bu t q u e 
l 'homme acqui t te avec p lu s de régu la r i t é q u e celui qu ' i l doit à la 
nature ou au t résor de l 'Éta t , c ' es t celui qu' i l paye au c r ime . 
Triste condit ion de l ' espèce h u m a i n e ! Nous pouvons é n u m é r e r 
d 'avance combien d ' ind iv idus soui l le ront l eurs m a i n s du s a n g 
de leurs semblables , combien s e ron t faussa i res , combien se ron t 
empoisonneurs , à peu p r è s c o m m e on p e u t é n u m é r e r d ' avance 
les na issances et les décès , qui do ivent se succéde r (1). » Cette 
affirmation de Quetele t a eu un succès cons idérab le ; elle a é té 
reprodui te de conf iance pa r Buckle , Maury, Lombroso , B u c h n e r , 
J . -Stuart Mill, qui y ont vu une p r euve de l ' inexis tence d u l ibre 
arbitre. « La r ep roduc t ion u n i f o r m e du c r ime , dit Buckle, est 
plus c la i rement m a r q u é e et p lus suscept ib le d 'ê t re prédi te q u e 
ne le sont les lois p h y s i q u e s qu i se r a t t a c h e n t à la malad ie et a 
la destruct ion du corps (2) » J . -S tua r t Mill (3) dit la m ê m e chose 
et pré tend que la m ê m e régu la r i t é s ' obse rve d a n s les suic ides 
comme dans les c r i m e s . Se f o n d a n t su r cet te p r é t endue r égu la -
rité dans les fa i ts de l ' o rd re mora l , le D r B u c h n e r a f f i rme aussi 
que nos ac t ions sont d é t e r m i n é e s p a r d e s in f luences et des néces-

(1) Quetelet, Physique sociale, t. I, p . 97. 
(2) Histoire de la civilisation en Angleterre, t . I, p . 29. 
(3) Stuart Mill, Système de logique, t . II, p. 585. 



si tés p h y s i q u e s qui l a i s sen t « bien peu de place, souven t pas du 
tou t p o u r la l iber té d u cho ix (I) ». Enfin, plus t r a n c h a n t encore 
d a n s ses a f f i rma t ions , M. L o m b r o s o ne voit p lus dans les crimes 
qu 'un p h é n o m è n e n a t u r e l , q u i se reprodui t avec la m ê m e régu-
lar i té q u e les a u t r e s p h é n o m è n e s phys iques (2). 

Lor s m ê m e q u e les s t a t i s t i ques cr iminel les présen tera ien t une 
fixité, qu ' e l l e s n ' o n t p a s , f audra i t - i l en conc lure q u e cette régula-
r i té d a n s le n o m b r e d e s c r i m e s serait un a r g u m e n t décisif contre 
le l ibre a r b i t r e ? Je ne le p e n s e pas . Le n o m b r e des acquittements 
et des appe l s ne p r é s e n t e p a s de g randes var ia t ions , d ' une année 
à l ' a u t r e ; il n e s ' ensu i t pa s , néanmoins , que , d a n s u n e affaire 
d é t e r m i n é e , le r é s u l t a t n e pouva i t pas ê t re d i f férent , o u que l'ap-
pe l é ta i t nécessa i re . Ainsi q u e l 'ont fait j u d i c i e u s e m e n t observer 
MM. Rab ie r et Fonseg r ive , de ce que le n o m b r e de tel genre de 
c r i m e s se ra i t le m ê m e c h a q u e année , on ne pour ra i t con-
c lure q u e ce c r ime s e r a i t c o m m i s néces sa i r emen t p a r Pierre 
p l u t ô t q u e p a r Paul . « Qu' i l doive y avoir tan t de m e u r t r e s par an, 
cela ne c o n t r a i n t n u l l e m e n t tel ou tel à c o m m e t t r e u n meur t re à 
tel m o m e n t , à tel l ieu. » (Rabier . ) En d ' au t r e s t e rmes , « d e ce que 
le c r ime es t d é t e r m i n é , di t M. Fonsegr ive , il ne s ' ensui t pas que 
le c r im ine l le soit ! » Lors m ê m e que le nombre d e s meurtres, 
d e s vols, d e s f a u x se r a i t le m ê m e chaque année , il ne s'ensuit 
pas qu' i l y a u n e néces s i t é p o u r tel ou tel ind iv idu de devenir 
m e u r t r i e r , vo l eu r ou f a u s s a i r e . Aussi, Quetelet se gardait- i l bien 
de conc lu re de la r é g u l a r i t é dans le n o m b r e des c r imes à la 
néga t ion d u l ibre a r b i t r e . Il reconnaissai t , au con t ra i re , que les 
ind iv idus p r i s i s o l é m e n t é c h a p p e n t à tou tes n o s conjectures, 
q u e le l ib re a rb i t r e e x e r c e u n e action t r è s sens ib le pour l'indi-
vidu, m a i s q u e ce t te ac t ion e s t beaucoup moins appréciable sur 
le c o r p s social « où t ou t e s les par t icular i tés individuel les viennent 
en q u e l q u e so r t e se n e u t r a l i s e r et s ' é te indre (3). » Guerry (4) 
avai t soin de faire a u s s i ce t te dist inction en t r e les faits de 

(1) Forceel matière, p . 488. 
(2) Lombroso, /'Homme criminel, p . G68 et 667. En réponse à cette étude sur le? 

st distiques criminelles, qui avait dé jà été publiée dans les Annales d'hygiène 
publique et de médecine légale, M. le Dr Lombroso a prétendu que je lui avai-
attribué une opinion qu'il n'avait j amais émise. Cependant, voici ce que je lis il la 
page 66" de l'Homme criminel : « L'atavisme nous aide encore à comprendre pour-
quoi le châtiment a si peu d'efficacité, pourquoi l'on voit revenir, avec ce carac-
tère si singulier de constance et de périodicité, un certain nombre de délits... » 

(3) T. II, p . 364. 
(4) Guerry, Statistique morale de l'Angleterre comparée avec la statistique 

morale de la France , Paris, 1884. 

l 'ordre mora l cons idérés dans les m a s s e s et les m ê m e s fa i ts p a r 
rapport à tel ou tel individu. M. de Candol le , à son tou r , m e 
parait avoir t rès bien d é m o n t r é q u e les généra l i t és dédu i tes des 
stat ist iques ne son t n u l l e m e n t con t r a i r e s au l ibre a rb i t r e (1). » 
« Dans une g r a n d e ville, dit-il , la p ropor t ion des le t t res mises à 
la poste s aus ad re s se est à p e u près cons t an t e d ' a n n é e en a n n é e . 
Y a-t-il u n e nécess i té p o u r ce r t a ins ind iv idus de ne pas m e t t r e des 
adresses ?.. . Chacun es t p a r f a i t e m e n t l ibre , j u s q u ' a u 31 d é c e m b r e 
à minuit, de m e t t r e ou de ne pas m e t t r e des a d r e s s e s à ses l e t t res . 
Mais la propor t ion des é tou rd i s qui oubl ien t les a d r e s s e s n ' e s t 
pas de na tu re à c h a n g e r s ens ib l emen t d 'une année à l ' au t r e . » 
Cet exemple avait déjà été cité pa r Ampère le phys ic ien , p o u r 
prouver que les ac t ions h u m a i n e s , q u a n d on opère su r de g rands 
nombres , peuven t offr ir u n e cer ta ine base au calcul de p robab i -
lité, sans qu 'on soit en droi t de d o u t e r de la l iberté (2). 

Mais, ce qui est encore p lu s décisif, la r égu la r i t é , qu i a é té 
affirmée dans le n o m b r e des c r imes , ne r é su l t e po in t d e s s ta t i s -
tiques cr iminel les , su r tou t lo r squ 'on examine dfeux p é r i o d e s 
un peu éloignées. S a n s doute , d ' une a n n é e à l ' aut re , l ' écar t n ' e s t 
pas tou jours no tab le ; que lquefo i s m ê m e et p a r except ion il 
n'y en a pas . Ainsi : 

En 1884 et 1885, il y a eu le m ê m e n o m b r e de m e u r t r e s , 191. 
En 1882 et 1883, il y a eu le m ê m e n o m b r e d ' avo r t emen t s , 19. 
En 1882 et 1883, il y a eu le m ê m e n o m b r e de faux témoi-

gnages, 3. 
Mais,le p lus souven t , les s ta t i s t iques cons ta ten t des a u g m e n -

tations ou des d iminu t ions . Ainsi : 
En 1886 il y a eu 13 par r ic ides . 
En 1887 — 23 — 
En 1888 — 14 

De 1826 à 1830 le n o m b r e moyen a n n u e l é ta i t de 14 pa r r i c ides ; 
il s 'était élevé p rog re s s ivemen t à 24 de 1851 à 1855, pu i s il était 
descendu de m ê m e à 10, de 1866 à 1870. 

Mêmes var ia t ions d a n s le ch i f f re des e m p o i s o n n e m e n t s . De 
1826 à 1830, le n o m b r e moyen annue l des accusés de ce c r ime 
était 38; il s 'est é levé p rog re s s ivemen t de 1836 à 1840 à 50, puis 
il a baissé success ivemen t j u s q u ' à 8, 9, 10 d a n s les de rn iè res 
années 1885, 1886, 1887. En 1888, il y en a eu 6. 

(1) De Candolle, Histoire des sciences et des savants, p. 19. 
.2) Philosophie des deux Ampère, p. 124. 



Le nombre des a c c u s é s d ' i n f a n t i c i d e a doub l é de 1830 à 1860. 
De 1826 à 1830 il é ta i t de 1 1 3 ; p e n d a n t t r e n t e an s , il s 'es t é levé: 
de 1836 à 1860 on le t r o u v e à 232. Puis il r e d e s c e n d de 1876 à 
1880 à 219, et en 1887 à 170. En 1888. il a u g m e n t e : on compte 
23 affaires de p lu s . 

Le nombre des accusés d ' a v o r t e m e n t , q u i n ' é ta i t q u e de 12 de 
1826 à 1830, s ' es t élevé r a p i d e m e n t à 48 de 1846 à 1830. Il s'est 
e n c o r e accru du doub le p e n d a n t les c inq a n n é e s s u i v a n t e s ; il est 
a lo rs de 88. A pa r t i r de 1861, il se p r o d u i t la m ê m e diminut ion 
que j 'a i déjà s ignalée . En 1883, le n o m b r e des accusés n ' e s t plus 
que de 47 ; il r e m o n t e à 63 e n 1886 et r edescend à 34 en 1887. 

Les var ia t ions son t s u r t o u t t rès c o n s i d é r a b l e s d a n s le nombre 
des viols et a t t en t a t s à la p u d e u r c o m m i s su r des e n f a n t s . De 1826 
à 1830, on compta i t 139 a c c u s é s . Ce n o m b r e , a u g m e n t a n t sensi-
b l emen t p r e s q u e c h a q u e a n n é e , a été de 809 de 1876 à 1880 ! Il est 
vrai q u e le ch i f f re de ces p o u r s u i t e s a é té a u g m e n t é p a r la loi du 
13 ma i 1863, qu i a p r o t é g é un plus g rand n o m b r e d ' en fan t s , en 
é t e n d a n t cette p ro tec t ion d e onze a n s à treize a n s et en punis-
san t l 'a t tentat c o m m i s p a r un a s c e n d a n t s u r u n m i n e u r non 
émanc ipé pa r le m a r i a g e . Mais cet te loi e s t . l o i n d ' exp l iquer 
l ' é n o r m e a c c r o i s s e m e n t d e s a t t e n t a t s su r les e n f a n t s . Même 
a v a n t la loi de 1863, ce t te p r o g r e s s i o n e f f r ayan te avai t é lé con-
statée. Déjà, de 1831 à 183-5, le n o m b r e des accusés est de 608. 
Dans les cinq a n n é e s s u i v a n t e s , il a u g m e n t e de 94 et s 'é lève à 
702. Dans les c inq a n n é e s q u i su ivent , de 1801 à 1863, il aug-
m e n t e encore de 64 e t a r r i v e a u ch i f f re de 766. Depuis quelques 
années , une notable d i m i n u t i o n s 'es t p r o d u i t e . En effet , a lors que 
le n o m b r e de ces a c c u s é s ét=«it de 809 de 1876 à 1880, il n ' e s t plus 
q u e de 732 en 1884, de 628 e n 1883; il r e m o n t e u n peu , en 1886. 
à 643, et d a n s la d e r n i è r e s t i i t i s t ique , celle de 1887, il redescend 
d ' u n e man iè re t rès s e n s i b l e à 394 et c o n t i n u e à déc ro î t r e en 1888. 

Le n o m b r e des p r é v e n u s d ' a d u l t è r e es t devenu vingt fois plus 
grand depuis 1830. A c e t t e é p o q u e , il é ta i t de 92 ; il s 'es t élevé à 
82-4 de 1876 à 1880. D e p u i - la loi su r le d ivorce , il a beaucoup 
augmen té . En effet il a é t é d e 1,274 en 1884, de 1,601 en 1883. 
de 1,687 en 1886 et de 1,726 e n 1887. 

J 'ai mon t r é p r é c é d e m m e n t (1) que la pa r t p ropor t ionnel le 
pr ise p a r l e s deux sexes , d a n s l ' a c c o m p l i s s e m e n t des c r imes , ne 

(1) Voy. le chapitre vi. 

reste pas t o u j o u r s la m ô m e ; qu 'e l le a changé depuis c i n q u a n t e 
a n s ; que la par t p ropor t ionnel le d e s h o m m e s a a u g m e n t é et q u e 
celle des f e m m e s a d iminué . 

On a écrit qu ' au point de v u e de l 'âge les accusés et les 
prévenus se r épa r t i s sa i en t d a n s d iverses ca tégor ies , don t les 
propor t ions é ta ien t invar iab les . C'est encore là u n e e r r eu r . En 
effet, de 1831 à 1833, s u r 100 p r é v e n u s h o m m e s on en compta i t 
11 âgés de seize à v ing t et un a n s ; de 1876 à 1880 on en c o m p -
tait 14. De môme, p o u r les f emmes , les p ropor t ions s u i v a n t l ' âge 
ont va r i é : de 1831 à 1833, su r 100 f e m m e s p r é v e n u e s , il y avai t 
9 femmes âgées de seize à vingt et un a n s ; de 1876 à 1880 ou en 
comptait 1 1 . « L 'acc ro i s sement de c r imina l i té p a r m i les j e u n e s 
gens des deux sexes e n t r e seize et v ingt et u n ans r e s so r t 
d 'une façon évidente des ch i f f res c i - d e s s u s (1). » 

D'une man iè re généra le , il est imposs ib le de n ' ê t r e pas f r a p p é 
et inquiété de la m a r c h e p rogress ive de la c r imina l i té de 1838 à 
1887. Dans cet espace de t e m p s , le n o m b r e des accusés et pré-
venus jugés à la r equê te du min i s t è re publ ic a p r e s q u e doub lé . 

Il ressor t auss i des s t a t i s t iques que depu i s c i n q u a n t e a n s le 
nombre des c r imes insp i rés pa r la cupid i té a beaucoup aug -
menté. Il était de 87 en 1838 s u r 100,000 h a b i t a n t s ; il a é té de 
149 en 1887. Chose digne de r e m a r q u e , c 'est de 1838 à 1848 qu' i l 
y a eu le m o i n s de c r imes a y a n t pour mobi le la cupidi té . Que 
n'a-t-on pas écr i t c e p e n d a n t su r l 'espr i t de cupid i té de la géné-
ration de 1830 à 1848? La s ta t i s t ique c r imine l le v ien t su r ce 
point rect i f ier la légende . 

Après avoir a f f i rmé la fixité du n o m b r e des c r imes , Quetelet 
et Buckle on t p r é t e n d u q u e la m ê m e cons tance existe d a n s le 
nombre des suicides . Or le n o m b r e des su ic ides est bien loin 
de rester invar iab le . De 1827 à 1830, il a été, en m o y e n n e , de 
1,739 pa r an , soit 3 su ic ides p a r 100,000 hab i t an t s . Ce n o m b r e 
n'a cessé de s 'accroî t re d ' u n e man iè r e e f f r ayan te . De 1876 à 1880, 
il a été, en m o y e n n e , pa r an, de 6,239, soil 47 su ic ides pa r 
100,000 hab i t an t s . 11 a p lu s q u e t r ip lé . Depuis lors , il n 'a cessé 
d 'augmenter encore . En 1881, il y a e u 6,741 su ic ides ; en 1882, 
7,213; en 1883, 7,267 ; en 1884, 7 ,372 ; en 1883, 7,902; en 1886, 
8,187; en 1887, 8 ,202; en 1888, 8,431. En 1887, su r 100,000 hab i -
tants il y a eu 21 suic ides . 

(1, Statistique criminelle de 1880, p . t 8 . 



Il s 'es t produi t p o u r les suic ides c e q u e j 'a i noté pour les 
cr imes et les délits de droi t c o m m u n ; la pa r t proportionnelle des 
h o m m e s a augmenté , celle d e s f e m m e s a d iminué . « Sur 100 
suicides commis a n n u e l l e m e n t de 1836 à 1840, p r è s des trois 
quar t s , 74 % , avaient é té c o m m i s pa r d e s hommes , et de 1870 à 
1880 la p ropor t ion a t t e in t p r e s q u e les h u i t dixièmes, 70 % (i). „ 
Quetelet et Buckle ont donc c o m m i s u n e nouvelle e r reur , en affir-
mant qu'on t rouve tous les a n s la m ê m e propor t ion de personnes 
qui se suic ident et que la p a r t p ropor t ionne l l e des deux sexes ne 
varie pas (2). D'après la de rn iè re s t a t i s t i que de 1887, sur 100 sui-
cides, 78 ont été commis pa r les h o m m e s , 22 pa r les femmes. 

Je ne sais si je m ' a b u s e , m a i s j e c ro i s avoir démon t r é : 1° par 
le raisonnement, que la r égu la r i t é m a t h é m a t i q u e du nombre des 
c r imes et des suicides, si elle exis ta i t , se concil ierai t parfaite-
m e n t avec le l ibre a rb i t r e ; 2° par les faits, que cette fixité 
n 'exis te pas (3). P a r sui te de cet te d o u b l e démonst ra t ion , il me 
semble que je pu is conc lu re q u e l 'ob jec t ion tirée des statistiques 
cr iminel les cont re le l ibre a r b i t r e r e p o s e sur u n e double erreur 
de fai t et de r a i sonnemen t . Il en e s t de ce l te objection comme de 
tant d ' au t res qui sont fai tes c o n t r e le l ib re a rb i t re ; de loin, elle 
es t spécieuse, elle s ' appuie s u r l ' au to r i t é de savants d 'un grand 
m é r i t e ; examinée de près , elle d i spa ra î t devan t la réali té. 

LA PRÉVISION DES ACTIONS HUMAINES. — I l e n e s t d e m ê m e d e 

l ' a rgument t iré cont re le l ibre a r b i t r e de la possibililé de prévoir 
la condui te d 'un h o m m e p a r ses a n t é c é d e n t s . Il est vrai que le 
passé d'un h o m m e fai t p révo i r , d a n s u n e cer ta ine mesure , sa con-
duite f u t u r e ; quoi d ' é t o n n a n t à ce la? Le pas sé n'est-il pas l 'œuvre 
personnel le de l ' homme, et n 'est- i l pas ju s t e q u e ce passé, en 
créant des hab i tudes , lui d o n n e u n e t e n d a n c e à r épé te r les actes 
déjà accomplis ? Lors m ê m e q u ' o n p o u r r a i t tou jours prévoir la 
conduite d 'un h o m m e p a r ses a n t é c é d e n t s , cette prévision ne 

(1) Statistique criminelle de 1SSO, p . 113. 
(2) Buckle, t. I, p . 32; Quetelet, Physique sociale. 
(3) L'auteur de VAnthropologie criminelle, d a n s la préface de la 2» édition 

P. 37), reconnaît que celte fixité n 'existe pas (après en avoir aff irmé l'existence à 
la page 667 de 1 Homme criminel). Seulement il a jou te : « Qu'est-ce que cela 
prouve eu faveur du l ibre a r b i t r e ? » Je n 'a i j a m a i s prétendu trouver une preuve 
du l ibre arb i t re dans les variations d u n o m b r e des c r imes ; j e m e suis contenté de 
répoudre à 1 objection tirée de la constance des cr imes et de montrer que cette 
objection n est pas fondée . Les p reuves du libre a rb i t r e sont ail leurs : dans le 

¡ ¡ T ' E m ? • I a
t f n s c î e n f ' d a n s l ' idée du devoir, dans le sent iment de la res-

ponsabili té quo i i t tous les hommes , m ê m e les c r iminels . 

prouverait pas l ' inexistence du libre arbi t re , pu i sque les hab i -
tudes qui const i tuent les an técédents au ra ien t été l ib rement con-
tractées. Il ne faudra i t voir d a n s celte dépendance de l 'avenir à 
l 'égard du passé que la force de l 'habi tude . 

Sans doute , le p lu s souvent , l ' homme est, dans son âge m û r , 
ce qu'il a été dans sa j eunes se ; il récolte a lors ce qu ' i l a semé. 
Mais, si nos prévis ions sur la condui te f u t u r e d 'un h o m m e , ba-
sées sur ses antécédents , se réal isent souvent (1), que de fois 
aussi elles sont dément ies par l ' événement ! Tous les jou r s des 
maîtres, des commerçan t s sont volés p a r des domest iques , des 
employés; les aura ient - i l s gardés, s ' i ls les avaient c rus capables 
de vol? Les p révenus d 'abus de confiance n 'ont- i ls pas t r ompé 
la confiance qui l eu r était accordée? Est-ce que les mar i s qui 
s o n t t rompés par leurs f e m m e s soupçonna ien t l eu r incondui te? 
Que de fois les mag i s t r a t s ont à juger des h o m m e s coupables d 'un 
crime grave, qui j u r e complè tement avec leurs antécédents ' . 
Quelquefois, j 'ai vu des accusés convaincus d 'un cr ime, alors q u e 
tous ceux qui les connaissa ien t les en croyaient incapables , et 
ne revenaient pas de leur é tonnement . 11 se p rodui t chez les 
hommes des changemen t s s u r p r e n a n t s soit en bien, soit en mal . 
Tel homme, après longues a n n é e s d 'une vie i r réprochable , sous 
l ' influence d 'une passion qui viendra éclater en lui et qu'il n ' au ra 
pas combattue, commet t r a un cr ime que son passé ne faisait pas 
prévoir. La fille Boyer s 'étai t bien condui te p e n d a n t qu 'el le était 
en pension : elle avait même songé sé r i eusement à se faire reli-
gieuse, et cependant , deux ans après , sous l 'empire de la ja lousie 
et de la dépravat ion rapide qui résu l te de la d é b a u c h e , elle 
aidait son a m a n t à tuer sa mère , à dépecer le cadavre , et avait 
des relat ions in t imes avec son complice à côté du co rps de 
sa mère ; tant la débauche change en peu de t e m p s le caractère 
de la femme. J 'ai vu a u s s i condamner pour empo i sonnemen t sur 
son mari une j eune f e m m e qui avait ob tenu , que lques années 
auparavant, un prix de ver tu . En sens inverse, j 'a i vu des con-
damnés revenir au bien, d 'anciens escrocs devenir des caissiers 
fidèles, des j eunes gens condamnés p o u r a t ten ta t s aux m œ u r s se 
marier plus tard et faire d 'excel lents pè res de famille. Lorsqu on 
fait partie de la Chambre d 'accusat ion qui s ta tue sur les r éhab i -
litations, r ien n 'es t plus in té ressant que de voir des h o m m e s , 

(1) -, Ou peut voir l 'avenir d:<ns les choses passées, n (Rotrou.) 



au t re fo i s c o n d a m n é s , d e v e n u s de b o n s c i t oyens , labor ieux et 
h o n n ê t e s . 

Tous ces fa i ts m e p e r m e t t e n t d ' a f f i r m e r qu ' i l y a une part 
d imprévu d a n s la vie d e c h a q u e h o m m e , et qu ' i l n ' e s t pas tou-
j o u r s poss ib le de p r é v o i r l ' aven i r p a r le p a s s é . Le ca rac tè re et la 
condui te ne s o n t pas i n v a r i a b l e s ; i ls c h a n g e n t assez souvent 
soit en bien, soi t en m a l . S u i v a n t l ' obse rva t ion t rès jus te de 
La R o c h e f o u c a u l d , l ' h o m m e diffère s o u v e n t a u t a n t de lui-même 
que des au t r e s . Tel h o m m e que v o u s avez c o n n u l abor ieux , éco-
n o m e , vous le r e t r o u v e z , q u e l q u e s a n n é e s p lus t a r d , paresseux 
et p r o d i g u e ; tel a u t r e q u i a é té , d a n s sa j e u n e s s e , débauché , 
dev ien t p lus t a rd un h o m m e a u s t è r e . Quelquefo is , ces change-
m e n t s de ca r ac t è r e se s u c c è d e n t à d e cou r t s in t e rva l l e s : « Cer-
ta ins h o m m e s , di t S é n è q u e , son t t o u r à tour Va t in ius et Catons : 
tout à l ' heu re , ils ne t r o u v a i e n t pas C u r i u s assez aus t è r e , Fabri-
c ius assez pauvre , T u b é r o n assez f r u g a l , assez s imple dans ses 
b e s o i n s ; m a i n t e n a n t , i ls l u t t en t d ' o p u l e n c e avec Lucinius , de 
g o u r m a n d i s e avec Apici t is , de m o l l e s s e avec Mécène (1). » 

P o u r e x p r i m e r le c h a n g e m e n t i m p r é v u qui se p r o d u i t quelque-
fois chez u n h o m m e , o n a l ' h a b i t u d e de d i re : c ' es t un autre 
h o m m e ! Ces c h a n g e m e n t s de c o n d u i t e , de c a r a c t è r e ne trouvent 
pas t ou jou r s l e u r exp l i ca t ion d a n s l e s a n t é c é d e n t s . « Quelques 
h o m m e s , dit La B r u y è r e , d a n s le c o u r s de l e u r vie, sont si 
d i f férents d ' e u x - m ê m e s p a r le c œ u r et p a r l ' e sp r i t , qu 'on est 
su r de se m é p r e n d r e , s i l 'on en j u g e s e u l e m e n t p a r ce q u i a 
p a r u d ' eux d a n s l eu r p r e m i è r e j e u n e s s e (2) ». Es t - ce que la 
j eunes se de sa in t A u g u s t i n f a i sa i t p révo i r sa conve r s ion? 
Qui aura i t c ru q u e le t r a d u c t e u r d ' A n a c r é o n d e v i e n d r a i t l'abbé 
de R a n c é , r é f o r m a t e u r d e la T rappe , e t c . ? L ' h o m m e e s t c a p a b l e d e 
r enouve l l emen t m o r a l ; u n h o m m e n o u v e a u p e u t s u r g i r du vieil 
h o m m e . 

J 'ai t e rminé l ' examen d e s fa i t s , t i r é s de l ' expé r i ence judiciaire, 
qui m e p a r a i s s e n t p r o u v e r le l ibre a rb i t r e . J e sa i s q u e les philo-
sophes et les s a v a n t s o n t l'ait b e a u c o u p d ' a u t r e s object ions 
con t r e la l ibe r t é m o r a l e . Ces ob j ec t i ons son t s é r i e u s e s (3); leurs 

(1) Lettre à l.ucitius, CXX. 
(2) De l'Homme. 
3) Elles out été cependant réfutées notamment par M. Fousegrive dans son 

Essai sur le libre arbitre, p a r M. Ernest Naville dans son étude récente sur le 
Libre arbitre. Voyez aussi le r emarquab le rapport de M. Bouillier sur le coneoursdu 
libre arbitre. 

r a i sonnemen t s sont ingénieux, e m b a r r a s s a n t s m ê m e que lquefo i s . 
Il n 'est , en effet, pas t ou jou r s facile de concil ier le l ib re a rb i t r e 
avec le d é t e r m i n i s m e de la na tu re ou la presc ience divine. Mais, 
qu ' impor te que celte conci l ia t ion, possible à m o n sens, soit d i f -
ficile ou m ê m e imposs ib le si l 'on veut , lo rsque le l ibre a rb i t r e 
est u n fait d ' expér ience , a t tes té pa r les c r imine ls eux -mêmes qui 
ont intérêt à le n i e r ? Est-ce qu ' i l est sc ient i f ique de n ie r un fai t , 
parce qu'il est mys t é r i eux ? Es t -ce qu ' i l est ph i losoph ique de ie 
rejeter , parce que l 'expl icat ion en est d i f f ic i le? Ne s o m m e s - n o u s 
pas en tourés de fa i ts m y s t é r i e u x ? Que de c h o s e s ex is ten t , don t 
nous ne pouvons d o n n e r l 'expl icat ion ! 

Est-ce qu 'un r a i s o n n e m e n t p e u t prévaloi r con t re u n fa i t? Oui, 
disent les dé te rmin i s t e s , nous r e j e tons le l ibre a rb i t r e pa r ce q u e 
le r a i sonnemen t nous condu i t à cette négat ion . — Frédé r i c II d a n s 
sa réponse à Voltaire disai t : « Je f o n d e mon sys tème su r ce qu 'on 
ne doit p a s r e n o n c e r vo lon ta i r emen t a u x c o n n a i s s a n c e s q u ' o n 
peut acquér i r p a r le r a i s o n n e m e n t . » — Convaincu q u e Dieu fai t 
tout et que l ' h o m m e n ' e s t q u e l ' i n s t r u m e n t de Dieu, il en lire la 
conséquence que l ' h o m m e n 'es t pas l ibre (1). M. le Dr Herzen se 
déclare aussi con t r e le l ibre a rb i t r e , pa r ce que cet te néga t ion 
résulte, comme u n e conséquence logique, de sa théor ie sc ien t i -
fique (2). D ' au t r e s savan t s maté r ia l i s tes r e j e t t e n t le l ibre a rb i t r e 
parce qu' i ls ne peuven t le c o m p r e n d r e , et, en effet, si l ' âme 
est niée, le l ibre a rb i t r e est i n c o m p r é h e n s i b l e . Ce n ' e s t d o n c 
pas parce que la p r euve directe de la l iber té mora l e fa i t dé fau t , 
que celte l iberté est niée, c 'es t pa rce que des r a i s o n n e m e n t s , 
inspirés pa r un sys tème m é t a p h y s i q u e ou p a r une h y p o t h è s e 
scientifique, font r e j e t e r cet te c royance . 

Qu' importe q u e par une sér ie de r a i s o n n e m e n t s on c h e r c h e à 
prouver que le l ibre a rb i t r e ne doi t pas ex i s te r , si nous le sen-
tons en nous -mêmes , si nous le voyons en action chez les au t r e s , 
si c'est un fait a t t e s t é pa r ceux-là m ê m e qui ont in t é rê t à le n i e r . 
Vous dites q u e la sc ience, votre science, ne p e u t pas le conci l ier 
avec d 'au t res vér i tés . Mais, l o r s q u ' u n e vér i té est b ien établ ie p a r 
des preuves d i rec tes , expé r imen ta l e s , il n 'es t p a s scient i f ique 
d'en douter pa r ce qu 'e l le s ' accorde diff ic i lement avec une a u t r e 
vérité. C'est ce q u e Descar tes , Newton et Bossuet ont r é p o n d u 
à ceux qui vou la ien t dou te r du l ibre a rb i t r e et le fa i re r e j e t e r 

(1) Bersot, Philosophie de Voltaire, p . 208. 
(-/ Le Cerveau et l'activité cérébrale, p . 137. 
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p a r c e qu'il ne se conci l ie pas avec la presc ience divine. « Nous 
s o m m e s te l lement a s s u r é s de la l iber té , dit Descartes , qu'il n'y 
a r ien que n o u s conna i s s ions p lu s c l a i r emen t ; de façon que la 
toute-puissance de Dieu ne doit po in t empêcher de la croire. Car 
n o u s aur ions tor t de d o u t e r de ce que nous apercevons intérieu-
r e m e n t et que nous savons p a r expérience être en nous, pour 
ce que nous 11e c o m p r e n o n s pas u n e aut re chose que nous savons 
ê t r e incompréhens ib le de sa n a t u r e (1). » La difficulté d'accorder 
la l iber té de nos ac t ions avec la prescience éternelle de Dieu 
n 'a r rê ta i t point Newton , parce qu' i l ne s 'engageai t pas dans ce 
l abyr in the ; « la l iber té u n e fois établ ie , ce n 'es t pas à nous à dé-
t e rmine r commen t Dieu prévoi t c e q u e nous f e rons l ibrement(2) ». 
« Tenons donc, dit à son t o u r Bossuet , ces deux vérités pour 
indubi tables , s ans en pouvoi r j a m a i s être dé tournés pa r la peine 
q u e nous aurons à les conci l ier ensemble . . . Deux vérités peuvent 
ê t re claires à not re e sp r i t lors m ê m e qu'il ne peu t pas les conci-
lier ensemble (3). » Cette règle q u e Descartes, Newton, Bossuet 
r e c o m m a n d e n t , es t pe rdue de v u e p a r les dé terminis tes qui, sur 
de simples r a i sonnemen t s , sur d e s difficultés de conciliation qui 
e m b a r r a s s e n t l 'espr i t , r e j e t t en t le l ibre arb i t re . 

En admet t an t que le l ibre a r b i t r e soit difficile à expliquer, 
ce que je ne crois pas , il r e s t e tou jours c o m m e un fait ; il 
n ' e s t point « h o r s des l imi tes de l 'expérience possible », 
c o m m e le dit M. Lévy-Bruhl ; c 'es t au cont ra i re un fait d'expé-
r ience judiciaire en m ê m e t e m p s qu 'un fait d 'expér ience interne. 
Le fai t peu t ê t re mys té r i eux , m a i s il est indiscutable (4). 

(1) Les Principes de la philosophie, § 41. 
(2) Eléments de la philosophie de New Ion, publiés par Voltaire, p. 29. 
(3) Traité du libre arbitre. 
(4) « L'acte rationnellement libre est l'acte le plus mystérieux de l'économie ani-

male et peut-être de la nature entière. » (Oiscours de Claude Bernard à l'Académie 
française.) Mais malgré les mystères qui l'enveloppent, Claude Bernard n'a jamais 
contesté le fai t . (Voir Rapport sur les progrès de la physiologie générale en 
France, p . 233; Leçons sur les phénomènes de la vie commune aux animaux et 
aux végétaux, t. I, p. 61 et suiv.) 
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LIFE 

LA P E I N E 

C H A P I T R E XV 

O R I G I N E D E L A J U S T I C E P É N A L E 

(EXAMEN bE LA THÉORIE DE M. LITTRÉ) 

Chez les peuples modernes , c o m m e chez les peup les anc iens , 
la justice civile consis te à r e n d r e à chacun ce qui lui appa r t i en t ; 
elle a pour but de ré tabl i r l 'égalité r o m p u e pa r l 'acte domma-
geable. « Celui qui commet une injust ice obtient plus d ' a v a n t a -
ges, et celui qui la souffre en a moins qu' i l n 'en doit avoir . . . Le 
juge s'efforce de ré tabl i r l 'égalité a l térée pa r l ' injust ice.» (Aristote, 
Morale à Nicomaque, V, 3, 4.) Voilà pourquoi , dès la plus 
haute antiquité, la just ice a été appelée équité, c 'est-à-dire éga-
lité des droits. Le mot œquum signifie à la fois ce qui est égal 
et ce qui est jus te . « La just ice, dit Confucius , c 'est l 'équité ; c 'est 
rendre à chacun ce qui lui convient » (ch. xx, Pau th ie r ) . C'est 
dans les m ê m e s termes que Simonide définissait la just ice : 
« 11 (Simonide) dit que le p ropre de la just ice est de r end re 
à chacun ce qu 'on lui doit. » (Platon, République, liv. I.) On 
sait que cette définition de la jus t ice a été adoptée pa r Cicéron 
et les jur isconsul tes romains : Justifia, in suo cuique tri-
buendo. (De Finibus, V, 23.) Ulpien définissait auss i la just ice : 
Constans et perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi. 
Aujourd 'hui encore il n 'y a pas de mei l leure définition de la jus-
lice, qui consiste dans le ré tab l i s sement de l 'égalité pa r la répa-
ration du pré judice . 

Appliquant à la just ice pénale la définition de la jus t ice civile, 
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p a r c e qu'il ne se conci l ie pas avec la presc ience divine. « Nous 
s o m m e s te l lement a s s u r é s de la l iber té , dit Descartes , qu'il n'y 
a r ien que n o u s conna i s s ions p lu s c l a i r emen t ; de façon que la 
toute-puissance de Dieu ne doit po in t empêcher de la croire. Car 
n o u s aur ions tor t de d o u t e r de ce que nous apercevons intérieu-
r e m e n t et que n o u s savons p a r expérience être en nous, pour 
ce que nous 11e c o m p r e n o n s pas u n e aut re chose que nous savons 
ê t r e incompréhens ib le de sa n a t u r e (1). » La difficulté d'accorder 
la l iber té de nos ac t ions avec la prescience éternelle de Dieu 
n 'a r rê ta i t point Newton , parce qu' i l ne s 'engageai t pas dans ce 
l abyr in the ; « la l iber té u n e fois établ ie , ce n 'es t pas à nous à dé-
t e rmine r commen t Dieu prévoi t c e q u e nous f e rons librement(2) ». 
« Tenons donc, dit à son t o u r Bossuet , ces deux vérités pour 
indubi tables , s ans en pouvoi r j a m a i s être dé tournés pa r la peine 
q u e nous a u r o n s à les conci l ier ensemble . . . Deux vérités peuvent 
ê t re claires à not re e sp r i t lors m ê m e qu'il ne peu t pas les conci-
lier ensemble (3). » Cette règle q u e Descartes, Newton, Bossuet 
r e c o m m a n d e n t , es t pe rdue de v u e p a r les dé terminis tes qui, sur 
de simples r a i sonnemen t s , sur d e s difficultés de conciliation qui 
e m b a r r a s s e n t l 'espr i t , r e j e t t en t le l ibre arb i t re . 

En admet t an t que le l ibre a rb i t re soit difficile à expliquer, 
ce que je ne crois pas , il r e s t e tou jours c o m m e un fait ; il 
n ' e s t point « h o r s des l imi tes de l 'expérience possible », 
c o m m e le dit M. Lévy-Bruhl ; c 'es t au cont ra i re un fait d'expé-
r ience judiciaire en m ê m e t e m p s qu 'un fait d 'expér ience interne. 
Le fai t peu t ê t re mys té r i eux , m a i s il est indiscutable (4). 

(1) Les Principes de la philosophie, § 41. 
(2) Eléments de la philosophie de Newton, publiés par Voltaire, p. 29. 
(3) Traité du libre arbitre. 
(4) « L'acte rationnellement libre est l'acte le plus mystérieux de l'économie ani-

male et peut-être de la nature entière. » (Discours de Claude Bernard à l'Académie 
française.) Mais malgré les mystères qui l'enveloppent, Claude Bernard n'a jamais 
contesté le fai t . (Voir Rapport sur les progrès de la physiologie générale en 
France, p . 233; Leçons sur les phénomènes de la vie commune aux animaux et 
aux végétaux, t. I, p . 61 et suiv.) 
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C H A P I T R E XV 

O R I G I N E D E L A J U S T I C E P É N A L E 

(EXAMEN DE LA THÉORIE DE M. LITTRÉ) 

Chez les peuples modernes , c o m m e chez les peup les anc iens , 
la justice civile consis te à r e n d r e à chacun ce qui lui appa r t i en t ; 
elle a pour but de ré tabl i r l 'égalité r o m p u e pa r l 'acte domma-
geable. « Celui qui commet une injust ice obtient plus d ' a v a n t a -
ges, et celui qui la souffre en a moins qu' i l n 'en doit avoir . . . Le 
juge s'efforce de ré tabl i r l 'égalité a l térée pa r l ' injust ice.» (Aristote, 
Morale à Nicomaque, V, 3, 4.) Voilà pourquoi , dès la plus 
haute antiquité, la just ice a été appelée équité, c 'est-à-dire éga-
lité des droits. Le mot œquum signifie à la fois ce qui est égal 
et ce qui est jus te . « La just ice, dit Confucius , c 'est l 'équité ; c 'est 
rendre à chacun ce qui lui convient » (ch. xx, Pau th ie r ) . C'est 
dans les m ê m e s termes que Simonide définissait la just ice : 
« 11 (Simonide) dit que le p ropre de la just ice est de r end re 
à chacun ce qu 'on lui doit. » (Platon, République, liv. I.) On 
sait que cette définition de la jus t ice a été adoptée pa r Cicéron 
et les jur isconsul tes romains : Juslilia, in suo citique tri-
buendo. (De Finibus, V, 23.) Ulpien définissait auss i la just ice : 
Constans et perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi. 
Aujourd 'hui encore il n 'y a pas de mei l leure définition de la jus-
tice, qui consiste dans le ré tab l i s sement de l 'égalité pa r la répa-
ration du pré judice . 

Appliquant à la just ice pénale la définition de la jus t ice civile, 
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M. Littré a p r é t e n d u que c 'est l ' i d ée de d é d o m m a g e m e n t qui a 
amené l ' idée de p e i n e ; q u e la jus t i ce pénale , c o m m e la justice 
civile, n 'es t que la concep t ion p u r e m e n t in te l lec tuel le de l'égalité 
de deux te rmes . D ' a p r è s M. Li t t ré , l e s anc iens peup le s n'auraient 
cons idéré le c r ime q u e c o m m e u n fait matér ie l dommageable, 
d o n n a n t lieu à u n e r é p a r a t i o n ; le cr ime n ' au ra i t éveillé dans 
leur espr i t a u c u n e p e n s é e de h o n t e , de fau te mora l e . « Au début 
du moins , d a n s l es sociétés sauvages , la cr iminal i té n'existait 
pas , la mora l i t é n ' é t a i t p a s encore née . . . ; au t e m p s de la guerre 
de Troie, un m e u r t r e é ta i t u n e affaire pr ivée, à laquelle la 
mora l i té pub l ique n 'ava i t r ien à voir ; on dédommagea i t les 
p a r e n t s du mor t , e t l 'on allait e n s u i t e téte levée. » (Origine de 
Vidée de justice.) 

Pour jus t i f ier c e t t e expl icat ion d e l 'or igine de l ' idée de peine, 
M. Lit tré i nvoque l 'é tymologie de ce mo t . Le m o t peine, dit-il, 
signifia p r i m i t i v e m e n t c o m p e n s a t i o n , i n d e m n i t é matériel le .C'est 
auss i l 'opinion e x p r i m é e pa r M. le Dr Lombroso d a n s son livre 
int i tulé l'Homme criminel (p. 85) et pa r M. Lubbock dans 
son ouvrage s u r l'Origine de la civilisation (p. 401). 31. le Dr Le 
Bon, à son tour , a a d o p t é l 'expl icat ion de M. Lit tré, dans son 
ouvrage sur l'Homme et les sociétés (t. II, p . 384), et dans son 
art icle de la Revue philosophique (mai 1881). Le sens primitif 
du mot peine, di t- i l , d a n s son or igine g r e c q u e ou latine (-otW, 
ou pœna), s ignifie s imp lemen t c o m p e n s a t i o n . Le crime en lui-
m ê m e n 'avai t r i e n de d é s h o n o r a n t ; c 'était un s imple dommage. 
La vengeance é t a n t sa t is fa i te p a r la c o m p e n s a t i o n , le coupable 
n 'étai t pas p lus a t t e in t d a n s sa cons idé ra t ion que ne l'est 
au jou rd ' hu i le d i r e c t e u r d 'une l igne de c h e m i n de fer, lorsqu'il a 
indemnisé les v i c t imes d'un acc iden t (1). » ( R e v u e philosophique, 
m a i 1881.) 

L'étymologie d u m o t peine d o n n é e p a r M. Li t t ré est devenue 
un a rgumen t si r é p a n d u con t r e l ' idée de j u s t i c e absolue, qu'il 
es t nécessa i re d ' e n vérif ier l ' exac t i tude . « Quand Achille, 
dit M. Littré, é g o r g e douze j e u n e s T royens s u r le bûcher de 

(1) Dans un autre passage de son livre sur l'Homme et les sociétés (t. II, p. 383), 
M. le D r Le Bou reconnaît cependant que la composition a succédé à la peine du 
talion. Si la peine corporelle a précédé l 'indemnité pécuniaire, ainsi que je le crois, 
comment M. le D r Le Bon peut-il dire, saus contradiction, que le crime n'a été 
considéré à l'origine que comme une cause de dommage u 'ent ra luant aucune idée 'le 
honte? M. Ludovic Carrau lui-même est tombé daus cette e r reur , dans son l h r e : 
la Conscience psychologique et morale, p . 280. 

Patrocle, c 'est c o m m e compensa t ion (now,) du m e u r t r e de son 
ami Hector ; et quand Xerxès demande satisfaction aux Athé-
niens pour les hé rau t s qu' i ls a v a i e n t mis à mor t , contre le 
droit des gens , c 'est de ce m ê m e mot que se ser t Hérodote . » 
(VII, 134.) 31. Littré ne commet-i l pas une e r reur en don-
nant dans ces deux passages d 'Homère et d 'Hérodote la signi-
fication de compensa t ion au mot MOT,? 31. Dugast-3Iontbel , 
31. Leconte de l 'Isle et 31. P lanche t raduisen t le mot par expia-
tion. « Il (Achillel choisi t dans le fleuve m ê m e douze j e u n e s 
Troyens dont le sang devait expier la m o r t de Pat rocle . » 
(Planche, Dictionnaire grec.) « Alors Achille, les m a i n s lassées 
du meurtre , tire du fleuve douze jeunes guerr ie rs vivants qui 
doivent expier la mor t de Patrocle . » (Dugast-3Iontbel.) « Et 
quand Akilheus fu t las de tuer, il tira du fleuve douze j eunes 
hommes vivants qui devaient mouri r en offrande à Pa t roklos 
3Ienoitiades. » (Leconte de l'Isle.) En effet, il s 'agit d 'un sacrifice 
offert aux mânes de Patrocle : les douze j eunes Troyens sont 
immolés sur le b û c h e r de Patrocle . Après avoir placé sur le 
bûcher le corps de son ami, Achille immola u n e foule de grasses 
brebis et de bœufs , quat re cours iers et qua t re ch iens ; puis, immo-
lant avec l 'airain douze fils valeureux de Troyens magnan imes , 
il exécuta le dessin cruel qu'il avait conçu. . . Ensui te il se l amen ta 
et appela pa r son nom son cher compagnon : « Sois content , ô 
Patrocle, m ê m e dans la demeure de Pluton ; voilà que j 'accomplis 
ce que je t 'avais p romis naguère . Ces douze fils valeureux des 
Troyens magnan imes , la flamme les dévore tous avec toi. » 
(Iliade, chant X X I I I . ) l i m e para î t donc évident que ce sacrifice 
des douze Troyens aux m â n e s de Patrocle est une expiation 
et non une compensat ion . J 'expl iquerai dans la suite de cette 
étude la signification de cette cé rémonie expiatoire . Dans un 
article de la Revue positive de mars-avr i l 1880, p. 171, 31. Littré 
reconnaît lui-même qu'Achille immola sur le tombeau de Patrocle 
les douze captifs t royens pour h o n o r e r son ami par un sacrifice. 
Dans le passage d 'Hérodote, q u e 31. Litlré invoque à l ' appui de 
sa thèse, son e r reur devient encore plus évidente. Je suis obligé 
de rappeler le fait r appor té pa r Hérodote, pour mon t re r que le 
mot -omi a bien la signification d 'une expiation. Les Lacédémo-
niens avaient , cont re le droit des gens, jeté dans un pui t s les 
hérauts de Xerxès ; à par t i r de ce jour , ils n 'obt inrent p lus d 'aus-
pices favorables daus aucun sacrifice. « A la fin, désolés d ' une 



t e l l e ca lami té , les Spa r t i a t e s , a p r è s beaucoup d'assemblées 
p u b l i q u e s tenues à c e su je t , f i ren t p r o c l a m e r q u e si quelque 
L a c é d é m o n i e n voulai t c o n s e n t i r a mour i r p o u r le sa lu t de Sparte, 
il eû t à se p r é sen t e r . Sphe r t i è s , fils d 'Anér is te , e t Bulius, fils de 
Nicolaüs , l 'un et l ' a u t r e d ' une na i s sance d is t inguée et jouissant 
d ' u n e g r a n d e fo r tune , s 'o f f r i ren t vo lon ta i r emen t à subir la peine 
q u e Xerxès , fils de Da r iu s , voudra i t l eu r impose r en expiation 
d u m e u r t r e de ses h é r a u t s , et les Spar t i a t es , en les envoyant chez 
l e s Mèdes, c r u r e n t l e s e n v o y e r à u n e m o r t ce r ta ine . » (L.V,134.) 
N'est- i l p a s évident q u e l 'offre de ces deux Spar t ia tes de sacrifier 
l e u r vie p o u r expier la violat ion d u droi t des gens , pour calmer 
l e s dieux i r r i tés de ce c r i m e , n ' e s t pas une compensa t ion , mais une 
exp i a t i on ? Le mot -oiv/j, d a n s les anc i ens a u t e u r s grecs , a donc 
u n e d o u b l e s igni f ica t ion pr imi t ive . MM. Alexandre et Chassang 
p e n s e n t , c o m m e M. Li t t ré , que le m o t ™v/¡ a signifié primitive-
m e n t a m e n d e que l 'on paya i t p o u r ' le m e u r t r e d 'un homme et 
q u e c 'est p a r ex t ens ion qu' i l a eu le s ens de réparat ion d'un 
c r i m e , p e i n e , exp ia t ion . Je suis porté , a u con t ra i re , à adopter 
l 'op in ion de MM. P i c t e t et Pott , q u i font dé r ive r mvV¡ du mot 
s a n s c r i t punia don t l a rac ine es t pü (punati) purificare (1). 
(Les Origines indo-européennes, t. III, p. 300.) 

L E CRIME A TOUJOURS ÉTÉ CONSIDÉRÉ COMME UNE SOUILLURE MORALE 

ET NON COMME UN SIMPLE DOMMAGE. — En effet, dès la plus haute 
an t iqu i t é , l e ma l a é té c o n s i d é r é c o m m e u n e sou i l lu re morale et 
la puni t ion c o m m e u n e pur i f icat ion. Dans tou tes les langues, 
c o m m e chez les a n c i e n s Aryas , le môme m o t signifie mal , péché, 
b o u e , sa le té , e t le m ô m e m o t dés igne la p u r e t é et la vertu (2). 
D a n s la re l ig ion de Zo roas t r e , le b ien es t s y n o n y m e de pureté. 
« Il c o n s e r v e l a p u r e t é , celui qu i se c o n s e r v e pur p a r des pensées, 
d e s pa ro les e t des a c t i o n s louables (3). » Un m o t de Zoroastre 
r é s u m e la m o r a l e e n t i è r e : « U v a trois m e s u r e s d ' ac t ions : pureté 
de pensée , p u r e t é de p a r o l e s , pu re t é d 'ac t ion (4). » Le c réa teur est 
t o u j o u r s a p p e l é le p u r i f i c a t e u r . « 0 c r éa t eu r des ê t res doués de 

(1) Dans son dictionnaire, qui est postérieur à son étude sur l'origine de l'idée de 
justice, M. Littré, après avoir fait connaître que, suivant les uns, -oivij dérive de 
purifier „ m 6 U r t r e a j o u t c q u e - d ' a P r è s d'autres savants, il dérive du sanscrit pû 

(2, Pictet, tes Origines indo-européennes, t . III, p. 299. 
V3) I endidad-Sadé, ch. v, 67. 68. 
(4) Zoroastre, par Minant, 178; Vendidad-Sadé, 10» fargard, 3? . 

corps, quel le est la chose la p lu s ag réab le à cet te ter re ? » Ahura -
Mazda répondi t : « C'est l o r squ ' un h o m m e sa in t m a r c h e s u r 
elle I). » Dans les l ivres sacrés des anc iens Hindous , le p é c h é es t 
aussi une soui l lure et la ve r tu es t ident i f iée à la pu re t é de l ' â m e . 
.< Les l ibat ions r é p a n d u e s d a n s n o s r i tes p ieux, les l ouanges de 
nos prê t res , don t l ' espr i t est pur, son t p r ê t e s (2). » Chez les 
Hébreux, les anc iens Égyp t i ens et les Grecs , m ê m e r a p p r o c h e -
ment en t re le p é c h é et la boue , la ver tu et la p u r e t é . Le c r ime 
est une sou i l l u r e ; la Bible, en p a r l a n t d ' u n voleur , dit : « Celui 
qui s 'est souillé de ce c r ime doit ê t re pun i . » ( J o s u é , VII, 13.) 
Cette express ion es t res tée d a n s les l angues m o d e r n e s . P o u r 
expr imer la t a c h e m o r a l e q u ' u n e m a u v a i s e act ion i m p r i m e à 
l 'âme, aux m a i n s d u coupab le , nous d i sons u n n o m souillé, u n e 
âme souillée, des m a i n s soui l lées . « P o u r laver , p o u r pur i f ie r la 
main souillée d u m e u r t r e , c ' es t en vain que t ous les fleuves réu-
niraient l eurs ondes . »(Eschyle . ) Cette express ion d 'Eschyle a é té 
reprodui te p a r Sophoc le et Shakespea re : « Non, j a m a i s les eaux 
de l ' Is ter e t du P h a s e ne p o u r r a i e n t l aver les souillures s ec rè tes 
de ce palais , ces c r imes volonta i res , qu i vont b ien tô t pa ra î t r e a u 
grand j o u r . » (OEdipe roi.) « Tout l 'Océan d u g rand Neptune 
pourra-t- i l laver ce s a n g qui t ache m a m a i n ? » (Macbeth.) L'ex-
pression « se l aver d ' une accusa t ion » dér ive de cet te idée q u e le 
crime impr ime u n e soui l lure mora l e . On di t auss i d a n s le m ê m e 
sens : pu rge r u n e accusa t ion . Le Livre des morts, q u e les anc i ens 
Égyptiens p laça ien t s u r c h a q u e momie , con tena i t de t rès be l les 
prières, où le d é f u n t invoque sa pu re t é p o u r ob ten i r grâce d e v a n t 
la divinité. « H o m m a g e à toi, Dieu g rand , Se igneur de vér i té et 
de just ice, je suis v e n u à toi, ô mon ma î t r e . . . je n 'a i c o m m i s 
aucune f r a u d e e n v e r s les h o m m e s , j e n 'ai p a s t o u r m e n t é la 
veuve, j e n 'a i pas m e n t i d a n s le t r i buna l ! . . . je n ' a i pas a f f amé ! 
je n 'ai pas fai t p l eu re r ! je n 'a i p a s tué ! j e n 'ai pas fait de gains 
f r audu leux! j e n 'a i pas faussé l ' équi l ibre de la ba l ance . . . je suis 
pur! je suis pur! je suis pur! Donnez a u d é f u n t de ven i r à 
vous, lui qui n 'a po in t péché , qui n 'a c o m m i s aucun c r ime . . . 
mais qui vit de vér i té e t se nou r r i t de jus t i ce . » M. le Dr Le Bon a 
écrit (les Civilisations de Vlnde, p . 632) que les pur i f ica t ions 
prescr i tes p a r M a n o u s o n t matér ie l les . Pour d é m o n t r e r l ' inexac-
t i tude de cet te asse r t ion , il suff i t de c i te r les tex tes su ivan t s : 

(1) Vendidad-Sadé, ch. m . 
(2) Rig-Vedu, liv. IV, hymne 6. 



« Los h o m m e s i n s t r u i t s se purifient par le pardon des offenses; 
ceux qui nég l igen t l e u r s d e v o i r s , p a r les d o n s ; c e u x d o n t les 
f a u t e s son t sec rè tes , p a r la p r i è r e à voix b a s s e ; ceux qui con-
na i s sen t p a r f a i t e m e n t l e V é d a , p a r l e s a u s t é r i t é s » (V. 107). « De 
tou te s les choses q u i p u r i f i e n t , la pureté d a n s l ' acquis i t ion des 
r i c h e s s e s es t la m e i l l e u r e ; c e lu i qui c o n s e r v e sa p u r e t é en deve-
n a n t r i che es t r é e l l e m e n t p u r , et n o n ce lu i q u i n ' e s t purif ié 
q u ' a v e c de la t e r r e et d e l ' eau » (V. 106). « La souillure de tes-
prit es t en l evée p a r la v é r i t é » (V. 109). « Les b r a h m a n e s qui 
a c q u i è r e n t du bien p a r d e s a c t e s b l â m a b l e s s o n t purifiés pa r 
l ' a b a n d o n de ce b i en , p a r d e s p r i è r e s e t d e s a u s t é r i t é s » (XI, 193 . 
Chez les a n c i e n s G r e c s , on t r o u v e a u s s i c e t t e idée que la vertu 
es t la p u r e t é , le c r i m e u n e sou i l l u re m o r a l e . « Sacr i f ie aux 
dieux avec u n cœur pur, d e s m a i n s i n n o c e n t e s . »> (Hésiode, les 
Travaux et les Jours.) <• L ' o r et la f o r t u n e , q u a n d les m a i n s sont 
souillées, n ' a r r ê t e n t p o i n t l e s y e u x d e la j u s t i c e ; e l le fu i t , elle 
c h e r c h e u n e d e m e u r e s a i n t e . » (Eschyle . ) « T u e s le c r im ine l qui 
souille ce t t e t e r r e . » ( Œ d i p e roi.) 

C'es t p a r c e que , d è s la p lu s h a u t e a n t i q u i t é , le c r i m e a été 
cons idé ré c o m m e u n e s o u i l l u r e m o r a l e , q u e l e s a n c i e n s peup les 
on t vu d a n s la pe ine c o r p o r e l l e ou s p i r i t u e l l e u n e purification. 
Il suf f i t de l i re les lo i s d u l é g i s l a t e u r s a c r é d e s a n c i e n s Hindous, 
p o u r voir q u e l ' idée r e l i g i e u s e a i m p r i m é â la p e i n e un ca rac t è re 
t r è s a ccen tué d ' e x p i a t i o n , q u i pur i f i e l ' â m e d u c o u p a b l e , s'il la 
sub i t avec r é s i g n a t i o n e t s e r e p e n t de sa f a u t e . « Les h o m m e s 
q u i on t c o m m i s d e s c r i m e s e t a u x q u e l s le ro i a inf l igé d e s châti-
m e n t s v o n t d ro i t au c i e l , exempts de souillure, a u s s i purs que 
les g e n s qui on t fa i t d e b o n n e s a c t i o n s . » (Lois de Manou, VIII, 
318.) Le vo leu r doi t c o u r i r v e r s le roi , af in d e d e m a n d e r la 
pun i t i on qu ' i l a m é r i t é e . (lb., 314.) D ' a p r è s M a n o u , l e s p r i è res , 
l ' aveu de ses p é c h é s , l e r e p e n t i r , les a u s t é r i t é s , le j e û n e , l 'au-
m ô n e , la chas t e t é purifient a u s s i l ' â m e . ( l b . , XI , 8 1 , 9 9 , 103,229.) 
L ' aveu , le r e p e n t i r s o n t n é c e s s a i r e s p o u r la p u r i f i c a t i o n de l ' âme : 
« Su ivan t la f r a n c h i s e e t l a s i ncé r i t é d e l ' a v e u fa i t p a r un h o m m e 
qui a c o m m i s u n e i n i q u i t é , il es t d é b a r r a s s é de ce t t e in iqu i t é , de 
m ê m e q u ' u n s e r p e n t d e sa p e a u , (lb., X I , 228.) A u t a n t son â m e 
é p r o u v e de r e g r e t s p o u r u n e m a u v a i s e a c t i o n , a u t a n t son c o r p s est 
d é t a c h é de cel te a c t i o n p e r v e r s e . Aprè s avo i r c o m m i s une faute , 
s'il s ' en r e p e n t v i v e m e n t , il en e s t dé l iv ré . L o r s q u ' i l d i t : « Je n e l e 
f e ra i p lus » .ce t t e i n t e n t i o n de s ' a b s t e n i r le purifie (lb.,220 e t230. ) 

D'après la re l igion de Zoroas t r e , la p e i n e es t aus s i u n e expia-
t ion, une pur i f i ca t ion . Le r e p e n t i r efface les péchés . « La loi 
n 'effacera-t-el le p a s l e s p é c h é s de c e u x qui son t c o u p a b l e s , 
comme elle le fai t p o u r ceux qui se r e p e n t e n t , s ' i ls n e r e t o m b e n t 
plus dans les ac t ions m a u v a i s e s (1) '? » On sai t aus s i que , d a n s 
les lois de Moïse, la p r i è r e e t les sacr i f ices o n t u n e v e r t u exp ia -
toire et que chez tous les a n c i e n s p e u p l e s on t r ouve des cé ré -
monies exp ia to i re s , à côté d e s p e i n e s co rpo re l l e s , p a r su i te de 
la confus ion qui exis ta i t e n t r e le d ro i t et la re l ig ion . 

Chez les H indous , l e s Grecs , les R o m a i n s , les B a r b a r e s , la 
punit ion d e s c r i m i n e l s é ta i t u n e supp l i ca t i on , u n sacr i f ice , une 
offrande a g r é a b l e a u x d i eux . D ' a p r è s Manou , le roi qui p u n i t les 
coupables accompl i t u n sacr i f ice e t se pur i f i e ( V I I I , 306, 311). 
Les p r é s e n t s d u sacr i f ice s o n t l ' a s s u r a n c e d o n n é e a u x b o n s 
contre le dange r , la p r o t e c t i o n d e s g e n s de bien ( V I I I , 303). Si le 
roi ne pun i t pas le vo l eu r , la f a u t e du vo leu r r e t o m b e s u r lu i 
( V I I I , 316). Les R o m a i n s p e n s a i e n t aus s i que les d ieux ex igen t le 
châ t iment d e s c o u p a b l e s . Lo r sque les lois des Douze-Tables p r o -
noncent la pe ine de m o r t , e l les d i s e n t : Sacer esto! qu ' i l so i t 
sacré, c ' es t -à -d i re d é v o u é ou p l u s e x a c t e m e n t voué . Le so lda t 
romain qui r e f u s a i t l ' obé i s sance é ta i t d é v o u é , voué à Jup i t e r , 
c 'es t -à-dire c o n d a m n é à m o r t . (Tite-Live, X, 38.) La pun i t i on que 
les d ru ides inf l igea ien t aux c r i m i n e l s é ta i t r e g a r d é e « n o n c o m m e 
un châ t imen t o r d o n n é p a r un che f , m a i s c o m m e la vo lon té du 
Dieu qu i , d a n s l e u r s c r o y a n c e s , p r é s i d e a u x ba ta i l l es » (2). Le 
coupable é ta i t l ivré au d i e u v e n g e u r du c r i m e . 

CROYANCE UNIVERSELLE A UNE DIVINITÉ PUNISSANT LE CRIME. — L a 

croyance à u n d ieu v e n g e u r d u c r i m e éta i t , en effet , g é n é r a l e 
chez les a n c i e n s peup les , e t j e crois que Darwin s ' es t t r o m p é en 
disant « que l ' idée d ' u n dieu a b h o r r a n t le p é c h é et a i m a n t la j u s -
tice était i n c o n n u e d a n s les t e m p s p r imi t i f s (3) ». La t rad i t ion d u 
déluge, d o n t le réc i t a é t é r e t r o u v é d a n s les l ivres de t ous les 
peuples (4), suf f i t à é t ab l i r la c r o y a n c e un ive r se l l e à u n e divini té 
qui a b h o r r e le péché e t le p u n i t . Les t ab le t tes a s s y r i e n n e s , 
r é c e m m e n t d é c o u v e r t e s , e t d o n t la r édac t ion or ig ina le , d ' a p r è s 

(1 Vendidad-Sadé, 3" fargard, 139, 1»0, 67-69. 
(2) Tacite, Mœurs des Germains, VII. 
(3. La Descendance, 3e éd., p. 157. 
4) Ou vient de la constater chez les indigènes du Brésil, Séances et travaux de 

l'Académie des sciences morales et politiques, 1890, 351. 



M. L e n o r m a n t , e s t p r e s q u e contempora ine d 'Abraham, « d'ac-
cord avec le t e x t e héb ra ïque , ont r endu à ce grand événement 
son véri table c a r a c t è r e : c'est un châ t iment (1) ». Dans la 
Bible, Dieu envo ie l ' ange exterminateur ; chez les Chaldéens, 
Debarra p a r c o u r t la t e r r e , envoyé par Anou et Éa, pour punir les 
h o m m e s de l e u r c o r r u p t i o n . M. Max Millier a t radui t un écrit 
fa i sant par t ie de la collection du Rig-Véda, r emontan t à une 
époque t rès r e c u l é e , o ù se retrouve la na r ra t ion du déluge ; 
l ' homme qu i e s t s a u v é du déluge, dans les Pouranas, est un 
« h o m m e qui a ime la jus t i ce et la vérité » .Les anciens Égyptiens 
croyaient auss i à la des t ruc t ion des h o m m e s pr imit i fs par le dieu 
Iîâ, i r r i té de l e u r i m p i é t é et de leurs cr imes . 

L'idée d 'un d ieu r é c o m p e n s a n t les bons et punissan t les mé-
chan t s se t rouve à c h a q u e page de la Bible. « Si vous faites bien, 
n 'en serez-vous p a s r é c o m p e n s é ? dit le Seigneur , et si vous 
faites mal , ne p o r t e r e z - v o u s pas aussi tôt la peine de votre 
p é c h é ? » (Genèse , iv, 7.) Les plus anciens poèmes des Hindous 
cons idèrent V a r o u n a c o m m e un dieu qui s ' i rr i te du ma l et dont il 
fout ca lmer la co lè re p a r des offrandes et des sacrifices (2). Les 
anciens Égypt iens a d o r a i e n t une divini té n o m m é e Thméi, déesse 
de la jus t ice e t de l a vér i té . Chez les anc iens Perses , Ahoura-
Mazda es t appe lé « t r è s saint c réa teur des m o n d e s doués de 
corps, ô toi qui es t r è s p u r » (3). Il détes te l ' injust ice, récom-
pense les b o n s et p u n i t l e s méchants ap rè s l eu r m o r t ; les bons 
sont envoyés au paradis et les méchan t s je tés à l'enfer (4). Les 
beaux m y t h e s des Grecs et des Romains expr iment aussi la 
c royance en u n e d iv in i té qu i punit le c r ime. Zeus est avant tout 
le dieu de la jus t i ce , 0 su tW J ; , le dieu vengeur du cr ime, Tipuf»t. 
« Quand les m o r t e l s se l ivrent â l ' in jure funes t e et aux actions 
vicieuses, Jupi te r à l a longue vue leur inflige un p rompt châti-
ment . » (Hésiode). « Jup i t e r , Jupiter, c 'est toi qui fais surgir du 
fond des en fe r s la vengeance lente à venir , la vengeance qui 
f rappe le m o r t e l a u d a c i e u x et pervers . » (Eschyle.) De nom-
breuses divini tés auxi l ia i res , Thémis (de ri^t, placer , parce 
qu'el le m e t tout à sa place) , Diké (la just ice), I r ené (la paix), 
eùvo|*ia (les b o n n e s lois) assis tent Jupiter , qui veille au maintien 

(1) J . Menant, Babylone et la Chaldée, p . 81. 
(2) Rig-Veda, S. VI, Bymme 1, 9, 14. 
(3) Vendidad-Sadé, 7* fnrgard , I. 
(4) Ibid., 54-61. 

de l 'ordre p a r l a punit ion des coupables . La conception d e N é m é -
sis n 'exprime-t-elle pas encore la nécessi té mora le du châ t iment , 
lorsque la loi a été v io lée? Les É r innyes sont aussi les venge-
resses du meur t r e . « Elles sont nées du sang d 'Ouranos , t ombé 
dans le sein de la te r re . Le sang r é p a n d u crie vengeance ; là es t 
la raison d 'ê t re des Ér innyes à qui nul meur t r i e r ne peut échap-
per (1). » La haute signification mora le de ces beaux mythes me 
paraît bien peu conciliable avec la théor ie de M. Littré. 

LES ORDALIES. — Cette croyance que la divinité ne pouvai t lais-
ser le crime impuni était si p r o f o n d é m e n t gravée d a n s le c œ u r 
des anciens peuples , qu 'el le s 'est mani fes tée dans p lus ieurs de 
leurs coutumes judiciaires. Les ordal ies ont été produi tes p a r 
cette idée que la divini té ne permet ta i t jamais , môme en ce 
monde, le t r i omphe du coupable et vengeait tou jours l ' inno-
cence. Pictet fait r e m o n t e r la cou tume des ordalies j u squ ' aux 
anciens Aryas : « L'idée de r ecour i r à l ' in tervent ion d 'une puis-
sance surna ture l le pour confondre le cr ime et faire t r iompher 
l ' innocence, q u a n d les preuves d i rec tes font défau t , r emonte 
sûrement aux t e m p s les p lus anc iens . » (T. II, p . 456.) En effet, 
l'ordalie, ou j u g e m e n t de Dieu, se t rouve dans la législation do 
Moïse, dans les lois de Manou, chez les anc iens Perses . Elle é ta i t 
aussi p ra t iquée pa r les Grecs et les Germains . La f e m m e soup-
çonnée d 'adul tère était soumise , chez les anciens Hébreux, à 
l 'épreuve des eaux amères. (Nombres, v, 19.) Dans les lois de 
Manou, il es t dit : « Que le j uge fasse p r e n d r e du feu avec la 
main à celui qu' i l veut éprouver ou qu' i l le plonge dans l ' eau . . . 
Celui que la flamme ne brûle pas , que l 'eau ne fait pas su rnager , 
auquel il ne vient pas de m a l h e u r p romptement , doit être 
reconnu vér idique dans son se rmen t . (Ib.,vm, 114,115,190.) » Le 
n° 155 du chapi t re iv du Vendidad paraî t faire allusion à l ' o rda-
lie. L'ordalie pa r le feu était auss i p ra t iquée chez les Grecs : 
« Chacun para issa i t coupable , nu l n 'étai t convaincu et tous 
échappaient grâce à cette incer t i tude. Nous ét ions prê t s à sais ir 
le fer rouge , à m a r c h e r à t r avers les flammes, à p rend re les 
dieux à témoin et à j u r e r que n o u s ét ions innocents et aussi 
étrangers au proje t qu ' à l 'exécution des cr imes . » (Sophocle, An-
tigone, p. 225.) La foi des Germains dans la just ice de Dieu étai t 

(!) Decharme, Mythologie de la Grèce antique, 393. 



auss i tel lement p r o f o n d e qu ' i l s n e dou ta i en t pas qu' i l ferait un 
miracle pour p r o c l a m e r l ' i n n o c e n c e de l ' accusé ; si l'accusé, 
plongé dans l 'eau b o u i l l a n t e , n e p o r t a i t pas t race de brûlure, 
il était réputé i nnocen t . 

LE DUEL.—A l 'or ig ine , le duel n ' é t a i t auss i q u ' u n e épreuve, 
un jugemen t de Dieu. L ' accusé se d i scu lpa i t p a r un combat : s'il 
en sortait va inqueur , il é ta i t i n n o c e n t . Le bon droi t devait tou-
j o u r s t r iompher . Ne fal lai t - i l p a s c h e z les p e u p l e s pr imit i fs une 
foi bien grande d a n s la jus t i ce d i v i n e pour croi re qu 'el le ne per-
mettai t j ama i s la dé fa i t e de l ' i n n o c e n t ? 

CÉRÉMONIES EXPIATOIRES. — La n é c e s s i t é m o r a l e du châtiment, 
lorsque la loi a été violée, se t r o u v e aus s i a t tes tée pa r les 
cé rémonies expiatoires qu i é t a i e n t p r a t i quées pa r tous les 
anc iens peuples . On sait q u e , c h e z les Hébreux , il y avait 
une féte des exp ia t ions . Les É g y p t i e n s a v a i e n t u n e cérémonie 
expiatoire analogue à celle d e s H é b r e u x . (Diodore, 1. II, p. 39.) 
Chez les Romains , l e s c é r é m o n i e s exp ia to i r e s ava ien t donné 
lieu à de g randes fê tes cé lébrées s o u s le n o m de Lupercalia, 
au mois de févr ier (1). Ins t i tuées p a r le ro i Tul l ius , les céré-
monies expiatoires é t a i e n t e n c o r e p r a t i q u é e s à Rome sous les 
empereur s . (Tacite, Annales, XII , 8.) Lo r sque le c r ime n'était 
pas expié par le c h â t i m e n t du c o u p a b l e , u n e cé rémonie reli-
gieuse expiatoire é ta i t néces sa i r e p o u r c a l m e r la divinité. Ainsi, 
lorsque le vieil Horace eu t fai t a b s o u d r e s o n fils du meur t r e 
qu'il avai t commis, il f u t n é a n m o i n s obl igé d ' accompl i r les 
sacrifices expiatoires , afin q u e le m e u r t r e n e r e s t â t pas sans 
expiation (2). On sait q u e , chez les a u t e u r s g r e c s , il es t s ans cesse 
quest ion de cérémoniesexpiatoires.(LesEuménides,rExpédition 
des Argonautes par Apol lon ius ; Phèdre, d i a l o g u e de P la ton , etc.) 
— Les cérémonies exp i a to i r e s des Lyd iens r e s s e m b l a i e n t beau-
coup à celles des Grecs . (Hérodote , 1, § 23.) 

Chez les Hébreux, c o m m e chez les Grecs, l o r s q u e le meur t r i e r 
était inconnu, il fallait e n c o r e un sacr i f ice p o u r apa i se r les dieux 
irr i tés de l ' impuni té d u coupab le . ( D e u t é r o n o m e , xxi ; P lu ta rque , 
Vie de Pélopidas.) 

(1) D'après Plutnrque, S t r a b o n , le m o t février dérive d u m o t februare. fa i re de? 
expiations, et siguilie purificatif. 

(2) Tive-Live, I, § 26. 

La souil lure impr imée pa r le sang versé se communiqua i t à 
l 'animal qui avait causé la mor t , à l ' ins t rument qui avait servi 
pour l 'homicide, à la d e m e u r e où il avait été commis . Exode, 
xxi ; Ayrault, IV, 12.) La t e r r e , devenue impure par le sang versé 
qui restait impuni , ne pouvai t ê t re purifiée que par l 'effusion du 
sang d 'une victime, lorsqu'el le ne l 'avait pas été pa r l 'effusion du 
sang du coupable . ( N o m b r e s , xxxv, 33.) 

Les anciens peuples croyaient aussi que, t an t que le cr ime 
n'avait pas été expié, la divinité accablai t de m a u x le pays où le 
crime avait été commis . Chez les Grecs comme chez les Hébreux, 
chez les Babyloniens, comme chez les anc iens Chinois , l ' in iqui té 
d 'un grand coupable re tombai t sur la na t ion entière- « Sou-
vent, dit Hésiode, une ville ent ière por te la peine des c r imes 
d'un seul. » Tant que le c r ime n 'est pas expié, Dieu envoie aux 
hommes des fléaux (Josué, vu, 13); et il f au t des sacrifices 
expiatoires pour l 'apaiser . M. Lit tré est ime que ces cérémonies 
expiatoires n 'étaient qu 'une sor te de composit ion offerte â la 
divinité pour la dédommager de l 'offense qui lui avait été faite. 11 
me semble bien difficile d 'ass imiler â une composi t ion une céré-
monie religieuse qui lavait le coupable de ses fautes pa r la 
prière et le repent i r , qu i doivent toujours accompagner le sacri-
fice. Ainsi, dans la loi de Moïse, celui qui, pa r f raude ou pa r 
violence, a ravi quelque chose à son prochain est tenu d 'abord de 
la resti tution, puis d ' une amende , et ensui te il est obligé « d 'of-
frir pour son péché un bélier sans tache, selon l ' es t imat ion et la 
qualité de la faute. » (Lévitique, vi.) Le prê t re doit p r ie r pour le 
délinquant qui a offert le sacrifice et, grâce à ses pr iè res , « tout 
le mal qu'il a fait en péchan t lui sera p a r d o n n é ». Est-ce que 
cette conception d u c r ime comme soui l lure mora le , dont le cou-
pable a besoin d 'ê t re lavé par le châ t iment , le repen t i r et les 
cérémonies expiatoires, est-ce que cette croyance universel le à 
une divinité qui puni t le crime, n 'a t tes tent pas chez les peuples 
primitifs une conception élevée de la jus t ice pun i s san te? Est-ce 
qu'il est possible de dire que, chez les anc iens peuples , le c r ime 
était considéré comme un cas de dédommagemen t , qu' i ls avaient 
seulement l ' idée d 'une just ice indemnisan te ? 

D'après M. Littré, la mora l i té n 'étai t pas née au t emps d'Ho-
mère parce qu'il n 'est quest ion d a n s ces poèmes que de ran-
çon, que de composi t ion ; il suff i t cependant de lire 1 Odyssée 
pour voir que l ' idée d 'une just ice pun issan te es t fo r t ement 



e x p r i m é e d a n s p l u s i e u r s p a s s a g e s . Voici q u e l q u e s extraits de 
Y Odyssée e m p r u n t é s à l a t r a d u c t i o n Dugas t -Montbel qui ne 
la i ssent a u c u n d o u t e . « 11 (Egys the ) expie au jou rd ' hu i tous ses 
c r imes a c c u m u l é s , di t M e r c u r e , e t la divine Minerve répond : 
Oui, s ans d o u t e , cet h o m m e a p é r i d ' une m o r t justement méri-
tée. Pér i sse a ins i t ou t a u t r e m o r t e l coupable de tels forfaits » 
(I, v. 43-47). « J ' i m p l o r e r a i l e s dieux immor t e l s afin que 
Jupiter vous rétribue selon vos œuvres » (V, 377). Lorsque 
Ant inous consei l le à T é l é m a q u e d e r envoye r sa mè re et de lui 
o r d o n n e r de p r e n d r e un n o u v e l époux , Té l émaque comprend 
q u e cet te m a u v a i s e ac t ion a t t i r e r a i t su r lui la vengeance des 
d ieux. « Je se ra i s , dit-il , a u s s i puni p a r m o n père , un dieu 
m ô m e a j o u t e r a i t $ autres châtiments, p a r ce q u e Péné lope invo-
que ra i t l es f u r i e s v e n g e r e s s e s e n qu i t t an t cette d e m e u r e ; Y in-
dignation des h o m m e s p è s e r a i t s u r moi » (II, v. 134 et suiv.). 
Lo r sque le v ieux Nes to r r a c o n t e à Té l émaque la mor t d'Aga-
m e m n o n , pa r l e - t - i l c o m m e u n h o m m e qu i n 'a pas la notion de 
la jus t i ce p u n i s s a n t e ? « V o u s avez en t endu p a r l e r d'Agamem-
non , c o m m e n t E g y s t h e le fit p é r i r d ' u n e m o r t a f f reuse . Mais ce 
prince lui-même a subi la peine due à son crime » (III, v. 193 '. 
Lorsqu ' i l a j o u t e : « Il a c o m m i s u n grand forfait », parle-t-il 
d u m e u r t r e d ' A g a m e m n o n c o m m e d ' une affaire privée à laquelle 
la mora l i t é p u b l i q u e n 'a r i e n à vo i r (III, v. 261)? C'est toujours 
avec la p lu s vive i nd igna t ion q u e le poè te dépe in t ce forfai t qu'il 
ne se l a s se p a s de r a c o n t e r . L ' o m b r e d ' A g a m e m n o n faisant à 
Ulysse le réc i t de sa m o r t s ' e x p r i m e a ins i : « Non ! il n 'est rien 
de p lu s ho r r ib l e , de p lu s m é c h a n t q u ' u n e f e m m e qu i conçoit dans 
sa p e n s é e de te l s fo r f a i t s . Ains i C l y t e m n e s t r e a c o m m i s un crime 
exécrable en p r é p a r a n t la m o r t d e l 'époux qu i l ' a ima dans sa 
j e u n e s s e . Cette é p o u s e i n s t r u i t e a u x p lus a f f reux desseins, fait 
rejaillir sa propre honte sur toutes les femmes et môme sur la 
plus v e r t u e u s e » (XI, 428). La n é c e s s i t é de p u n i r les coupables au 
n o m de la j u s t i ce n 'es t -e l le p a s e n c o r e a f f i rmée n e t t e m e n t dans 
ce vers : « P u i s s e les p u n i r , J u p i t e r , p r o t e c t e u r des suppliants 
qu i voit tous les h o m m e s e t q u i châtie les coupables » (XII, 
213)? L o r s q u e , a v a n t de p u n i r les p r é t e n d a n t s , Ulysse leur 
r e p r o c h e l eu r c o u p a b l e c o n d u i t e , ceux-c i e s s a i en t de le calmer, 
e n lui p r o m e t t a n t de r é p a r e r l e d o m m a g e commis dans sa 
d e m e u r e , m a i s Ulysse r e p o u s s e l e u r p ropos i t ion avec indigna-
t i o n ; il les p u n i t en d i s a n t , a p r è s l eu r mor t , qu ' « ils ont été 

domptés pa r la j u s t i ce des d ieux et p a r l eurs actes insensés ». 
Dans Y Iliade, p lus spéc ia lement consac rée aux descr ip t ions des 

batailles, les p e n s é e s mora le s son t m o i n s n o m b r e u s e s q u e d a n s 
Y Odyssée-, c e p e n d a n t on y t rouve encore , d a n s de n o m b r e u x 
passages, l ' idée d ' u n e jus t ice p u n i s s a n t e : Jup i t e r puni t les 
hommes qui, « u s a n t de violence, p r o n o n c e n t d a n s l ' a s semblée 
des sen tences in iques et b a n n i s s e n t la jus t i ce s ans s ' inqu ié te r de 
la vengeance des d ieux » (XVI). Les d ieux p u n i s s e n t le p a r j u r e ; 
môme après sa m o r t il e s t poursu iv i p a r les f u r i e s « qu i sous la 
terre punissent les parjures ». Dans un a u t r e passage , le poè t e 
at tr ibue à la p r i è re , au sacrif ice le pouvo i r d ' exp ie r la f au te . Horace 
n'avait point , c o m m e le ph i lo sophe f r ança i s , m é c o n n u le cô té 
moral des p o è m e s d 'Homère , lorsqu ' i l s 'écr ia i t , d a n s son ép i t r e II 
à Lollius, « qu'il di t b ien m i e u x q u e Cran to r et Chrys ippe 
la différence de l ' h o n n ê t e et d u h o n t e u x , de l 'u t i le et d u nui-
sible ». 

Après avoir e s sayé de jus t i f ie r sa thèse pa r des c i ta t ions d 'Ho-
mère et d 'Hérodote , M. Lit tré e m p r u n t e à Grégoire de Tour s u n 
récit qui p rouve , d ' a p r è s lui, q u e chez les Ge rma ins c o m m e 
chez les anc i ens Grecs « u n m e u r t r e é ta i t u n e affaire p r ivée à 
laquelle la mora l i t é pub l ique n ' ava i t r ien à voi r . . . La t r ansac t ion 
opérée, la mora le d u t e m p s éta i t sa t i s fa i t e , e t on p e u t e n t e n d r e 
dans Grégoire de Tour s u n h o m m e d i san t â un au t r e ainsi désin-
téressé : « Tu m e dois r e n d r e beaucoup de g râces de ce q u e j 'a i 
tué tes p a r e n t s ; car, pa r le moyen de la composi t ion q u e tu a s 
reçue, l 'or e t l ' a rgen t a b o n d e n t en la ma i son . » [Histoire, VII, 19; 
la Science au point de vue philosophique, p . 336.) En c i tant ce 
'propos, M. Li t t ré a omis de di re qu' i l a é té tenu pa r un h o m m e 
ivre, et q u e celui à qui il é ta i t a d r e s s é en f u t si indigné , qu ' i l 
fendit le c r âne à son i n t e r l ocu t eu r . (V. Grégoire de Tours, IX, 
t. II, p. 25, édit ion Guizot . ) 

M. Littré es t ime q u e la mora l i t é n 'é ta i t pas née chez les a n c i e n s 
peuples pa rce que , en fait de jus t i ce , ils n e conna i s sa i en t q u e la 
vengeance. La vengeance , il e s t vrai , a é té la p r e m i è r e fo rme de 
la justice péna le ; elle était u n e nécess i t é et un droi t , l o r sque le 
pouvoir social n 'ex is ta i t pas encore , ou éta i t t rop faible pour 
assurer la sécur i té publ ique . A u j o u r d ' h u i , celui qu i se fai t jus t i ce 
commet u n e fau te pa r ce qu' i l se subs t i tue à l 'État , qui es t seul 
chargé de la r épress ion . Mais, l o r sque la j u s t i ce sociale n 'é ta i t p a s 
organisée, les h o m m e s , non e n c o r e p ro tégés pa r le pouvoi r c en -



t ra l , é ta ient bien obligés d e se dé fend re , e u x et l eu r famille, de 
repousse r les agress ions i n j u s t e s , de v e n g e r les i n j u r e s reçues. 
« De la nature , dit C i c é r o n , dé r i ve un doub le droi t : celui 
de conserver et celui de s e v e n g e r . » ( T o p i q u e s , 23.) En réalité, 
le droit de vengeance , c ' é t a i t le d ro i t de légi t ime défense. Si 
« nous avons le droit de d o n n e r l a m o r t à qui veu t nous ôter 
la vie » (Cicéron), en q u o i la jus t i ce es t -e l le violée, si nous 
é tendons ce droit à la d é f e n s e de nos p r o c h e s ? Notre code 
péna l , d 'accord avec la r a i s o n , é t end l ' except ion justificative de 
la légit ime défense non s e u l e m e n t à la d é f e n s e des paren ts , mais 
à celle de pe r sonnes non p a r e n t e s , m ê m e s i n c o n n u e s (art. 328 . 
Il es t vrai que la légit ime d é f e n s e ne ju s t i f i e l 'homicide que lors-
qu'il y a nécessi té actuel le , pér i l i m m i n e n t , p a r c e que, dans nos 
sociétés modernes , la d é f e n s e des c i t o y e n s , h o r s le cas de péril 
imminent , es t confiée à l 'É ta t . Mais à l ' o r ig ine , lo r sque la justice 
sociale n 'existai t pas , les f a m i l l e s é t a i en t ob l igées de se défendre 
e l les-mêmes. 

LA VENGEANCE, PREMIÈRE FORME DE LA JUSTICE. — L a v e n g e a n c e 

était si peu la négat ion de t o u t e jus t i ce que , c h e z les a u t e u r s grecs. 
la juste vengeancee s i s y n o n y m e de j u s t e p u n i t i o n . Lesbarbares 
avaient auss i un mot pour e x p r i m e r la j u s t e vengeance(/ra-ué?i7). 
Le mot vengeance étai t , en réa l i té , s y n o n y m e de punition. 
C'est dans ce sens qu 'on d i t : la v e n g e a n c e céleste , la vindicte 
publ ique . Assu rémen t , il c o n v i e n t d ' a b a n d o n n e r ces expres-
sions qui ne r e n d e n t p a s e x a c t e m e n t le c a r a c t è r e de la justice 
divine et de la just ice h u m a i n e . Mais, il ne f a u t pas voir d a n s le 
droit de vengeance , exercé à l 'o r ig ine d e s soc ié t é s , u n acte brutal 
de colère cont ra i re à toute i dée d e j u s t i c e . L o r s q u e les premiers 
h o m m e s se se rven t d e c e t t e e x p r e s s i o n : « le s a n g v e r s é crie 
vengeance », ils e x p r i m e n t e e t t e idée m o r a l e q u e le c r ime do i t être 
puni . Cette voix du sang q u i crie v e n g e a n c e , c ' e s t la voix de la 
just ice . Lorsque , d a n s la t r a g é d i e d ' E s c h y l e . E lec t r e excite Oreste 
à venger A g a m e m n o n , le c h œ u r s ' éc r ie e n c o r e : « La jus t i ce avec 
le temps a fini pa r infliger a u x P r i a m i d e s u n c h â t i m e n t mér i té ; 
avec le t e m p s elle est e n t r é e v e n g e r e s s e d a n s la ma i son d'Aga-
m e m n o n . . . Les coupables o n t é té p u n i s . . . La vraie fille de Jupiter 
a guidé d a n s le comba t la ma in du v e n g e u r ; n o u s l 'appelons 
just ice, nom bien méri té . >» P o u r P la ton a u s s i , la v e n g e a n c e est 
synonyme de jus t i ce .« Le c h â t i m e n t v é r i t a b l e , c ' e s t la vengeance 

qui suit l ' injust ice. . . Le châ t iment qui fai t pa r t i e de la just ice est 
beau, car tout ce qui est j u s t e est beau . » (Les Lois, V.) 

LE DROIT DE VENGEANCE ÉTAIT UN DEVOIR. — L e d r o i t d e v e n g e a n c e 

était si bien associé à l ' idée de justice, qu'il était m ê m e un 
devoir. La famille devait venger la victime pa r la puni t ion du 
meurt re . Platon va jusqu 'à dire que « si le plus p roche pa ren t ne 
poursuit pas le meur t r ie r , il cont rac tera lu i -même la soui l lure du 
crime ; que le mor t tournera contre lui son ressen t iment ; q u e le 
premier venu pour ra l ' accuser et qu'il sera condamné à un 
bannissement d e c i n q ans , su ivant la disposit ion de la loi. » (Les 
Lois, IX.) Le paren t qui vengeait la victime rempl i ssa i t donc un 
devoir. « Le pa ren t de celui qui aura été tué tuera l 'homic ide . » 
(Nombres, xxxv, 19.)Le Goël, le vengeur du sang, est invest i de 
cette miss ion. Aujourd 'hu i encore , d a n s not re code civil, il res te 
un vestige de ce devoir imposé aux pa ren t s de la vict ime. L'ar-
ticle 727 du code civil déclare indigne de succéder l 'hér i t ie r 
majeur qui, i n s t ru i t du meur t r e du dé fun t , ne l 'aura pas dénoncé 
à la justice. Assurément , le droit de vengeance était une fo rme 
de justice t rès imparfa i te : la jus t ice doit ê t re ca lme, impar t ia le , 
sans colère ; on ne peu t ê t re juge e t p a r l i e dans sa p r o p r e cause . 
Or, le vengeur était tout à la fois juge , partie et exécuteur ; de là 
des excès dans l 'exercice du droit de vengeance. Aussi, les p re -
miers législateurs n 'on t pas tardé à l imiter le droit de vengeance 
par le talion, afin de propor t ionner la vengeance à l 'ou t rage . 

LIMITE DU DROIT DE VENGEANCE PAR LE TALION. — L a p e n s é e d ' a p -

pliquer au criminel le t ra i tement qu'il a fait subir lu i -même à sa 
victime se trouve d a n s toutes les anc iennes législat ions. Le len-
demain du déluge, Dieu dit à Noé : « Quiconque a u r a r épandu du 
sang de l 'homme sera p u n i p a r l 'effusion de son p rop re sang. » 
(Genèse, ix, 6.) Vous ferez r end re vie pour vie, œil p o u r œil , 
dent pour dent , m a i n pour main , pied pour pied. » (Deutéro-
nome, xix, 21.) Celui qui a u r a blessé un ci toyen se ra traité 
comme il a traité sa victime : il recevra f r ac tu r e p a r f rac ture , il 
sera obligé de subi r le m ê m e t ra i t ement qu'il a fai t souf f r i r . 
Plutarque nous raconte que Hercule punissai t les ty rans de la 
même peine qu' i ls avaient fait souffr i r aux au t res et que Thésée 
avait appl iqué à Procuste la peine qu'il faisait subi r . (Vie de 
Thésée.) Dans les Choéphores d 'Eschyle, le c h œ u r s 'écrie : 
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« Fasse Jupi te r que la loi d ' équ i t é t r iomphe !... que l 'outrage soit 
puni par l 'outrage ! que le m e u r t r e venge le meur t re ! Mal pour 
ma l , dit la sentence des v ieux t emps . » Dans les anciens livres de 
l 'Egypte, on re t rouve cet te m ê m e règle : « Ne tue pas pour qu'on 
ne te tue pas . Celui qui tue , on le t u e r a ; celui qui ordonne de 
tuer , on le t ue ra l u i - m ê m e . » (Cours de droit égyptien, par 
p a r M. Révillout, p. 28-32.) M a h o m e t a conservé la loi du talion : 
« Quand vous exercez des représa i l les , qu'elles soient pareilles 
aux offenses que vous avez ép rouvées . » (Chap. xvi, 127.) Celte 
applicat ion au coupable de sa règle de conduite à l'égard des 
au t r e s n ' e s t pas cont ra i re à la jus t i ce , et je ne puis comprendre 
le m é p r i s q u e que lques h i s t o r i e n s et que lques philosophes 
ép rouven t pour les p e u p l e s qu i o n t pra t iqué le talion. Les 
pythagor ic iens , Aristote, Locke, K a n t , M. Renouvier , ne sont 
poin t auss i sévères . Les p y t h a g o r i c i e n s définissaient la justice, 
l 'action pa r laquel le on fai t souf f r i r aux au t res ce qu'on a souf-
fer t so i -même. (.Morale à Nicomaque, V, 5.) Locke admettait 
auss i la jus t ice du talion : « C'est s u r ce pr incipe, dit-il, qu'est 
fondée cette grande loi de la n a t u r e ; si que lqu 'un répand le 
sang d 'un h o m m e , son s a n g s e r a au s s i r épandu pa r un homme, 
et Caïn était si p le inement c o n v a i n c u que chacun est en droit de 
dé t ru i re et d ' ex te rminer u n c o u p a b l e de cette nature , qu'après 
avoir tué son f rè re , il s ' écr ia i t : « Quiconque me trouvera, me 
« tue ra . » Tan t il est v ra i q u e ce d ro i t est écr i t dans le cœur de 
tous les h o m m e s . » (Tra i t é du gouvernement civil.) 

En effet, les coupables o n t t o u j o u r s t rouvé ju s t e le châtiment 
qu ' i ls avaient infligé aux a u t r e s . Adonibezec, roi des Chana-
néens , ayan t fai t couper l ' e x t r é m i t é des m a i n s et des pieds à 
soixante-dix rois , r e ç u t le m ê m e t r a i t emen t et le t rouva très 
jus te : « Dieu m 'a t ra i té , di t- i l , c o m m e j 'ai traité les autres. » 
(Livre des juges, i, 7.) 

Kant voit d a n s la loi d u t a l ion , b ien comprise , la meilleure 
règle pour dé te rmine r la q u a l i t é e t la quan t i t é de la punition. 
C'est la loi de l 'égalité : « C ' e s t d a n s ce s ens qu 'on peu t dire : le 
ma l immér i té q u e tu fa is à u n a u t r e d ' en t re le peuple , tu le le fais 
à to i -même; si tu le voles, t u t e voles to i -même; si lu le frappes, 
t u te f r appes t o i -même ; si t u le t u e s , t u te tues toi-même. » [Elé-
ments métaphysiques de la doctrine du droit, t raduction Barni, 
p . 199.) 

Assurément , j e ne d e m a n d e p a s a u j o u r d ' h u i le re tour à la loi 

du talion ; mais , con t ra i rement à ceux qui ont vu dans celte loi la 
marque d 'une société barbare , é t rangère à toute idée de just ice, 
je crois que cette égalité de t ra i t ement imposée au criminel ne 
choque pas la just ice . 

Le talion, édicté comme règle du droit de vengeance par les 
anciens législateurs , témoignai t d ' u n sen t imen t élevé de la jus-
lice et je pense , c o m m e M. Renouvier , que « le talion est loin de 
mériter le mépr i s ou l ' indignat ion dont l ' accablent des publicis tes , 
dont les théor ies péna les sont souvent plus mal fondées en str icte 
justice ». (Science de la morale, t. II , p. 29G.) 

A U T R E S RÈGLES DU DROIT DE VENGEANCE. — Le droit de vengeance 
pouvant donner lieu aux p lus g rands abus , les anciens législa-
teurs s 'efforcèrent encore de le régler , en imposant à l 'offensé 
qui se vengeait l 'obligation de p rouve r qu'il avait exercé son 
droit dans des condi t ions qui le légi t imaient . Il était t enu de venir 
rendre compte de la man iè re don t il s 'étai t fait jus t ice . Ainsi , 
d 'après la loi de Vestrogolhie, « si que lqu 'un es t dépoui l lé de 
son bien et poursu i t le voleur , si celui-ci rés i s te et si « le volé » 
ne peut recouvrer son bien sans tue r le voleur , il doit accuser 
le mort et faire juge r au t ing qu' i l pouvai t ê t re tué impuné-
ment » (VIII). En avouant h a u t e m e n t son act ion, en exposant sa 
conduite à ses voisins à l ' assemblée , en provoquant le contrôle 
des parents du mor t , celui qui avai t exercé le droi t de vengeance 
entendait se disculper de tout soupçon de m e u r t r e . La société ne 
pouvant r ép r imer e l le-même les violences, é tan t obligée d ' en 
laisser la répress ion aux in téressés , exigeait du moins que cel te 
répression imparfa i te s 'exerçât con fo rmémen t à la jus t ice . 

L E DROIT DE VENGEANCE NE POUVAIT Ê T R E EXERCÉ Q U ' A P R È S UNE SEN-

TENCE DE CULPABILITÉ. — Un au t re grand progrès fu t in t rodui t d a n s 
1 exercice du droit de vengeance, lorsque le légis lateur déclara 
que le vengeur ne pouvai t exercer son droit qu ' ap rès avoir con-
duit le coupable devant les juges et l 'avoir fai t c o n d a m n e r . « On 
ne punira l 'homicide qu ' ap rès avoir en tendu les t émoins . » 
[Nombres, xxxv, 30.) Ce n 'est qu ' ap rès la déclara t ion de cul-
pabilité r endue p a r l e s j uges q u e le Goël pouvai t f r a p p e r le cou-
pable. La m ê m e règle es t r appor tée p a r Grégoire de Tours : 
Dignus est letho hic scclestus occumbcre qui voluntatis pro-
prio arbitrio nec expcctato judicc aususest temere mortem fra-



tris ulcisci. (Vitcepatrum, VIII, 7.) — La créat ion des villes de 
refuge o rdonnée p a r Moïse v in t auss i imposer u n e règle t rès 
sage au droit de vengeance ; le meur t r i e r qu i s'y réfugia i t n 'étai t 
l ivré au Goël qu ' ap rès avoir été r e c o n n u coupable . 

COMPOSITION. — Si la vengeance n 'avai t pas été contenue par 
des t ransac t ions , les famil les aura ien t été en guerre perpé-
tuelle (1). Aussi , pour r a m e n e r la paix parmi elles, les p rê t res 
dans l 'ant iqui té , c o m m e au moyen âge les juges , les comtes , les 
rois, tous ceux qu i exerça ient u n e inf luence, une autor i té , s'ef-
forçaient-i ls de t empére r la vengeance , le talion pa r la composi-
t ion. Ce rô le pacif icateur a été rempl i avec u n e incomparable 
autor i té pa r l 'Église chré t ienne . C'est su r tou t dans Grégoire de 
Tours qu 'on se r end compte des efforts de l 'Église pour faire ces-
ser les quere l les par l 'acceptat ion de la composi t ion. Ce désir de 
ré tab l i r la paix en t re les famil les é ta i t encore accru p a r la com-
passion pour le coupable et par l ' ho r r eu r pour la peine de mor t , 
deux sen t iments qui sont essent ie l lement chré t iens . « Soyez 
donc en paix, dit Grégoire de Tours , et que celui qui a fait le 
ma l s 'en r achè te avec char i té .. Si celui qui a fait la f au t e n 'est 
pas assez r iche, il sera rache té pa r l ' a rgent de l 'Église; qu ' au 
moins une vie h u m a i n e ne pér isse p a s . » (Histoire des Francs, 
VII.) Et, en effet, souvent l ' a rgen t q u e le coupable devai t donner 
était offert pa r l 'Église. 

CARACTÈRE DE LA COMPOSITION. — P e n d a n t long temps la compo-
sition fu t facultat ive. M. Fustel de Coulanges pense m ê m e que 
les rois burgondes , golhs et f r ancs qui avaient commencé par 
l ' interdire, ne la tolérèrent ensui te et ne la r ég lementè ren t que 
sous l ' influence de l 'Église. (Revue des questions historiques, 
1887, p. 18.) Us f u r e n t inspirés pa r le dési r de faire cesser les 
querel les et de toucher la par t qui était a t t r ibuée au fisc royal . 
M. Littré, en effet, a fait e r reur en ne voyant dans la composi-
tion que le dédommagemen t du pré judice causé p a r le c r ime. 
La composit ion se divisait en deux pa r t i e s : « Une par t ie , dit 
Tacite, est donnée au roi ou à la cité, l ' au t re à celui que la 

(1) Hume, dit Bentham, a observé, en par lant des époques b a r b a r e s de l 'h is-
toire d 'Angleterre , que la grande difficulté étai t d 'engager la pa r t i e lésée à recevoir 
satisfaction, et que les lois qui concernaient les sat isfact ions avaient au tan t en vue 
de borner le ressent iment que de lui procurer une jouissauce. » (Traité de législa-
tion, t . III, p. 42.) 

loi a vengé ou à sa famille » (XII). Cette par t de l ' a m e n d e at t r i -
buée au roi était une sor te de pe ine pécunia i re . C'est pa rce que 
le dél inquant avait t roublé la paix publ ique , dont le roi était 
le gardien, qu'il était t e n u de verser une par t de la composit ion 
au fisc royal . 

LE TAUX DE LA COMPOSITION AUGMENTE AVEC LES CIRCONSTANCES QUI 

AGGRAVENT LA CULPABILITÉ. — Ce qui démont re encore bien que 
la composition a, pour part ie, un caractère pénal , c 'est que le t a u x 
augmente avec les c i rcons tances qui aggravent la culpabil i té , 
telles que l 'effract ion, le br is de ser rures , la prémédi ta t ion , le 
guel-apens. (Thonissen, p . 220; Dareste, Journal dos savants, 
1887, p. 481.) Le vol au péjudice d 'un p a u v r e était p lus sévè-
rement p u n i que le vol au p ré jud ice du r iche. M. Lubbock s 'es t 
donc t rompé lorsqu ' i l a écrit que la composit ion ne tenait compte 
que de la matér ia l i té du dommage . (Les Origines de la civilisa-
tion, p. 461.) 

COEXISTENCE DE LA COMPOSITION ET DES PEINES CORPORELLES. — 

Il ne faut point croire que les composi t ions pécun ia i r e s a ient 
remplacé complè tement les pe ines corporel les (1). Dans la loi 
salique el le-même, il est quest ion de la peine de m o r t à la fin du 
titre LIX. « Le t i tre XXII suppose év idemment cette peine 
puisqu'il puni t l 'accusat ion ca lomnieuse d 'un cr ime : unde debeat 
mori ». (Pardessus , p. 663.) Si la loi sal ique ne fait pas ment ion 
des crimes les p lus graves, du parr ic ide , de l ' infanticide, de la 
trahison cont re le roi, etc., c 'est parce qu'el le n 'est q u ' u n tarif 
de composi t ions et que les cr imes qui n 'y sont pas ment ionnés 
continuent à ê t re f r appés de m o r t . (Fustel de Coulanges, Re-
cherches sur quelques problèmes d'histoire, p. 473; Glasson, 
Histoire du droit et des institutions, t . 111, p . 347.) C'est donc à 
tort que Montesquieu a écr i t que chez les peuples b a r b a r e s 
toutes les peines étaient pécunia i res , que tout se réduisa i t en 
réparat ion de dommages . (Esprit des lois, 1. XXVIII, ch . xxxvi.) 

CRIMES GRAVES NON RACHETABLES. — E n effet, dans l ' anc ienne loi 
de Vestrogothie, c 'est-à-dire dans le plus ancien texte des lois 
suédoises, on t rouve un cer tain n o m b r e de c r imes p o u r lesquels 

(1) Même dans Homère , à côté de la composition, se trouvent meutiounées les 
peiues corporelles, no tamment la lapidation. (Iliade, 111.) 



il n 'y a pas de composi t ion . Le l ivre VI de celte loi es t int i tulé : 
Des crimes qui ne peuvent être expiés par une amende. (Voir 
la t raduct ion qui en a été faite pa r 31. Beaucliet d a n s la Nou-
velle revue historique de droit, 1887, p . 342.) Sont non rache-
tables : l ' empo i sonnemen t du m a r i pa r la f emme, l 'acte de celui 
qui, condamné p o u r vol, se venge de la peine, la mut i la t ion 
des deux ma ins , le m e u r t r e d 'une pe r sonne endormie , le fai t 
d ' a t tacher u n e pe r sonne à un a r b r e dans u n bois, le meur t r e de 
la f emme, le m e u r t r e du maî t re pa r le servi teur , la destruct ion 
du bétail, le vol man i fe s t e . Il en était de m ê m e dans les légis-
lat ions de l 'ant iqui té qui admet ta ien t la composit ion ( N o m b r e s , 
xxxv, 31) ; les c r imes except ionnel lement graves ne pouvaient 
p a s ê t re r ache té s . 

Il faut auss i r appe l e r que la peine de mor t était encourue et 
qu 'el le était souven t appl iquée en fait , lorsque le coupable ou 
ses pa ren t s ne pouvaient payer la composi t ion. Si cet insol-
vable n 'avai t pas commis une action réputée criminelle, est-ce 
qu'il aura i t été p lacé ho r s la loi? Est-ce qu'il aura i t été dé fendu 
de lui donner as i le? Est-ce qu'il aurai t été assimilé à u n loup 
qu 'on pouvai t tuer i m p u n é m e n t ? Est-ce que ses enfan t s au ra ien t 
été déc larés illégitimes e t sa maison incend iée? Si les peuples 
qui ont adopté la composi t ion n 'ava ient vu dans le cr ime qu 'une 
cause de pré judice d o n n a n t lieu à une répara t ion pécuniai re , ils 
n ' aura ien t pas dés igné l ' au teur de ce pré judice p a r le mot cou-
pable. 

D'après M. Littré, la composit ion aura i t précédé la péna l i t é ; à 
mon avis, ce sont, a u contra i re , les pe ines corporel les qui ont 
p récédé la composi t ion. La composit ion n 'es t venue qu ' ap rès le 
talion, c o m m e adoucissement de la pénal i té . Cette explication 
de l 'or igine de la composi t ion, qui se t rouve dans le Coran 
(II, v. 174) es t exacte p o u r toutes les législations. D'après le Chou-
King, l ' empe reu r Chun, qui vivait, d ' ap rès Pau th ie r , deux mille 
deux cent c inquante-c inq ans avant no t re ère, fit publ ie r des lois 
cons tan tes e t généra les pour pun i r les criminels. Il o rdonna 
l'exil pour le cas où l 'on pouvait se d i spenser des cinq suppl ices . 
11 voulut que devant les t r ibunaux les f au tes ord ina i res fu s sen t 
pun ies du fouet seu lement et des verges de b a m b o u devan t les 
collèges. Il régla que, p a r le méta l , on pourra i t se r a c h e t e r de la 
peine due ix cer ta ines fautes . (Chou-h ' ing , par t ie V, ch . ii, p. 11.) 
Chez les Hébreux, les peines corporel les ont auss i p récédé la 

composition ; le principe généra l était le tal ion. (Genèse, ix, G ; 
Exode, xxi, 24.) Ce n 'es t que dans un petit n o m b r e de cas q u e 
la composit ion est admise dans la loi mosa ïque . (Exode, xxi, 
19,22; xxn, 17.) Ces cas sont si peu nombreux qu' i ls avaient 
échappé à 31. Dupin et à M. Loiseleur, qui croyaient les compo-
sitions complè tement interdi tes aux Hébreux. (Voir Règles de 
droit tirées de l'Écriture Sainte, p. 196, n o t e ; M. Loiseleur , les 
Crimes et les peines, p . 57.) En Grèce et à Rome, la pénal i té com-
mença aussi pa r la vengeance et le talion. Mais « pa r suite, la 
r igueur de celte pe ine (la peine de mor t p rononcée con t re le 
vol par la loi des Douze Tables) déplut et u n e action au qua-
d r u p l e f u t établie pa r l 'édit du p ré teur ». (Gaïus , § 189.) 

La composit ion est venue , en droit romain , ap r è s le talion. 
Elle existait n o t a m m e n t pour le vol, l ' in jure et l ' incendie. (D. de 
Pactis, 1. II, t i tre 1-4, § 17, 7, n° 13; Institutes, IV, 4, §10 ; Eustel 
de Coulanges, Recherches sur quelques problèmes d'histoire, 
p. 467 et suivantes .) C'est donc par e r r eu r q u e M. Li t t ré a écrit 
que, « au grand scandale du droit romain , la composit ion pr i t 
place dans les codes divers qui servirent de t ransi t ion et de loi 
entre les b a r b a r e s et les civilisés. » 

Chez les ba rba res , les peines corporel les ont précédé auss i la 
composition : « Si nous p renons les lois ba rba res et si parmi ces 
lois nous r ega rdons d 'abord les p lus anc iennes , ce n 'es t p a s la 
composition que n o u s y t rouvons , c 'est la peine de mor t . » (Eus-
tel de Coulanges, Recherches, p. 469.) La loi des Burgondes 
punit de mor t le m e u r t r e (XXIX). « Elle n ' adme t la composi t ion 
que dans le cas de légi t ime défense ou si la vict ime du meur t r e 
n'était pas un h o m m e libre. La loi des Oslrogoths ne connaî t pas la 
composition. Elle pun i t de m o r t l 'homicide, les vols qualifiés, 
le vol d 'esclaves, les faux témoignages , la violation de sépul tu re . 
Si nous p renons ma in t enan t le code des Visigoths et si nous y 
faisons la dist inction des lois qui y son t qual i f iées anc iennes , 
ant iques, et de celles qui sont des rois d u vu 6 siècle, nous f e rons 
cette s ingulière r e m a r q u e que ce sont les lois anc iennes qui 
prononcent la peine de mor t et que ce sont les lois nouvel les 
qui remplacent la m o r t par la composi t ion.» ( F u s t e l d e Coulanges, 
Lex Visigothorum, VI, 4, 2 : si hominem occidcrit morictur, 
VI, 5, 11, antiqua.) Omnishomo sivoluntate non casu occident 
hominem pro homicidio puniatur. Les peuples ba rba re s , 
comme les peuples anc iens , sont allés de la vengeance et de 



la pe ine de m o r t à la composi t ion et non de la composi t ion à 
la pénal i té . L 'h is to i re des légis la t ions péna les établ i t donc , con-
t r a i r emen t à l 'op in ion de M. Litré, q u e la j u s t i ce p u n i s s a n t e a 
p récédé la jus t ice i n d e m n i s a n t e ( t . ) 

Il y a m ê m e des peup le s qui n 'on t pas connu la composit ion 
légale. On n ' en t rouve a u c u n e t r ace chez les anc iens Égyp t i ens 
et chez les H i n d o u s ; d a n s les textes h is tor iques , d a n s Diodore 
de Sicile, d a n s les lois de Manou , il n 'en est pas fai t men t ion . 
Chez les Hindous s u r t o u t , la pe ine éta i t cons idé rée c o m m e une 
expiat ion (2). 

En out re , il f a u t b ien se ga rde r de conc lure de l 'usage de la 
composi t ion à l ' ab sence de toute mora l i té chez les peup le s pri-
mit i fs ; il ne f au t a t t r i b u e r la compos i t ion qu'il la fa ib lesse du 
pouvoir c e n t r a l ; ce se ra i t u n e g rave e r r e u r de j u g e r la mora l i t é 
d ' u n peuple pr imi t i f pa r l ' imper fec t ion de la jus t ice sociale. Tan t 
q u e le pouvoi r c e n t r a l n ' e s t p a s f o r t e m e n t o rgan isé , la j u s t i ce 
sociale es t t rès i m p a r f a i t e ; les fami l les son t obl igées de se 
d é f e n d r e e l l e -mêmes ; elles cons t i tuen t , p o u r c h a c u n de ceux qui 
en fon t par t ie , u n e pet i te pa t r i e qu' i l fau t d é f e n d r e . P o u r fa i re ces-
ser l ' é ta t de g u e r r e qu i r é s u l t e de l 'exercice du droi t de ven-
geance, les che f s de t r ibus , les ro is , l 'Église i m p o s e n t l ' accep-
tation d ' une i n d e m n i t é pécun ia i r e . Tout d ' abord , il s emble q u e le 
sy s t ème d e s c o m p o s i t i o n s n ' é ta i t f avorab le qu ' aux p u i s s a n t s , 
aux r iches . Mais M. P a r d e s s u s a t rès b ien d é m o n t r é qu ' i l f u t t r è s 
u t i le aux fa ib les , pa r ce q u e l 'exercice du droi t de vengeance 
éta i t t r è s difficile p o u r eux con t r e les p u i s s a n t s (p. 655) et que le 
bu t de la v e n g e a n c e éta i t sa t is fa i t p a r la c o n d a m n a t i o n j u d i -
ciaire. Si la compos i t i on avai t é té la p r euve d ' u n e insens ib i l i té 
mora l e à l ' égard d u c r ime, a ins i q u e le p r é t end 31. Littré, on 
n ' a u r a i t pas vu l 'Église fa i re tous ses effor ts p o u r la fa i re accep-
ter . C h a r l e m a g n e , qu i avai t à un si h a u t degré le s e n t i m e n t de 
l ' h o n n e u r et de la j u s t i ce , ne l ' aura i t pas r e n d u e obl igatoire , e t 

(1) D'après Pictet, dans l'ancienne langue des Aryas, il y avait des mots pour 
signifier punition, vengeance, mise â mort, emprisonnement. (Les Origines indo-
eiiropérnnes, 1. IV, ch. m , § 330.) 

(2) Ce point d'histoire étant controversé, j 'ai voulu soumettre le résultat de mes 
recherches à l 'appréciation de M. Fustel de Coulanges, qui avait fait de la compo-
sition une étude spéciale. Voici nu fragment de la réponse du célèbre historien : 

«Cet te composition légale a-t-elle existé chez tous les peuples? J'en doute fort. .! 
Les Egyptiens, comme vous le dites, depuis l 'époque la plus reculée où ils ont formé 
un état, ne connaissent pas la composition légale, et il est difficile d'en trouver des 
traces dans la législation des Hindous.. . Je comprends votre passion pour ces grands 
problèmes. J'ai la même passion, et je lui ai sacrifié ma vie. » (Arcachou, 21 fév. 1889.) 

Montesquieu n ' a u r a i t pas van té la sagesse des ro is qui en impo-
sèrent l ' observa t ion . ( E s p r i t des ¿ois, XXX, 19.) 

Non seu lemen t la composi t ion a existé d a n s des lég is la t ions 
r emarquab les p a r l 'é lévat ion des idées mora le s et la sagesse des 
lois cr iminel les , ma i s elle a é té souvent accompagnée , chez les 
peuples qui l 'on t p ra t iquée , de g r a n d e s ve r tus mora les . Est-ce q u e 
la moral i té des Germains n 'é ta i t p a s s u p é r i e u r e à celle des 
Latins de la m ê m e é p o q u e ? Est-ce que ces peup le s b a r b a r e s 
n 'avaient pas au p lus h a u t degré le r e spec t de la f e m m e , le mé-
pris de la mor t , le s en t imen t de l ' h o n n e u r et l ' a m o u r de la ju s -
tice? Chez eux , « les b o n n e s m œ u r s on t p lu s de force q u e n ' e n ont 
ailleurs les b o n n e s lois ». (Tacite, Mœurs des Germains, XIX.) 
La droi ture , la véraci té , l 'hospi ta l i té son t d e s ve r tus généra-
lement p ra t iquées , a u t émoignage de César et de Taci te (XXI) ; 
le sent iment de l ' h o n n e u r es t si vif, q u e p lus i eu r s se son t 
étranglés p o u r en finir avec la hon te d 'avoi r a b a n d o n n é l eu r 
bouclier d a n s le comba t . Dira-t-on q u e les C h a u q u e s n ' ava ien t 
pas le sen t iment de la jus t ice , l o r sque Taci te écr i t qu ' i l s don-
naient à l eu r g r a n d e u r la jus t ice p o u r sout ien (XXXV) ? A côté 
de peuplades qui v ivaient de pi l lage, n 'y en avait-i l pas qui 
étaient pac i f iques et jus tes , telles q u e les C h é r u s q u e s (XXVI) (1)? 

En r é s u m é , l 'h i s to i re des anc iennes légis la t ions ne con f i rme 
pas la théor ie de M. Li t t ré su r l 'or igine de la jus t ice péna le : la 
peine corporel le a t ou jou r s p récédé la compos i t ion , qui n 'a été 
qu 'un adouc i s semen t d u tal ion ; l ' idée de peine n 'es t pas u n e 
notion p u r e m e n t in te l lec tuel le dér ivée de l ' idée de d é d o m m a g e -
ment, mais une not ion mora l e r é s u l t a n t de ce s e n t i m e n t univer-
sel que le coupab le mér i t e u n e pun i t i on . Ce sen t imen t n 'a j a m a i s 
fait défaut à a u c u n peup le . T o u s les peuples , d è s l 'or igine la 
plus reculée , p a r sui te de ce s e n t i m e n t inné d u j u s t e et de l ' in-
jus te , ont r egardé ce r ta ines ac t ions c o m m e h o n t e u s e s , c r iminel les , 
mér i tant une pun i t i on . Dire que la mora l i té n 'é ta i t p a s n é e au 
début des sociétés, au t e m p s d 'Homère ou des b a r b a r e s de la 
Germanie, c 'es t c o m m e t t r e u n e e r r e u r démen t i e pa r les fa i ts de 
l 'histoire et les t ex tes les p lus p r o b a n t s . 

I) « Les premiers hommes, n 'ayant encore aucune passion funeste, bons et 
irréprochables, vivaient par cela même sans connaître les chât iments ou la con-
trainte. Les récompenses étaient inutiles, car on s 'attachait au bien par inst inct . . .» 
(Tacite, Annales, l. III, § 26.) 



C H A P I T R E XVI 

LA R E S P O N S A B I L I T É MORALE ET LA P E I N E 

L'intell igence et le l ibre a rb i t re sont les deux condi t ions de la 
responsabi l i té morale . L 'homme n ' es t coupable que s'il connaî t 
la loi mora le et s'il a le pouvoir de l 'observer . Ces deux condi-
tions de la responsabi l i té mora le son t aussi exigées pour la r e s -
ponsabi l i té légale ; la loi civile e t la loi péna le sont fondées , 
c o m m e la loi mora le , sur la c royance au l ibre a rb i t re . E n effet, 
lorsque la loi impose à l ' h o m m e une obligation avec u n e sanc-
tion civile ou péna le , n'est-il pas évident qu 'e l le suppose en lui 
le pouvoir d 'accompli r l 'obligation et d 'éviter l 'applicat ion de la 
s anc t ion? Lorsque le code pénal dit aux c i toyens : « Vous ne 
tuerez pas , vous ne prendrez pas le bien d 'au t ru i , vous ne com-
mettrez pas d ' adu l t è r e ; vous serez pun i s si vous vous rendez 
coupables de meur t r e , de vol, d ' adul tè re », il s ' adresse à des per-
sonnes l ibres ayan t le pouvoir de ne pas tuer , de ne pas voler, 
de ne pas commet t re d 'adul tè re . Si les meur t r i e r s é ta ient p rédes-
t inés au meur t r e , les vo leurs au vol, les impudiques à l 'adul tère , 
il serai t bien inuti le de leur dé fendre des actes nécessa i res , et 
bien in jus te de les pun i r pour des act ions fa ta les . « Nous ne 
pouvons être t enus au delà de nos forces et de nos moyens . » 
(Montaigne, c h . VII.) Si nous s o m m e s tenus , sous peine de mor t 
ou d ' empr i sonnement , de ne pas tuer , de ne pas voler, c 'est 
parce que le légis lateur croit qu' i l dépend de nous de n ' ê t re ni 
assass ins ni voleurs , et que nous mér i tons un châ t iment si nous 
devenons coupables . La croyance au libre arbi t re est impl iquée 
d a n s les c o m m a n d e m e n t s de la loi. Aristote en ava i t dé jà fait 
l 'observation : « Pourquoi le législateur défend-il de commet t re 
de mauva ises actions ? Pourquoi impose- t - i l des pe ines à celui 
qui les fai t ? Le légis la teur serai t b ien absurde de nous 
o rdonne r , dans les lois, des choses qui ne dépendra ien t pas 
de nous . » (La Grande Morale, 1. I, ch . x. § 4.) Saint Augus-

tin (1) fait la m ê m e réflexion au s u j e t des c o m m a n d e m e n t s de 
Dieu : « Tous ces préceptes q u e Dieu n o u s c o m m a n d e en tan t 
d 'endroits de garder et de pra t iquer , commen t pourrai t - i l nous 
les commander , s'il n 'y avait poin t de l ibre arbi t re ? » (De la grâce 
et du libre arbitre, ch. II, § 4.) Comment Dieu pourrai t - i l dire 
à l ' homme : « Votre concupiscence sera sous vous et vous la 
dominerez » (Genèse, iv, § 7), si l ' homme n 'avai t pas le pouvoi r 
de la dominer ? 

Dans les anciennes législat ions, c o m m e dans les législations 
modernes, dans Manou comme dans Moïse, dans le Chou-King 
des Chinois comme dans les lois de Zoroastre, le l ibre a rb i t r e 
est affirmé à chaque page, comme une vérité primit ive, indiscu-
table. Dès la plus hau te ant iqui té , le cr iminel es t puni parce 
qu'il le mérite : « S'ils t rouven t que celui qui aura fait la faute 
mérite d'être battu, ils o rdonneron t qu'il soit couché p a r ter re 
et qu'il soit ba t tu devant eux. Le nombre des coups se réglera 
sur la qualité du péché. » (Dcutéronome, xxv, 2.) D 'après 
Manou, le roi doit chât ier ceux qui méritent d 'ê t re chât iés . 
(Lois de Manou, VII, 20.) Pourquoi Manou dit-il que « l ' homme 
reçoit seul la r écompense de ses b o n n e s actions et la puni-
tion de ses méfa i t s » (ibid., IV, 240), si ce n 'es t pa rce 
qu'étant le seul ê t re libre, il es t le seul être moral , capable 
de mérite ou de démér i t e ? Chez les anc iens peuples comme 
chez les na t ions mode rnes , le c r ime n 'a pas été seu lement 
puni à cause du d o m m a g e qui en résul ta i t , ma i s encore à rai-
son de l'intention méchan te de son au teur . Le légis lateur 
a toujours fait une g rande différence ent re u n e fau te involon-
taire et u n e fau te volontaire , in tent ionnel le : « Les fautes 

(1) Quelques écrivains contemporains font de saint Augustin un déterministe. 
(Tarde, Philosophie pénale, p . 10.) Sans doute il est difficile de concilier quelques 
passages de saint Augustin sur la grâce avec, d'autres passages sur le libre arbitre, 
mais jamais ce grand esprit n'a nié le libre arbitre. Le chapitre II de son livre sur la 
Grâce et le libre arbitre est consacré à prouver par les préceptes que Dieu nous a 
donnés qu'il y a un libre arbitre. Le ch. xv a pour titre : que dans la conversion 
le libre arbitre n'est pas sans rien faire. Le but de ce livre est de répondre » à 
ceux qui, donnant trop au libre arbitre de l 'homme, osent eu défendre le pouvoir 
jusqu'à nier et anéantir la grâce par laquelle Dieu nous appelle à lui » ; « le 
libre arbitre doit être aidé par la grâce • . 11 ne veut pas que le libre arbitre soit 
séparé de la grâce, afin que l'homme ne se glorifie pas de ses bonnes œuvres: mais 
il ne cesse d'affirmer « qu'il y a dans nous une volonté libre. » Daus la lettre qu'il 
écrivit à Valentin, abbé d'Adrumète, en lui envoyant son livre De la grâce 
et du libre arbitre, il explique sa pensée dans les termes suivants : « S'il n'y avait 
point de grâce divine, comment Dieu sauverait-il le monde; et s'il n'y avait point 
de libre arbitre, comment le jugerait-i l? » 



i n v o l o n t a i r e s s o n t p a r d o n n é e s , s a n s r e c h e r c h e r si e l l es son t 
g r a n d e s ou p e t i t e s , e t l es f a u t e s c o m m i s e s v o l o n t a i r e m e n t , 
q u o i q u e p e t i t e s en a p p a r e n c e , s o n t p u n i e s . » ( C h o u - K i n g , p a r t i e 
I, c h . m , § 12.) Le l é g i s l a t e u r a t o u j o u r s v u d a n s l ' a u t e u r d u c r i m e 
u n coupable, e t d a n s le c r i m e le r é s u l t a t d ' u n e vo lon té d é p r a v é e . 
(Diodore de Sic i le , 1. I, § 77.) 

Ainsi , t a n d i s q u e , en p h i l o s o p h i e , il n ' y a p a s de q u e s t i o n p l u s 
o b s c u r e , p l u s c o n t r o v e r s é e , q u e ce l le d u l ib re a r b i t r e , il n 'y a p a s , 
en l ég i s l a t ion , de q u e s t i o n p l u s c l a i r e e t m o i n s d i s c u t é e . P e n d a n t 
q u e les t h é o l o g i e n s e t l e s p h i l o s o p h e s s ' e f f o r c e n t p é n i b l e m e n t de 
conc i l i e r la l i b e r t é h u m a i n e a v e c la p r e s c i e n c e d iv ine et le d é t e r -
m i n i s m e de la n a t u r e , e t q u e p l u s i e u r s , v a i n c u s p a r les d i f f i cu l t é s 
d u p r o b l è m e , a b o u t i s s e n t les u n s à la p r é d e s t i n a t i o n , les a u t r e s 
a u d é t e r m i n i s m e d a n s l ' h o m m e c o m m e d a n s la n a t u r e , t o u s les 
l é g i s l a t e u r s a d m e t t e n t le l i b r e a r b i t r e c o m m e u n fai t i n d i s c u t a b l e ; 
ils f o n t d é p e n d r e l a r e s p o n s a b i l i t é l éga le de l a r e s p o n s a b i l i t é 
m o r a l e . En f a i s a n t a i n s i r e p o s e r la r e s p o n s a b i l i t é l éga le s u r le 
l ib re a r b i t r e , l es l é g i s l a t e u r s ne s ' i n s p i r e n t p o i n t de t h é o r i e s 
m é t a p h y s i q u e s : i ls a c c e p t e n t le l i b re a r b i t r e c o m m e u n e vér i té 
é v i d e n t e ; ils n e s u p p o s e n t m ê m e p a s q u e ce t t e v é r i t é pu i s se 
ê t r e m i se e n d o u t e , t a n t ce t t e c r o y a n c e e s t n a t u r e l l e à l ' h u m a -
n i t é . L ' h u m a n i t é , e n e f fe t , t r o u v e s a n s é t u d e a u fond de son 
c œ u r u n ce r t a in n o m b r e de c r o y a n c e s n é c e s s a i r e s à la y i e mo-
r a l e de l ' i nd iv idu e t à la vie s o c i a l e . II y a , s u i v a n t l ' obse r -
va t ion t r è s j u s t e d e M. Ca ro , u n s p i r i t u a l i s m e n a t u r e l , a n t é r i e u r 
e t s u p é r i e u r à t o u s les s y s t è m e s (1). 

De n o s j o u r s c e p e n d a n t , on a p r é t e n d u « q u ' u n j u g e n 'a j a m a i s 
à s e d e m a n d e r si u n a c t e e s t m o r a l e m e n t o u m é t a p h y s i q u e m e n t 
l ibre . » ( G u y a u , Esquisse d'une morale sans obligation, p . 173.) 
R e p r o d u i s a n t la m ê m e e r r e u r , M. L é v y B r u l h éc r i t q u e la loi 
p é n a l e « n e se p o s e j a m a i s la q u e s t i o n de s a v o i r si l es h o m m e s 
o n t agi en v e r t u d ' u n e déc i s ion de l e u r l i b r e a r b i t r e . » (L'Idée de 

(1) Ampère le physicien et J . -B. Dumas croyaient aussi que lous les hommes 
possèdent saus étude toutes les notions morales nécessaires à la vie sociale et 
notamment la notion de la liberté morale. « C'est un instinct irréfléchi qui nous y 
condui t ; mais, dès que le raisonnement l'a perdu, il voit tout s'évanouir, et il faut 
le chef-d'œuvre de la raison pour y revenir.» (Philosophiedes deux Ampère, p . 190.) 
« Les plus humbles créatures, dit J.-B. Dumas, trouvent sans étude au fond de 
leur cœur la notion de l 'âme et celle de Dieu comme les axiomes qui ue sout pas 
susceptibles de démonstration et qui n'en ont pas besoin. Ces deux axiomes n'en-
tralneut-ils pas avec eux cette notion de la liberté morale, du devoir, de la justice 
et de la responsabilité, qu'on n'a jamais pu faire sortir des théories fondées sur 
l 'égoïsme? •> (Réponse au discours de réception de M. Taine à l'Académie française.) 

responsabilité, p . 46.) La v é r i t é es t q u e la loi ne p u n i t q u e l ' a c t e 
dé l ic tueux s c i e m m e n t et l i b r e m e n t a c c o m p l i , e t q u e d a n s t o u t e s 
les a f fa i res , m ê m e e n m a t i è r e de c o n t r a v e n t i o n de s i m p l e pol ice , 
le j u g e do i t se d e m a n d e r si l ' a g e n t a é t é m o r a l e m e n t l i b r e . 
L 'homme ne p e u t ê t r e p u n i q u e s ' i l e s t coupable ; il n ' e s t c o u p a b l e 
que s'il e s t m o r a l e m e n t r e s p o n s a b l e ; il n ' e s t r e s p o n s a b l e q u e 
s'il est l ib re . S'il n ' a pas é té l ib re , il a p u c o m m e t t r e u n a c t e 
d o m m a g e a b l e , m a i s n o n u n e faute. 

Il n ' e s t p a s exac t de d i r e , c o m m e le fa i t d ' H o l b a c h , q u e l ' i m p u -
tation p e u t avo i r l i eu , m ê m e q u a n d l ' ac t ion e s t cel le d ' u n a g e n t 
nécess i té . (Système de la nature, t. I, p . 223.) I m p u t e r u n e 
action à q u e l q u ' u n , c ' e s t lu i en d e m a n d e r c o m p t e . C o m m e n t 
peut -on lu i e n d e m a n d e r c o m p t e , si e l le n ' a p a s d é p e n d u de l u i ? 
C o m m e n t lui f a i r e s u p p o r t e r l e s c o n s é q u e n c e s d ' u n a c t e q u i lu i 
a été i m p o s é ? l i n ac te ne p e u t m ' ê t r e i m p u t é q u ' a u t a n t q u e j ' e n 
suis l ' a u t e u r , « le p è r e , le p r i n c i p e » , s u i v a n t l ' e x p r e s s i o n 
d 'Ar i s to t e ; j e n ' en su is v r a i m e n t l ' a u t e u r , il n ' e s t à m o i , q u e si j e 
l 'ai l i b r e m e n t vou lu . Si l ' ac te es t n é c e s s a i r e , s ' i l e s t le r é s u l t a t 
fatal de m o n o r g a n i s a t i o n o u d e s c i r c o n s t a n c e s e x t é r i e u r e s , il 
n 'es t p lus à m o i , je n ' e n su i s p l u s le vé r i t ab l e a u t e u r . 

Aussi , l o r s q u e le p r é v e n u a s u b i u n e c o n t r a i n t e à l a q u e l l e il 
n'a p u r é s i s t e r , il cesse d ' ê t r e m o r a l e m e n t et l é g a l e m e n t r e s p o n -
sable . L 'ac te ne lui e s t p lus i m p u t a b l e , p a r c e qu ' i l n ' a p a s é t é 
l ibre. Et ce n ' e s t p a s s e u l e m e n t la c o n t r a i n t e m a t é r i e l l e q u i 
p rodu i t l ' i r r e s p o n s a b i l i t é , c o m m e l ' on t c r u à to r t M. le D r Dai ly 
(Annales médico-psychologiques, 1880, p . 102) et M. Levy 
Brulh l'Idée de responsabilité, 47). La loi n e d i s t i n g u e p a s e n t r e 
la c o n t r a i n t e p h y s i q u e e t la c o n t r a i n t e m o r a l e . T o u t e s les l ég i s -
la t ions s o n t f o r m e l l e s à ce t é g a r d . Il n 'y a n i c r i m e ni dé l i t , d i t 
l 'ar t icle 64 de n o t r e code p é n a l , « l o r s q u e le p r é v e n u a é té c o n -
t ra in t p a r u n e fo rce ù l a q u e l l e il n ' a p u r é s i s t e r ». « 11 n 'y a p a s 
d 'ac te p u n i s s a b l e , l o r s q u e son a u t e u r y a é té c o n t r a i n t p a r u n e 
force i r r é s i s t ib l e ou p a r u n e m e n a c e a c c o m p a g n é e d ' u n d a n g e r 
ac tue l p o u r sa p e r s o n n e o u p o u r sa vie, o u p o u r ce l le d ' u n d e s 
s iens et qu ' i l n ' a p u d é t o u r n e r a u t r e m e n t . » (Art . 32 d u code 
péna l a l l e m a n d . ) L 'a r t i c le 40 de l ' a n c i e n code p r u s s i e n d u 
I \ avr i l 1831 d i sa i t a u s s i « qu ' i l n 'y a ni c r i m e ni dé l i t l o r s q u e 
l ' agen t é ta i t , a u m o m e n t d e l ' ac t ion , a t t e in t d ' a l i é n a t i o n m e n t a l e , 
ou l o r s q u e , p a r su i t e d e v io l ences ou de m e n a c e s , il n ' a p u d i s -
pose r l i b r e m e n t d e sa v o l o n t é ». L 'a r t i c le 71 d u c o d e p é n a l be lge 



déclare « qu'il n'y a pas d ' inf ract ion lorsque l 'accusé a été con-
traint par une force à laquelle il n'a pas p u rés is ter . »L'ar t ic le 80 
du nouveau code pénal des Pays-Bas de 1881 s 'exprime dans les 
mêmes termes. 

Dans quels cas y a-t-i l contra inte mora le exonéran t de toute 
responsabilité léga le? C'est là une quest ion de fait que le j u g e 
résout en tenant compte de l 'âge, du sexe et de la condition 
des personnes (art . 1112 du code civil), pourvu que la con-
trainte résul te de la menace d 'un péri l grave, cer tain et immi-
nent et auquel il n 'y a pas d 'au t re moyen d ' échapper . La con-
trainte morale existe encore , lorsque la menace s 'adresse à un 
parent . Celui qui, sous l ' empire de la t e r r eu r que lui causen t des 
menaces de mort, commet un acte dél ictueux n 'en es t pas en 
réalité l ' auteur ; il n 'est que le bras , l ' i n s t rument dont on s 'est 
servi. Le véritable au teu r du cr ime estcelui qui l 'a fait commet t r e ; 
lui seul en est responsable . (Cour de cassat ion, 27 ju in 1840.) Le 
coupable est un agent et celui à qui, pa r exemple , on impose, le 
revolver à la main, l 'ordre de faire un faux est un patient ; le 
véritable auteur du faux est celui qui l'a fai t fabr iquer . 

Sans doute, il a été fai t devant les cours d 'ass i ses un a b u s 
déplorable de l ' i r responsabil i té p rodui te par la force irrésis t ible ; 
on a voulu bien à tort la faire r é su l t e r de la pass ion, de l ' ivresse, 
de la crainte révérentielle. Mais le pr incipe n 'en es t pas moins 
certain : lorsque, pa r suite d ' une cont ra in te mora le r éun i s san t 
les conditions indiquées ci-dessus, l 'accusé n'a pas été l ibre, il 
cesse d'être responsable . « Comme les peines, dit Blackstone, 
ne sont établies que contre les abus de la l ibe r té ; il est j u s t e 
d'excuser les délits, qui ont pour cause une force irrésistible. » 
(P. 24.) Aristote avai t dé jà observé que le législateur doit cesser 
de punir, dès que les ac tes sont le résu l ta t d ' une contra in te . 
(Morale à Nicomaque, 1. III, ch. vi, § G.) 

On objecte que la cont ra in te morale gêne la l iberté, mais ne la 
supprime pas; que l 'acte commis sous l 'empire de la menace 
n'est pas involontaire, qu'il a été commis pour échappe r à un 
danger personnel. M. Guyau s 'é tonne que la loi ne fasse pese r 
aucune responsabilité s u r celui qui est cont ra in t pa r un au t re à 
donner un coup de poignard. Un tel h o m m e , dit-il, à cause de sa 
faiblesse de caractère, servant d ' i n s t r u m e n t a u x mal fa i t eu rs , con-
stitue un danger pour la société. (Esquisse , p. 172.) Au regard de 
la morale, la contrainte, il est vrai, n e jus t i f ie pas l 'acte commis 

sous son empi re , elle ne fait que l ' a t ténuer . On ne peu t pas com-
mettre une in jus t ice pour échappe r à la m o r t ; ma i s la loi pos i -
tive, plus indulgente que la loi morale , s ' abs t i en t de punir celui 
qui a manqué d 'hé ro ï sme . 

La contra inte mora le peu t résu l te r d 'un p h é n o m è n e phys ique 
tel qu 'une tempête . « Que fera le jus te , dit C a m è a d e , si, d a n s un 
naufrage , il voit u n h o m m e plus faible q u e lui s ' empa re r d ' une 
planche de salut ? Ne lui fera- t - i l pas l âcher celle p lanche pour 
y monter à son tour? » (Cicéron, De la république.) Camèade , 
qui est un sceptique, conclut qu'il es t insensé de sacrif ier sa vie 
pour épargner celle d 'au t ru i ; mais il ne peu t s ' empêcher de recon-
naître que celui qu i a ime mieux m o u r i r que de fa i re violence à 
son semblable agit selon les règles de la just ice . En effet, si, 
lorsque notre vie es t i n ju s t emen t a t taquée , n o u s avons le droit 
de la défendre , en sacrif iant au besoin celle de l ' agresseur , 
nous n 'avons pas le droi t de conserver no t re vie en sacr i f iant 
celle d 'autrui , lo rsque nous ne sommes pas a t taqués . Cepen-
dant, en droit , Kan t l u i -même est ime que cet acte ne doit pas 
être puni , quoiqu 'on ne puisse le cons idére r c o m m e non cou-
pable. (Métaphysique du droit, p. 52.) Dans ce cas, la l iber té 
morale est te l lement oppr imée p a r le péri l de mor t encouru , 
que les condi t ions nécessa i res de l ' imputabi l i té n 'exis tent p lus 
au regard de la jus t ice sociale. 

Voulant é tabl i r que la pénal i té n 'es t p a s fondée sur la r e spon -
sabilité mora le des dé l inquants , M. Lévy-Brulli s 'écr ie : « Qui 
oserait af f i rmer que le cr iminel que l 'on c o n d a m n e s 'es t por té au 
mal par u n choix volontaire , en ver tu d ' u n e décis ion de son l ibre 
arbitre ?... La cupidi té , la jalousie, la vengeance ou q u e l q u e a u t r e 
passion occupait leur â m e et ne la issai t po in t de place à un 
véritable choix . » (Op. cit., p. 55, 56.) Sans dou te , au m o m e n t où 
l 'homme commet un cr ime sous l ' empire d ' u n e violente pass ion, 
sa liberté es t oppr imée par elle et son espr i t aveuglé . Mais le 
criminel est responsable légalement , parce q u e la passion gêne 
la liberté et ne la suppr ime pas . La pass ion, m ê m e lorsqu 'e l le es t 
causée pa r u n e in jus t ice , a t t énue le c r ime qu'el le inspi re , ma i s 
elle ne le just i f ie pas . Ainsi, l 'époux qui tue son épouse e t son 
complice, à l ' ins tan t où il les surprend en flagrant délit dans la 
«liaison conjugale , n 'es t pas a f f ranch i de toute responsabi l i té 
légale. La loi voit un motif d 'a t ténuat ion d a n s la j u s t e colère 
qu'il éprouve, m a i s non une cause de just i f icat ion. Le nouveau 
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code péna l i talien (art . 51) ne voit auss i q u ' u n e cause d ' a t t é n u a -
tion dans la colère m ê m e d é t e r m i n é e p a r u n e i n ju s t e provoca-
t ion. 

Dans les cas où la pass ion est h o n t e u s e , où le c r imine l agi t 
sous l ' empi re de la cupidi té , de la vengeance , e tc . , c o m m e n t 
peu t -on con tes t e r la r e sponsab i l i t é m o r a l e ? Est-ce que le c r imi-
nel n 'a p a s eu le to r t de la i sse r g r a n d i r en lui cet te pass ion cou-
p a b l e ? Ne devait-il pas la c o m b a t t r e d è s le d é b u t ? J ' adme t s q u e 
la pass ion f u t si v iolente que , au m o m e n t de l ' exécut ion d u 
c r ime, elle s u p p r i m â t p r e s q u e e n t i è r e m e n t la l iber té m o r a l e ; 
s 'ensui t - i l q u e le c r imine l ne fû t p a s m o r a l e m e n t r e s p o n s a b l e ? 
A s s u r é m e n t n o n ; sa r e sponsab i l i t é mora l e r e m o n t e d a n s le 
passé ; il e s t coupab le de n ' avo i r p a s rés i s té à sa pass ion , de 
l 'avoir la issée g r a n d i r e t d ' avo i r c a r e s s é des p ro j e t s c r imine l s . 

Les ph i losophes , qui p r é t e n d e n t q u e la responsab i l i t é légale 
ne cont ien t a u c u n é l é m e n t mora l , se f o n d e n t encore su r ce fai t 
q u e la loi pun i t les ac tes non in t en t ionne l s . Il est exact que la 
r e sponsab i l i t é légale peu t ex is te r s a n s i n t en t ion c r i m i n e l l e ; 
c ' es t a insi q u e la loi pun i t l ' homic ide et les b l e s s u r e s involon-
ta i res . Un p rop r i é t a i r e , p a r exemple , qui , p o u r c o n s e r v e r son 
vin, y a j o u t e u n e s u b s t a n c e nuis ib le o c c a s i o n n a n t la m o r t de 
ceux qu i le bo iven t , est â bon droi t c o n d a m n é p o u r h o m i c i d e 
involonta i re , b ien qu' i l n 'a i t eu l ' in ten t ion de c a u s e r la mor t de 
p e r s o n n e . Est-ce q u e cet te a b s e n c e d ' i n t en t ion cr iminel le exc lu t 
la responsabi l i t é m o r a l e ? Nul lement ; en effet , si ce d é l i n q u a n t 
est p u n i , c ' es t pa r ce qu ' i l a c o m m i s u n e faute qu' i l au ra i t p u évi-
ter . Il dépenda i t de lui de ne pas c o m m e t t r e cet te i m p r u d e n c e : 
s'il avait eu m o i n s de cupid i té et p lu s de souci de la vie de ses 
semblab les , il ne sera i t p a s d e v e n u l ' a u t e u r de l ' homic ide invo-
lonta i re . S a n s doute , il e s t in f in iment m o i n s coupab le q u e celui 
qu i d o n n e la m o r t avec in ten t ion de la d o n n e r . Mais, qu 'on le 
r e m a r q u e bien, l ' in ten t ion qui a g g r a v e la culpabi l i té n ' e s t p a s 
u n e condi t ion de la r e sponsab i l i t é mora le . 11 y a un m a l m o r a l 
d a n s une négl igence qu 'on au ra i t pu év i t e r ; il y a une faute d a n s 
u n e i m p r u d e n c e p ré jud ic i ab l e p o u r nos s e m b l a b l e s . L ' h o m m e 
doué de ra ison et de l iber té a le devoi r de veil ler aux consé-
q u e n c e s de ses ac tes , de m a n i è r e à ne c a u s e r la m o r t de p e r -
s o n n e . L ' au teu r d ' u n h o m i c i d e p a r i m p r u d e n c e n ' e s t n u l l e m e n t 
« d a n s u n e s i tuat ion ana logue , s inon iden t ique â celle des i r r e s -
ponsab le s », a insi q u e le c ro i t à tort M. Lévy-Bru lh . (lbid., i t .) 

Dans son r e m a r q u a b l e livre s u r la Morale, M. P a u l Janet est , 
cependant , allé t rop loin q u a n d il a dit : « Si la loi pun i t d a n s 
quelques cas l ' homic ide p a r i m p r u d e n c e , c 'est q u e l ' i m p r u d e n c e 
n 'est p a s t ou jou r s s ans que lque i n t e n t i o n ; et , d 'a i l leurs , m ê m e 
quand il n 'y a pas de fau te , c ' es t t ou jour s à celui qu i fai t le ma l 
de r é p a r e r le d o m m a g e . » (P. 350.) L 'homicide p a r i m p r u d e n c e 
exclut t ou jou r s l ' i n t en t ion ; de p lus , quand il n 'y a pas de fau te , 
l ' au teur d ' u n d o m m a g e n ' e s t p a s t e n u de le r é p a r e r . Même en 
mat ière de quasi-dél i t , il n 'y a lieu à u n e responsa l i t é civile 
que s'il y a responsab i l i t é mora l e . L ' a u t e u r d ' une action d o m -
mageable à au t ru i n ' e s t tenu â u n e r épa ra t i on civile q u e s'il a 
commis une faute ; l 'ar t . 1382 d u code civil le dit e x p r e s s é m e n t . 
Or, une faute ne peu t ê t re i m p u t é e qu ' à u n ê t re d o u é de l i be r t é . 
Si l 'al iéné n 'es t m ê m e p a s t e n u de r é p a r e r le d o m m a g e qu ' i l a 
causé, c 'es t pa r ce q u ' o n ne p e u t r e p r o c h e r a u c u n e faute à 
l ' homme qui a cessé d ' ê t r e maî t re de ses ac tes . 

C'était dé jà la doct r ine d u droi t romain qui a f f r anch i s sa i t 
l 'aliéné de toute responsab i l i t é civile : El ideo quœrimus si fu-
riosus damnum dederit, an legis Aquiliœ actio sit? Et Pegasus 
negavit : quœ enim in eo culpa sil cum sua? mentis non sit com-
posé Et hoc est verissimum, a jou te Ulpien. (Adlegem Aquiliam, 
1. IX, t. II.) La ra i son de cette décis ion donnée p a r le j u r i s con-
sulte r o m a i n est p r o f o n d é m e n t ph i lo soph ique et dictée p a r une 
sagesse admi rab le : l 'a l iéné n 'a c o m m i s a u c u n e f au te , puisqu ' i l 
est privé de sa r a i son et de son l ibre a r b i t r e p a r la ma lad ie , et 
qu'il ne peut y avoir ni délit ni quas i -dél i t s ans u n e fau te . 
« Le d o m m a g e causé p a r un fou, d isa i t encore Ulpien, c 'es t u n e 
tuile qui vous t o m b e su r la tête. » 

Platon, il est vrai, était d 'un avis d i f f é r e n t ; il r econna issa i t 
que l 'aliéné ne devai t pas ê t re pun i , ma i s il e s t imai t qu ' i l devai t 
être c o n d a m n é à la r épa ra t ion du d o m m a g e qu' i l avait causé . 
[Les Lois, IX.) La doc t r ine du droi t r o m a i n me para i t p r é f é r ab l e . 
Elle avait é té adop tée p a r P o l l u e r ; elle a été consac rée p a r le 
code civil (article 1382) et a r e ç u l ' approba t ion des plus g r a n d s 
jur isconsul tes (1). 

Nous avons eu d e r n i è r e m e n t à la cou r d'Aix à fa i re l 'applica-
tion de ce pr inc ipe d a n s l ' espèce su ivan te : Un fou avai t t i ré 
deux coups de fusi l su r le cu ré de Menton et lui avait fai t de 
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graves b l e s su re s qui ava ien t exigé un t r a i t ement long et coû teux . 
Le cu ré assigna l ' au t eu r de ces b l e s su re s , d e v a n t le t r ibunal 
civil de Nice, en r épa ra t i on du p ré jud ice qu' i l lui avait causé . Le 
t r ibuna l et en su i t e la cou r r e j e t è r e n t la d e m a n d e d u c u r é p a r c e 
que , p o u r ob ten i r la r é p a r a t i o n d ' u n d o m m a g e , le fai t ma té r i e l du 
p ré jud i ce ne suff i t pas , il f au t e n c o r e qu 'on pu isse i m p u t e r 
u n e faute à l ' a u t e u r d u fa i t . L'action d 'un f o u qu i cause d u 
d o m m a g e à a u t r u i est a s s imi l ée à un cas de force m a j e u r e . Seu-
lement , les v ic t imes peuven t , su ivan t les cas, exe rce r u n e action 
en d o m m a g e s - i n t é r ê t s con t re les p a r e n t s ou les ga rd iens de 
l 'a l iéné, si ceux-c i on t commis la faute de ne pas le survei l le r . 

On voit pa r cet e x e m p l e q u e le code civil, c o m m e le code péna l , 
est f o n d é s u r la responsab i l i t é mora l e . Les a r t ic les 1109 et su i -
v a n t s d u code civil on t p o u r bu t d e faire r e s p e c t e r la l ibe r t é du 
c o n s e n t e m e n t . Le c o n s e n t e m e n t est nu l s'il n 'es t p a s l ibre . La 
v io lence es t u n e cause de nul l i té d u con t ra t , n o n s e u l e m e n t 
lo rsqu 'e l le a é té exe rcée s u r la p a r t i e con t r ac t an t e , ma i s encore 
lo r squ ' e l l e l 'a été su r son époux ou su r son épouse , su r ses des -
c e n d a n t s ou s e s a s c e n d a n t s . Ici e n c o r e la v io lence peu t r é su l t e r 
d ' u n p h é n o m è n e p h y s i q u e tel q u ' u n e t e m p ê t e (1). 

S'il en est a insi en m a t i è r e civile, combien est-i l encore plus 
vrai de di re que , en ma t i è r e péna l e , il n ' y a de r e sponsab i l i t é 
légale q u e s'il y a r e sponsab i l i t é mora le . Les excuses et la lati-
tude d u m a x i m u m au m i n i m u m p e r m e t t e n t aux j u g e s de pro-
por t ionne r la pe ine a u deg ré de la r e sponsab i l i t é mora le . La 
loi ne cons idè re p a s le l ib re a rb i t r e c o m m e abso lu , c o m m e 
égal chez tous les hommes- , elle sait q u e la responsabi l i t é 
m o r a l e var ie su ivan t l ' éduca t ion , l ' âge , le mi l i eu (2), e tc . , et 
elle d o n n e aux m a g i s t r a t s le pouvoi r d ' a t t énue r la pe ine , lo rsque 
la r e sponsab i l i t é mora l e es t a m o i n d r i e p a r les c i r cons t ances 
a t t é n u a n t e s . M. Lévy Brulh (p. 31) s u p p o s e q u e le juge se p lace 

(1) En voici un exemple : La machine d'un navire à vapeur 8'étanl brisée pendant 
la nuit à la suite d'uue tempête, le capitaine appela à son secours un navire anglais 
et lui demanda de le remorquer. Abusant de la situation critique où se trouvait le 
navire français, le capitaine anglais exigea une somme exorbitante que le capi-
taine français fut obligé d'accepter pour ne pas laisser sombrer son navire. Mais 
lorsque le paiemeut fut réclamé, le tribunal de commerce de Marseille et la cour 
d'Aix ont annulé la convention parce que le consentement n'avait pas été libre. 

(2)" « Tout homme, dit Gall avec beaucoup de raison, n'est pas libre à un degré 
légal ; par conséquent, tout homme, lorsqu'il est question de culpabilité, n'est pas 
coupable au même degré, quoiqu'il s'agisse d'une action semblable... Il faudrait 
avoir égard à l 'organisation, à l'âge, au sexe, à la sauté de la personne. » (Physio-
logie du cerveau.) 

au point de vue du d e h o r s p o u r a p p r é c i e r les d i f férents deg rés 
de responsabi l i té . C 'es t u n e e r r e u r de c ro i re q u e le j uge ne s 'en-
quiert pas de la d ispos i t ion m o r a l e d u p r é v e n u ; il en t ient le 
plus g r and c o m p t e . C'est a ins i qu ' i l voit u n e cause d ' a t t énua -
tion dans la j e u n e s s e , la p a u v r e t é , la mauva i s e éduca t ion . Au 
regard de la jus t i ce sociale, le r e p e n t i r n e p e u t effacer complè-
tement la fau te , mais il l ' a t t énue g r a n d e m e n t . P o u r m o n t r e r 
commen t le p r inc ipe des c i r cons tances a t t é n u a n t e s est des t iné 
à pe rme t t r e a u x j u g e s de tenir c o m p t e d e s d ivers degrés de r e s -
ponsabil i té , il suf f i t de r appe l e r ce p a s s a g e d u r a p p o r t de la 
loi de 183-2, qui a généra l i sé le p r inc ipe des c i r cons t ances at té-
nuantes . « Les lois péna les , dit-il , c l a s sen t et qual i f ien t les 
actes; elles ne p e u v e n t c lasser e t qua l i f i e r les a g e n t s ; elles 
sonl forcées de nég l ige r et de m é c o n n a î t r e t o u t e s ces n u a n c e s 
morales qui, a u j u g e m e n t de la consc i ence , p l a c e n t â de si 
g randes d i s t ances des fa i ts p u n i s de la m ê m e pe ine et appelés 
du m ê m e n o m . . . Il n 'y a d ' a u t r e r e m è d e aux inconvén ien t s 
qui v iennen t d ' ê t r e s ignalés q u e d ' i n t r o d u i r e d a n s c h a q u e accu-
sation un droi t abso lu d ' a t t é n u e r le c r i m e et la pe ine e t de 
rectif ier a insi pa r l ' appréc ia t ion Circons tanciée de la consc ience 
l 'appréciat ion géné ra le de la loi. » (Cbauveau , Code pénal pro-
gressif, p. 16.) 

Si l 'al iéné es t cons idé ré pa r toutes les l ég is la t ions c o m m e i r res -
ponsable , ce n 'es t pas s eu l emen t pa r ce q u e sa r a i son est t roublée , 
c'est aussi pa rce qu ' i l n 'es t p lu s l ibre . L 'ar t ic le 76 d u code p é n a l 
l iongrois du 28 ma i 1878 le dit e x p r e s s é m e n t : « Un acte n 'es t 
pas imputab le à celui qu i le c o m m e t en é ta t d ' inconsc ience ou 
dont les facu l tés in te l lec tuel les é t a i en t t roub lées au point qu' i l 
n 'avait p lus son l ib re a rb i t r e . » De m ê m e , d ' a p r è s le nouveau 
code pénal i ta l ien, p r o m u l g u é le 1 " j a n v i e r 1890, « n ' e s t p a s 
punissable l ' individu qui , au m o m e n t où il a commis le fa i t , se 
trouvait d a n s u n état de fa ib lesse d ' e spr i t de n a t u r e à lui en le -
ver la consc ience ou la l iber té de ses ac tes ». (Art. H7 . ) Si cbez 
tous les peup les le lég is la teur a f f r anch i t de toute responsab i l i t é 
1 aliéné, c 'es t pa r ce qu ' i l voit s u r t o u t eu lui un h o m m e pr ivé 
de son l ibre a rb i t r e , esclave de se s s e n s a t i o n s , ne s ' a p p a r t e n a n t 
plus. En effet, le fai t v r a i m e n t essen t ie l de la folie, dit M. Bail-
larger, « c 'est la pe r l e du l ibre a rb i t r e ». D 'après M. Dagonne t , 
la folie cons is te su r tou t d a n s la p r iva t ion d u l ibre a rb i t re , (ylw-
nales médico-psychologiques, 1877, p . 26.) C 'es t auss i l 'opinion 



de MM. Morel, Renaud in , Michéa , F o u m e t , Fal re t , Tard ieu , 
Lassègue , etc. « L'al iéné, dit e n c o r e M. Brierre de Boismont, ne 
diffère de l ' homine ra i sonnab le q u e par l ' impossibil i té ou l 'ex-
t r ême difficulté d ' exercer un c o n t r ô l e sur lu i -même. ». (.Annales 
médico-psychologiques, 1863, p . 190.) « Il (le fou), dit auss i 
M. le I) r Bail, a pe rdu en défini t ive sa l iberté morale (1). » <- La 
loi, écrit enco re M. le I)r Kraf f t -Ebing , ne s 'adresse qu 'à des 
citoyens l ibres ; . . . la folie a n é a n t i t le libre arbi t re (2). » 

Cette p e r t e d u libre a rb i t r e e s t a t t es tée assez souvent par les 
a l iénés e u x - m ê m e s ; on en voit qui , sen tan t leur l iber té leur 
échapper , d e m a n d e n t s p o n t a n é m e n t leur i n t e rnemen t d a n s un 
asile, ou invi tent l eu r s ga rd i ens à s 'é loigner , pa rce qu' i ls sentent 
qu'ils ne son t p lus ma î t r e s de l e u r s actes (3). 

Si les a l iénés c o m p r e n n e n t qu ' i l s p e r d e n t le pouvoir de se 
maî t r iser , n ' es t -ce pas u n e p r e u v e q u e ce pouvoir appar t ient à 
l ' homme sain d ' e s p r i t ? « La m a l a d i e p rouve la santé , et la l iberté 
es t la santé de l ' â m e ( i ) . » 

Les anc iens peup le s et pa r t i cu l i è rement les Romains , avaient 
déjà compr i s q u e la folie, fa isant p e r d r e le l ibre arbi t re , ne pe rme t 
plus l ' appl icat ion d 'une peine . D a n s son Esquisse dune morale 
sans obligation ni sanction, M. Guyau a dit « qu' i l y a u n siècle 
à peine, avan t P ine l , l ' ins t inct popu la i r e voulait qu 'on les pun î t 
(les fous) c o m m e tous les a u t r e s coupables . » (P. 171.) Dans un 
trai té r écen t s u r les malad ies men ta l e s (p. 567), M. le l) r Cul lerre 
a écrit auss i q u e « l ' i r responsabi l i té légale des a l iénés ne com-
mença à ê t re a d m i s e qu ' au xviuc siècle. »» C'est là u n e e r r e u r . En 
effet, la loi r o m a i n e exonéra i t l 'a l iéné de toute responsabi l i té : 
Sane sunt quidam qui facere injuriam non possunt, tit pula 
furiosus, et impubes qui doli capax non est; namque /ripait 
injuriam soient, non facere; cum enim injuria ex a/fectu 
facientis consistât, consequcns erit dicere hos, sive puisent, 
sive convicium dicent,injuriam fecisse nonvideri. (I)c injuriis, 
§3 . ) Dans le l ivre XLVI1I, t. VIII, § 12 du Digeste, Adlegem 

(1) Leçons sur les maladies mentales, p. 49. 
(2) La Responsabilité criminelle, p. 10. 67. 
(3) Th. Ribot, les Maladies de la volonté, 79. 
(4) Diderot, t . XV, p . 493. Cette pensée a été empruntée par Diderot à un article 

fort judicieux du chevalier de Jaucourt inséré dans VEncyclopédie. Le chevalier de 
Jaucourt lui-même l'avait empruntée à Voltaire : 

Mais dis-moi, quand ton cœur formé de passions 
Se rend malgré lui-mi me à leurs impressions, 
Qu'il sent dans ses combats sa liberté vaincue. 
Tu l'avais donc en toi, puisque tu l'as perdue. 

Corneliam, on lit encore le passage su ivan t : lu fans vel furiosus, 
si hominem occiderint, lege cornelia non tenentur ; cum alte-
rum innocentia consilii tuetur, alterum fati in félicitas excusât. 
Ainsi, la loi romaine , pleine de pitié pour l 'aliéné, l 'assimilai t à 
l 'enfant , l 'exonérai t de toute responsabi l i té et t rouvai t qu'il était 
assez p u n i pa r le m a l h e u r de son état : furiosus satis ipso furore 
punitur. 

Dans l 'ancien droit f rança is , la folie était aussi , en règle géné-
rale, u n e cause d ' i r responsabi l i té . (Jousse, t. I l , p. 620 ; Muyar t 
de Vouglans, lnstitutes de droit criminel, p . 53.) Toutefois , pa r 
une contradict ion singulière avec le pr incipe général , la folie 
cessait d 'ê t re une cause d ' i r responsabi l i té en mat iè re de cr ime 
de lèse-majesté divine et de parr ic ide . 

L'ancienne loi anglaise, plus logique, n ' admet ta i t en aucun cas 
une responsabil i té pour l ' a l iéné; Henri VIII avait voulu faire u n e 
exception pour le cr ime de t rah i son , « mais , dit Blakstone, cette 
loi sauvage et inhumaine fu t r e j e t ée pa r les s ta tu ts 1 et 2 de 
Philippe et Marie, c h . x ; car , selon la r e m a r q u e d 'Edouard Coke, 
l 'exécution d 'un criminel est pour l ' exemple : ut pa-na ad pau-
cos metus ad omncsperveniat. Or, l 'exécution d 'un insensé peut -
elle servir d ' exemple? Pi toyable spectacle qui accuserai t la loi 
d ' inhumani té et de c ruau té : la loi se contente d ' en fe rmer les 
fous pour les met t re ho r s d 'é ta t de nuire . » ( C o m m e n t a i r e sur le 
code criminel dAngleterre, p. 21.) 

En résumé, dès que le l ibre arbi t re est suppr imé pa r la folie, 
comme par la contrainte , l ' homme cesse d 'ê t re responsab le 
devant la loi. Le fait matér ie l dommageab le ne suffit p a s ; p o u r 
justifier l 'application d 'une pe ine ; il faut (pie cet acte ait été com-
mis pa r u n e personne mora lement responsable , à tel poin t qu'il 
n'y a même aucune contravent ion de simple police punissable , si 
1" prévenu n'a pas son libre arb i t re . M. Fa l re t et M. Cullerre ont 
commis une e r r eu r en croyant q u e la responsabi l i té légale es t 
séparée de la responsabi l i té m o r a l e ; elles sont inséparab les (1). 

La question de folie ou de contra inte n 'est point posée d 'une 
manière spéciale devant les cours d 'assises ; elle es t con tenue 
implici tement dans cette q u e s t i o n : « L 'accusé est-il coupable 
d'avoir commis tel ou tel c r i m e ? »L ' accusé ne peu t ê t r e cou-

(1) V. article de M. Falret sur la responsabilité îles aliénés dans le Dictionnaire 
de médecine de Dechambre et le Traité des maladies mentales de M. Cullerre, 
p. 559. 



pable , si la folie l'a e m p ê c h é d 'ag i r s c i e m m e n t et l i b r emen t . Si 
l ' une de ces deux condi t ions v ien t à m a n q u e r , le j u ry doit déc la-
r e r l ' accusé non coupab le . S a n s doute , au po in t de v u e phi loso-
ph ique , la ques t ion re la t ive à la culpabi l i té impl ique tout à la 
fois l ' e x a m e n d u fai t m a t é r i e l e t l ' apprécia t ion de la r e s p o n s a -
bil i té mora le de l ' agent . Mais les ques t ions complexes p r é s e n t e n t 
des d a n g e r s , lo r squ 'e l l e s son t soumises à des j u r é s . 

Aussi , pu i sque , s a n s édic ter l 'obl igat ion de p o s e r une q u e s -
t ion spécia le re la t ive à la folie, la loi ne le défend pa s , j e c ro i s 
qu' i l se ra i t sage de la p o s e r , afin d 'évi ter u n e e r r e u r tou jour s 
poss ib le d u j u r y . Cet avis est exp r imé pa r les c r iminal i s tes les 
plus au to r i s ées (1). Le code de b r u m a i r e an IV, d a n s son art icle 
274, avait exigé q u e la ques t ion de folie fû t posée d ' une man iè r e 
spécia le , l o r s q u e l ' accusé en faisai t la d e m a n d e . Il est r e g r e t -
table q u e le code d ' in s t ruc t ion c r imine l le n 'a i t p a s m a i n t e n u 
cette obl igat ion. En Angle te r re , en Aut r iche , i n d é p e n d a m m e n t 
de la ques t ion s u r la cu lpab i l i t é , à la d e m a n d e d u d é f e n s e u r , le 
p r é s iden t doit en p o s e r u n e re la t ive à l 'a l iénat ion m e n t a l e (2). 

A que l s s ignes la jus t ice reconnaî t ra - t -e l le q u e l 'accusé a agi 
s c i e m m e n t e t l i b r e m e n t ou qu ' i l a cessé d 'ê t re r e sponsab l e pa r 
sui te d ' une ma lad ie m e n t a l e ? Il n 'y a pas de ques t ion p lus g rave 
et p lu s difficile. Si on c o n s i d è r e à to r t comme m a l a d e un accusé 
qui est r e sponsab le , et qui p a r su i te mér i t e u n e puni t ion , la sécu-
r i té p u b l i q u e es t c o m p r o m i s e p a r l ' impuni té du coupable . Si, au 
con t ra i re , p a r u n e e r r e u r inverse , on f r appe d ' u n e c o n d a m n a t i o n , 
qui le d é s h o n o r e et lui en lève la l iberté , la vie, un accusé 
q u i n 'es t q u ' u n m a l a d e d igne de pi t ié , peu t -on i m a g i n e r u n e 
e r r e u r p lus t e r r ib le en ses c o n s é q u e n c e s ? Où est le c r i t é r ium 
qui p e r m e t t r a au juge de d i s t i ngue r la pe rve r s i t é m o r a l e de la 
pervers i té m o r b i d e ? Dans que l l e s p r e u v e s celui qui e s t investi 
de la r e d o u t a b l e miss ion de p e s e r la r e sponsab i l i t é d ' u n accusé 
pu i se ra - t - i l la c e r t i t u d e de ne c o n d a m n e r q u e des coupab les , e t 
de n ' a b s o u d r e q u e des m a l a d e s ? Où finit la r e s p o n s a b i l i t é ? Où 
c o m m e n c e l ' i r r esponsab i l i t é ? 

Le bon sens ne suff i t p a s p o u r d i s t inguer d a n s les cas difficiles 
la san té d ' e spr i t de l ' i n san i t é ; s a n s é tudes spécia les , on p e u t 

(1) V. Blanche, Etudes pratiques sur le code pénal, t. II. n" 185; Nouguier 
Traité de la cour d'assises, i.o 2823; Faustin-Hélie, Théorie du code pénal, 1. l! 
p . 55a. ' ' ' 

(2) Bulletin de la Société des prisons, 1878, 975. 

voir la folie où elle n ' e s t p a s et ne p a s la voir là où elle es t . Que 
de p e r s o n n e s s ' i m a g i n e n t que la folie n e p e u t se conci l ier avec la 
prémédi ta t ion , avec la r u s e , avec u n e dé fense h a b i l e ! Combien 
croient à tor t que le d i s c e r n e m e n t d u bien et d u ma l p rouve tou-
jours la sani té d ' e sp r i t ! Si on n 'a p a s fa i t u n e é tude des ma lad i e s 
menta les , n 'es t -on pas p o r t é à c ro i re q u e l ' accusé est sain 
d 'espr i t , lo rsqu ' i l r epousse l ' excuse de la fol ie et p ro tes te c o n t r e 
tout soupçon d 'a l iéna t ion m e n t a l e ? Longue es t la l is te des 
e r r eu r s c o m m i s e s p a r ceux qu i s u p p o s e n t le bon sens capable de 
dis t inguer la pe rve r s i t é mora l e de la p e r v e r s i t é m o r b i d e . 

Aussi, je crois qu' i l se ra i t e x t r ê m e m e n t u t i le de faire suivre 
aux é tud ian t s en droi t 1111 cours ob l iga to i re sur les ma lad ies 
menta les (1), non p o u r que , d e v e n u s magis t ra t s , ils pu i s sen t 
r é soud re p a r e u x - m ê m e s les q u e s t i o n s r e l a t ives à l ' i n san i t é 
d 'espr i t s a n s le s ecou r s d ' u n m é d e c i n e x p e r t ; m a i s afin q u e tou t 
au m o i n s ils se g a r d e n t d ' e r r e u r s g r o s s i è r e s et s achen t conna î t r e 
les cas 0(1 il faut p r o v o q u e r l ' e x a m e n de l ' accusé p a r le médec in 
al iéniste. Un mag i s t r a t q u i i gno re ra q u e l ' a l iéna t ion m e n t a l e 
peu t se conci l ier avec la p r é m é d i t a t i o n , la ru se , l ' hab i l e té d e l à 
dé fense ; q u e l ' a l i éné , en géné ra l , r e p o u s s e le soupçon et l 'ex-
cuse de la folie ; — q u e l ' ép i leps ie p e u t ê t r e u n e cause d ' i r r e s -
ponsabi l i té d a n s ce r t a in s cas , p o u r r a j u g e r un e x a m e n méd ico-
légal super f lu , e t conc lure à to r t à l ' i n tégr i t é d e s facul tés mon-
iales , sur des ind ices qui son t s a n s v a l e u r . 11 m e pa ra î t difficile 
qu 'un mag i s t r a t p u i s s e r e m p l i r d a n s toute son é t endue la t rès 
délicate miss ion qui lui es t conf iée , s ' i l n ' a p a s fa i t u n e é tude des 
maladies men ta l e s . P o u r bien j u g e r les dél icats e t r edou tab le s 
p rob lèmes de responsab i l i t é , la c o n n a i s s a n c e d u droi t ne suff i t 
pas. Est-il t é m é r a i r e de s u p p o s e r q u e le t e m p s dépensé à conc i -
lier des p a s s a g e s inconci l iables de j u r i s c o n s u l t e s r o m a i n s sera i t 
p lus u t i l e m e n t employé à la c o n n a i s s a n c e de l ' h o m m e ? Les 
é tudes de d ro i t dev i end ra i en t p l u s v ivan t e s , si el les é ta ien t com-
plétées p a r des é tudes p h i l o s o p h i q u e s s u r les ma lad i e s m e n t a l e s , 
et p r é p a r e r a i e n t mieux les f u t u r s m a g i s t r a t s à d i s t inguer la pe r -
versi té mora l e de la ma lad ie , et à s t a t u e r avec compé tence su r les 

(1) Ce cours a été demandé depuis longtemps par Mittermai. r ( Annales médico-
psychologiques,. 1865, p . 204); il est fait actuellement a la faculté de droit de Pans , 
par le D-Dubuisson. Il est à «lésirer qu'il devienne obligatoire et soit créé dans toutes 
les facultés «le droit. Au dernier congrès d 'anthropologie criminelle, sur la propo-
sition de M. le D' Lacassagne, l 'assemblée a émis un vœu pour la création de ce 
cours. 



d e m a n d e s d ' in te rd ic t ion ou de nu l l i t é de t e s t a m e n t fondées s u r 

insan i té d ' e spr i t . « T o u t e sc ience qu i s ' isole se c o n d a m n e à la 
s téri l i té (I) . ., Il e s t f âcheux q u e le m a g i s t r a t se c a n t o n n e d a n s I , 
d ro i t e t néglige l ' é t u d e d e s r a p p o r t s d u p h y s i q u e et d u m o r a l , de 
m ê m e qu il est m a u v a i s p o u r un m é d e c i n de d é d a i g n e r la psvcho-
logie et de n ' é t u d i e r q u e la phys io log ie . L 'un et l ' au t re ' t rou-
vera ien t de g r a n d s a v a n t a g e s d a n s l ' un ion des é t u d e s j u r i d i q u e s 
et médicales p o u r la c o n n a i s s a n c e de l ' h o m m e qu i es t à la fois 
corps et espr i t , e t p a r sui te p o u r l ' appréc ia t ion de la r e s p o n s a -
bilité des accusés (2). 

E X P E R T I S E M É D I C O - L É G A L E . - C'est s u r t o u t p a r un r appor t médico-
• légal q u e la p r euve de la folie devra ê t r e fa i t e . S a n s dou te le 

mag i s t r a t i n s t r u c t e u r t rouvera d ' u t i l e s ind ica t ions d a n s l ' e x a m e n 
d u pas sé , d u c a r a c t è r e de l ' a c c u s é , un c h a n g e m e n t subi t de 
ca rac tè re é t an t souven t u n indice de t roub le men t a l . Son a t t e n -
tion se por te ra auss i u t i l emen t s u r l ' é t a t m e n t a l de ses p a r e n t s 
pa rce q u e la folie es t souven t h é r é d i t a i r e . Enf in , les c i rcons-
t ances d a n s l e sque l l e s le c r ime a é t é commis , la r e c h e r c h e du 
mobile , l ' a t t i tude , l ' i n t e r r o g a t o i r e d e l ' accusé p o u r r o n t e n c o r e 
éc la i re r la jus t i ce . Mais c 'es t s u r t o u t à u n e exper t i se médico-
légale qu' i l f a u t d e m a n d e r les l u m i è r e s , q u e d e s é t u d e s spéc ia les 
et u n e longue p r a t i q u e p e u v e n t s e u l e s d o n n e r . Un anc ien j u r i s -
consu l te , Muyar t de Vouglans , s ' a p p u y a n t s u r l ' au tor i té d ' u n 
g r and m é d e c i n du xvu« s iècle , Zacchias , r e conna i s sa i t déjà la 
nécess i t é d 'un e x a m e n méd ica l , « p a r c e q u e la folie est u n e 
malad ie d u ce rveau , q u e le m é d e c i n e s t p lus en é ta t de conna î t r e 
q u e tout a u t r e >» (p. 55) (3). Mais, p a r m i les m é d e c i n s , le seul qu i 
soit v r a imen t c o m p é t e n t est le m é d e c i n a l ién is te . 

!'! M?,rtiU* P,li/osoPhie spirilualisle de la nature, préface „ x t , 
m i „ ^ • « f N - i a - à l a •''••ne école .le magistrats cha exd'usive-
ment de rendre la justice criminelle? M. Tarde l 'a . , . • m , L 

g C e s t Hippocrate qui a dit le premier que la f .dieest une maladie du cerveau • 

P e n d a n t q u e le devoi r du j u g e est de c h e r c h e r la l umiè re 
dans tous les é l éments de la cause , celui d u médec in est de res-
te r su r le ter ra in médical , pa tho log ique . « C'est là , di t avec rai-
son 31. Fa l re t , le seu l p o u r l eque l il puisse a p p o r t e r à la jus t i ce 
1111 con t ingen t de l u m i è r e s v r a imen t uti les et spécia les (1). » 

Lorsque des op in ions con t rad ic to i res se p rodu i s en t p e n d a n t 
l ' ins t ruct ion, il est utile d 'avoi r l 'avis de l a Société de m é d e c i n e 
légale de Par is , en l a i s san t tou jour s la décis ion déf ini t ive aux 
t r ibunaux cr iminels . En effet , l 'avis des expe r t s ne doit j a m a i s 
lier le juge . « Les j uges , dit l 'ar t icle 323 d u code de p r o c é d u r e 
civile, ne sont po in t a s t r e in t s à su ivre l 'avis des expe r t s , si l eu r 
conviction s 'y oppose . » S a n s dou te , en fai t , les mag i s t r a t s se 
décident p r e s q u e t o u j o u r s d ' a p r è s les conc lus ions de l ' e x p e r t ; 
mais, en droit , ils peuven t j u g e r c o n t r a i r e m e n t à son avis. 

Quelques médec ins , c e p e n d a n t , d e m a n d e n t a u j o u r d ' h u i q u e le 
juge soit lié p a r l ' exper t i se . Au Congrès d ' an th ropo log ie cr imi-
nelle de Par is , M. Pugl iese a p r é s e n t é un p r o j e t t endan t à con-
férer au r a p p o r t médico- légal l ' au tor i té de la chose jugée . Si 
cette mesure était adop tée , le juge n ' aura i t p lus q u ' à d e s c e n d r e 
de son siège et à céde r sa p lace au médec in . Je sais b ien q u e La 
Mettrie au X V I I I " s iècle et a u j o u r d ' h u i que lques m é d e c i n s souha i -
tent qu'il n 'y ait p o u r juges que des médec ins (2). De m ê m e 
que la physio logie v e u t a b s o r b e r la psychologie , l ' hyg iène la 
morale, l ' an thropologie la phi losophie , la m é d e c i n e légale , 
d 'après que lques a l iénis tes , devra i t s u p p l a n t e r la jus t i ce , ou tout 
au moins lui impose r ses déc is ions . Mais que l le q u e soit la pro-
fonde es t ime q u e les psychologues , les mora l i s t es , les phi lo-
sophes et les ju r i sconsu l t e s p r o f e s s e n t pour les médec ins , j e ne 
les crois pas d isposés à a b d i q u e r e n t r e l eurs ma ins . 

Les médec ins , qu i conna i s sen t les l imites de la médec ine , 
comprennen t e u x - m ê m e s les d a n g e r s qu'il y aura i t pou r elle à en 
sortir . « Le médec in , écr i t le D r Morel, de Rouen , ne doi t p a s sor t i r 
de son rôle d 'exper t et se subs t i tue r au juge (3). » — « Tout p ro-
cès, dit M. Brouardel , a p lu s d 'un côté qui n ' e s t p a s méd ica l , e t , 

XVII« s ièc le , d a n s l e s Questions médico-légales, a v a i t d é j à é c r i t (n ie l a f o l i e e s t u u e 
m a l a d i e d u c e r v e a u . 

il Annales médico-psychologiques, 1864, p. M l . MM. les I>" Parant et Cullerre 
partagent cet a vis (la Raison dans la folie, p. 360); Traité pratique des maladies 

en aies, p 561). C'était aussi l'opinion de Griesingcr (p. 53), de Tardieu (Étude 
S"r folie< P" 63 • d,> Morel (Médecine légale des aliénés, p U8) 

',-) I. Homme machine, p. 58. 
(3) Procès Chorinski, p . 20. 



dans c© cas, les médec ins - lég i s tes sera ient bien incompéten t s . » 
(Archives danthropologie criminelle, 1889, p. 566.) Le médecin 
doit res te r sur le te r ra in sc ient i f ique, p r é p a r e r la décision par 
son r appor t et non l ' imposer . 

Est-il besoin de di re q u e l ' exper t i se médico-légale doit avoir 
l ieu avant le j u g e m e n t ? Cependan t , on a écrit qu 'el le doit se 
faire après le j ugemen t . <• Que p e u t vous faire , ;'« vous j u g e s , qui 
êtes appelés à répare r le p ré jud ice causé à la société pa r le cr ime, 
q u e le cr iminel ait agi sous l ' inf luence des causes morb ides ou 
non ? Tâchez de savoir s'il a c o m m i s son cr ime et s'il l 'a vrai-
m e n t c o m m i s ; qu'il soit ma lade ou fou, sous l ' inf luence de l 'a ta-
visme ou dégénéré , cela ne vous regarde pas . » R e c h e r c h e r la 
responsabi l i té mora le des accusés avan t le j u g e m e n t est une 
curiosi té in tempest ive ; une fois qu ' i l s son t condamnés , l ' examen 
se fera, le médecin reconnaî t ra les s iens : « Les cas incurables 
mot iveront un t ra i tement à vie et les malades guér i s se ron t sur le 
c h a m p mis en l iberté . » (Revue de philosophie positive, sep-
tembre-octobre , 225.) L'écrivain, qui place ainsi l 'appréciat ion de 
l 'état mental des accusés après le j ugemen t , suppose que tous les 
cr iminels son t des malades . Mais a lors je me d e m a n d e à quoi 
sert le j u g e m e n t . Il serai t plus logique de f e r m e r les t r i b u n a u x 
et les cours d 'assises , de s u p p r i m e r le code pénal , et ceux qui 
l ' appl iquent . 

DÉLIRE PARTIEL. — Si la folie es t bien caractér isée, la tâche du 
médecin et du magi s t r a t es t facile ; le médecin conclut à l ' i r res-
ponsabil i té et le magis t ra t le renvoie des poursu i t e s . Mais que 
faut-il décider dans les cas dou teux , lo rsque les facul tés parais-
sent seu lement a l té rées s u r un point , sans ê t r e complè temen t 
t roublées ? Faut-il , d a n s ccs cas de dél i re part iel , admet t re l ' ir-
responsabi l i té p o u r les fai ts dél ictueux se r a t t achan t au délire, et 
reconnaî t re u n e responsabi l i té part iel le pour les faits qui 
para i ssen t y ê t re é t r a n g e r s ? MM. les D"Ri l lod, Casper , Brierre 
de Boismonl, Michéa, Delasiauve, Tardieu adoptent cette dis-
t inct ion; ils acceptent , avec des n u a n c e s diverses, la responsa-
bilité des m o n o m a n i a q u e s pour les ac tes qui n 'on t a u c u n e con-
nex i t éavec l eu r dél i re . (Annales médico-psychologiques, 1863, 
p. 1 il et suiv. ; 1864, p. 284 et suiv.) 

Je réponds tout d 'abord que l 'opinion des savants médecins , 
que je viens de c i ter , me para î t contra i re â la loi. Le code pénal 

ne distingue pas ent re les d iverses f o r m e s et les divers degrés de 
la folie. Aux te rmes de l 'art icle 64, il n ' y a ni c r ime ni délit si le 
prévenu était al iéné au m o m e n t de l ' ac t ion. L'aliéné es t tou jours 
i r responsable ; il commet des ac tes d o m m a g e a b l e s , mais , en 
morale et en droit , il ne commet pas d e s cr imes. La cr iminal i té 
es texclue par la folie. Aussi , les c o m m e n t a t e u r s l e s p l u s a u t o r i s é s 
du code pénal reconnaissent- i l s que l 'a l iénat ion partiel le produi t 
l ' i rresponsabil i té (1). On voit déjà p a r ce t te observation combien 
il serait dangereux d 'é r iger en juge le médecin le p lus savant , 
qui peut mal in te rp ré te r la loi. 

Mais, objecte M. Tardieu , en ne t e n a n t compte ni de la forme, 
ni du degré de la folie, n 'es t -on pas exposé à t rop é t end re les 
limites de l ' i r responsabi l i té ? (Étude médico-légale sur la folie, 
p. 51.) Il es t vrai que , d a n s cer ta ins cas , l 'aliéné ne perd pas 
ent iè rement la raison et la l iber té m o r a l e . M. Pa ran t a écrit un 
livre ayan t pour litre la Raison dans la folie, où il décrit les 
manifestat ions de l ' intelligence, qui se conserven t d a n s la fo l ie ; 
la maladie menta le peu t même que lque fo i s produire une surac-
tivité in te l lec tuel le ; elle se concilie a u s s i , dans cer ta ins cas, avec 
la conscience et le d i sce rnemen t du b ien et du mal . Dès lors, ne 
semble-t-il pas qu 'une responsabi l i té par t ie l l e peu t log iquement 
correspondre à cette si tuat ion, qui p a r a î t tenir à la fois de la 
folie et de la ra i son ? Oui, au p remie r a b o r d , la théorie de la r e s -
ponsabilité part iel le semble tout conc i l i e r , les exigences de la 
sécurité pub l ique e t l ' indulgence que c o m m a n d e la s i tuat ion d 'un 
homme qui n 'es t pas tout à fai t r a i s o n n a b l e et qui n 'es t pas non 
plus complè tement fou. Mais celte a p p a r e n c e , à mon avis, est 
t rompeuse. Qu'on le r e m a r q u e bien, la déc la ra t ion d 'une respon-
sabilité part iel le n 'about i t pas à u n e déc la ra t ion de culpabil i té 
part iel le; on ne peu t pas reconna î t re un accusé par t ie l lement cou-
pable et par t ie l lement innocent , c r im ine l en par t i e et malade en 
partie. Une déclarat ion de r e sponsab i l i t é part iel le about i t à u n e 
déclaration de culpabil i té en t iè re . La pe ine pour ra , il est vrai, 
être a t ténuée , ma is qu ' impor te la d u r é e de la pe ine ! Ce qui 
importe, c'est de savoir si l ' accusé sera c lassé dans la catégorie 
des malades dignes de pitié, c o n s e r v a n t l ' es t ime e t l 'affection de 
ses paren ts et de ses amis, ou s'il sera p l acé pa r une déclarat ion 
de culpabilité d a n s la catégorie des c r imine l s déshonorés ! Quelle 

(t) Blanche, t . H, 173 : Fausl in-Hél ie , t. I, p . 337 ; I laus. , t . I, p . 319. 



q u e soi l la d u r é e de la pe ine p r o n o n c é e à la sui te d ' u n e déc la ra -
t ion de cu lpab i l i t é , ce n 'es t pas s e u l e m e n t la l iber té qu i lui est 
e n l e v é e ; l ' h o n n e u r auss i lui es t rav i . M. Daily, il est vra i , a 
écr i t qu' i l a i m e r a i t m ieux ê t r e e n f e r m é c o m m e cr imine l que 
c o m m e a l i éné . Mais, tout le m o n d e ne sera i t pas de son avis . 
Une dé ten t ion p o u r cause de m a l a d i e se ra , en généra l , cons idé rée 
c o m m e un m a l h e u r moins g r and q u ' u n e dé tent ion a c c o m p a g n é e 
de la flétrissure d ' u n e c o n d a m n a t i o n . Or, l o r squ ' un h o m m e ne 
joui t pas de l ' in tégr i té d e ses facu l tés , peut-on ne pas t r e m b l e r 
lo r squ 'on le déc l a re ra r e s p o n s a b l e ? A-t-on, d a n s ce cas, la cer t i -
tude a b s o l u e q u e l 'acte c r imine l n ' e s t p a s le r é su l t a t de la mala -
die ? Et si on n ' a pas ce l te ce r t i t ude , est-ce q u e la jus t ice , le 
bon s e n s ne c o m m a n d e n t pa s , en cas de dou te , de le r e n v o y e r 
des p o u r s u i t e s ? Avant de d é c l a r e r un h o m m e coupable , a v a n t 
de le d é s h o n o r e r , lui e t sa fami l le , pa r sui te de cet te sol idar i té 
mora l e , s o u v e n t c rue l le , q u i un i t tous les m e m b r e s d ' une m ê m e 
fami l le , ne faut-il pas avoir la convic t ion abso lue de sa culpa-
bilité ? Auss i , m a l g r é m a p r o f o n d e dé fé rence p o u r l ' o p i n i o n d 'un 
i l lus t re p h i l o s o p h e c o n t e m p o r a i n , M. A. F r a n c k , j e ne p e n s e p a s 
c o m m e lui q u e « la r i g u e u r en cas parei l est p r é f é r a b l e à u n e 
indu lgence complè te , car el le p e u l p réven i r le r e t o u r des acci -
d e n t s m o r b i d e s du m o n o m a n i a q u e et lui t en i r l ieu en q u e l q u e 
sor te de t r a i t e m e n t . Après tout , la socié té a le droit de se 
d é f e n d r e c o n t r e ses accès . « (Journal clés savants, 1889, p. 487.) 
Sans dou te , la société a le droi t de se d é f e n d r e c o n l r e l e s m o n o -
m a n e s , el le l e fa i t en les p l açan t d a n s u n asile d ' a l i é n é s ; m a i s 
elle n 'a pas le droi t de punir un ma lade . 

P o u r déc l a r e r u n accusé r e sponsab le , il ne fau t pas seu lement 
s ' a t t ache r à la pe r s i s t ance de la r a i son . Il impor t e encore de se 
r appe l e r q u e la c o n s é q u e n c e la p lu s f âcheuse d ' u n t rouble men-
tal est la pe r t e d u l ibre a rb i t r e . D ' i l lus t res a l ién is tes , Bai l larger . 
Morel, R e n a u d i n , Br ie r re d e Boismont , Dagonet , pensen t q u e la 
folie cons i s te s u r t o u t d a n s la pr ivat ion d u l ibre a rb i t r e . Dès lors , 
q u ' i m p o r t e q u e le dél i re soi t pa r t i e l , si la l iber té m o r a l e n 'es t plus 
intacte ! P o u r ê t r e r e s p o n s a b l e aux yeux de la loi, il ne suffi t pas 
d ' avo i r le d i s c e r n e m e n t du b ien et du mal, ma i s il f a u t encore avoir 
le p o u v o i r d e d i r ige r s e s ac tes , de r é s i s t e r aux m a u v a i s ins t incts . 
S a n s cel te posses s ion de s o i - m ê m e , s a n s cet e m p i r e que l ' h o m m e 
en é ta t de s a n t é exe rce s u r ses ac tes , et qu i cons t i t ue la p lus 
bel le de ses f acu l t é s , l ' h o m m e n 'es t pas r e s p o n s a b l e devan t la loi. 

M. Fa l re t a auss i pa r f a i t emen t d é m o n t r é que la r e sponsab i l i t é 
partielle ne peu t se conci l ier avec l 'un i té , l ' indivisibil i té d u 
moi, avec la sol idar i té des facul tés . Il a eu s e u l e m e n t le tor t 
de croire q u e la f r a g m e n t a t i o n des facu l tés , qu ' i l r e p o u s s e jus -
tement, est ense ignée p a r les psycho logues . Je ne conna i s aucun 
psychologue qu i ait c o m m i s cette e r r e u r g ross iè re . Je p o u r r a i s , 
au cont ra i re , citer b e a u c o u p de m é d e c i n s qu i ont sou t enu q u e 
l ' homme a t te in t de m o n o m a n i e é ta i t pa r t agé en deux par t i es , 
malade su r un point et sain su r un au t r e . C'est ce l le é t r ange 
théorie de la m o n o i n a n i e r epous sée p a r le bon sens et la psy-
chologie et c o n d a m n é e a u j o u r d ' h u i p a r la science, qu i a exci té 
autrefois les déf iances de Dupin et de Trop long à l 'égard des 
médecins a l iénis tes . (V. Troplong, Traite des donations, n° 454.) 
La j u r i s p r u d e n c e a t ou jou r s été hos t i le à la théor ie de la mono-
manie. (Ib., n° 340.) Et, en effet, lo r sque le ce rveau est malade , 
est-il poss ible q u e cet te ma lad ie ne réagisse pas su r toutes les 
facultés ? L 'espr i t peut- i l ê t re ma lade su r ce r t a ins po in t s et com-
plètement sain su r d ' au t r e s ? Les psycho logues , les g r a n d s 
phi losophes, qui son t si s o u v e n t i n j u s t e m e n t déda ignés pa r 
quelques physiologis tes , n ' on t j a m a i s commis cel le e r r e u r de 
f r agmente r les f acu l t é s ; ils ont t o u j o u r s ense igné l ' un i t é du moi, 
la solidarité des facu l t és . « Quoique nous d o n n i o n s à nos facu l -
tés des noms di f férents , pa r r appor t à l eurs d i f fé ren tes opé ra t ions , 
cela ne n o u s oblige pas à les r e g a r d e r c o m m e des choses diffé-
rentes », dit Bossue t , avec son a d m i r a b l e bon s ens . (Traité de 
la connaissance de Dieu et de soi-même.) Et Descar tes , n 'est- i l 
pas auss i ne t su r l 'un i té d u moi, s u r le pr inc ipe sp i r i tue l , qui 
sent, pense et veu t : « C'est tou jours , dit-il, u n e seule et m ê m e 
force » ; la sensibi l i té , l ' intel l igence, la volonté ne cons t i t uen t 
pas des fo rces d is t inc tes , mais « ne son t q u e des a spec t s d ivers 
d 'un m ê m e pr inc ipe indivisible d a n s son un i t é ». (Bègle 12e.) J ' a i 
tenu à ci ter ces deux p a s s a g e s de Bossue t et de Descar tcs , p o u r 
mont re r combien o u i tort les m é d e c i n s qui déda ignen t les psy-
chologues et les ph i lo sophes , e t combien ils t r ouve ra i en t d a n s 
leurs écr i t s d 'u t i les ind ica t ions p o u r la c o n n a i s s a n c e de l ' h o m m e . 

En r é s u m é , dès qu' i l y a folie, l ' i r r esponsab i l i t é s ' impose . Peu 
importe qu 'e l le soi t par t ie l le , ou qu 'e l le soit à son débu t . Il est 
possible q u e l ' i r responsab i l i t é de tout a l iéné a m è n e l 'acqui t -
tement d 'un h o m m e qu i ne serai t p a s à l ' abr i de tout r e p r o c h e . 
Mais cet inconvénien t ne peu t pas ê t r e mis en paral lè le avec le 



d a n g e r de c o n d a m n e r des innocen ts , qui résul te de la théorie de 
la r e sponsab i l i t é par t ie l le . Il vaut in f in imen t mieux acqui t te r un 
coupab le q u e de c o n d a m n e r u n innocen t . Or, la t héo r i e de la 
responsabi l i t é par t ie l le p e u t fa i re c o n d a m n e r des ma lades . 
(V. Morel, Procès Cliorinski.) De rn iè remen t , u n accusé , e x a m i n é 
pa r deux m é d e c i n s de Marseille, à la sui te d 'un par r ic ide , avait 
été déc la ré d a n s l e u r r a p p o r t pa r t i e l l ement r e s p o n s a b l e ; il allait 
p a s s e r d e v a n t la cour d 'ass ises , qui l ' aura i t c e r t a i n e m e n t con-
d a m n é , l o r sque la condu i t e du dé t enu fit na î t re de nouveaux 
dou tes su r son é ta t m e n t a l . Un nouvel e x a m e n confié a u x m ô m e s 
médec ins , a u x q u e l s on avai t jo in t M. le I)r Dauby, le s avan t d i r ec -
eu r de l 'asile d'Aix, é tabl i t q u e l ' accusé était , en effet, a b s o l u m e n t 

i r r e s p o n s a b l e . S u r ces nouve l l e s conc lus ions , l ' accusé f u t a c q u i l t é 
et p lacé d a n s l 'asi le , où j e l 'ai vu en état comple t de d é m e n c e . 

Mais, pou r q u e la t h é o r i e de l ' i r responsabi l i té abso lue de l 'a-
l iéné n ' en t r ave pas l ' ac t ion légi t ime de la jus t i ce , il f au t q u e le 
m é d e c i n c o m m i s p a r elle dis t ingue avec soin la folie de tout ce 
qui n 'es t p a s elle, e t ne la confonde p a s avec la déchéance mora le 
et phys ique , p rodu i t e pa r le vice, la débauche , l ' ivrogner ie . On 
sait q u e de dép lo rab le s exagéra t ions se son t p rodu i t e s , q u e la 
d is t inct ion de l 'a l iéné et d u cr iminel a é té que lquefo i s obscurc ie 
pa r des a l ién is tes , don t c ependan t la miss ion cons is te à fa i re 
cel le d is t inc t ion. On a écr i t q u e le c r imine l é ta i t u n név ropa the , 
u n épUept ique, un fou m o r a l , un vér i table a l iéné. Les théor ies 
qu i c e s s e n t de m a i n t e n i r la dist inction f o n d a m e n t a l e du c r ime 
et de la folie n ' e n t r a î n e r a i e n t p a s s e u l e m e n t la s u p p r e s s i o n de la 
jus t i ce , ma i s e l les c o m p r o m e t t r a i e n t e n c o r e la s c i e n c e d e s ma la -
dies m e n t a l e s et la c ause des a l iénés . A quo i se rv i ra i t l ' exper t i se 
o r d o n n é e p a r la jus t ice , p o u r savoir si l 'accusé est r e sponsab l e 
ou i r r e sponsab le , si t ous les cr iminels son t i r r e s p o n s a b l e s ? A 
quo i bon s ' e f forcer p a r u n e é tude pa t i en te à d i s t inguer la san i t é 
d ' e spr i t de l ' insan i té d ' e sp r i t , si tous ^ d é l i n q u a n t s sont des 
a l iénés ? P o u r q u o i se l ivrer avec a r d e u r , à l ' é tude des ma lad ies 
men ta l e s , p o u r a p p r e n d r e à conna î t r e les ca rac t è r e s d i f férents 
de l 'é ta t de san té et de l ' é ta l morb ide , si tous les c r imine l s sont 
des m a l a d e s ? P o u r q u o i le mag i s t r a t et le m é d e c i n , appe lés à se 
p r o n o n c e r s u r l ' é ta t m e n t a l d 'un accusé , ne le font- i ls qu ' en 
t r e m b l a n t , p u i s q u e d é s o r m a i s il ne f a u d r a p lus é tab l i r de diffé-
r e n c e m o r a l e e n t r e le ma l f a i t eu r et le m a l a d e ? Eh quo i ! a p r è s 
que t an t d ' i l lus t res médec ins , en créant la sc ience des ma lad ies 

menta les , ont a p p o r t é à la jus t i ce d ' i n e s t i m a b l e s l umiè re s p o u r 
dis t inguer le c r ime de la fol ie , il f a u d r a r e n o n c e r ü cel te dist inc-
tion ? A quoi a u r o n t servi les t r a v a u x de Pine l , d 'Esqui ro l , de 
Marc, de George t , de Morel , de Ba i l l a rge r , de Renaud in , de 
Brierre de Boismont , de Tard ieu , de Fa l r e t , de Fovil le, de Dago-
net de Maguan et de tan t d ' a u t r e s a l ién is tes , h o m m e s de c œ u r 
et de ta lent , qu i ont voulu « é lever les a l iénés à la digni té de 
malades », e t l es d i s t i ngue r des c r imine l s r e s p o n s a b l e s , si on les 
confond d é s o r m a i s avec les c r imine l s , en d i san t q u e tous les 
cr iminels son t des a l i énés ou des d é g é n é r é s ? 

Si le m é d e c i n - e x p e r t veu t c o n s e r v e r a u p r è s des t r ibunaux sa 
légit ime autor i té , qu ' i l se garde de la c o m p r o m e t t r e p a r des exa-
gérat ions , des théor ies p a r a d o x a l e s sy s t éma t iques , qui con-
fondent la d é c h é a n c e m o r a l e vo lon ta i r e avec la dégrada t ion 
phys ique et l ' in f i rmi té p h y s i q u e invo lon ta i r e . Les c ra in tes q u e 
j ' expr ime à cet éga rd ne sont p a s s a n s f o n d e m e n t ; je vois qu 'e l les 
sont auss i é p r o u v é e s p a r M. le D r Bail . Si, a p r è s avoi r sou t enu 
l ' i r responsabi l i té abso lue d e s a l i énés d a n s son Traité des mala-
dies mentales, le s avan t p r o f e s s e u r de l 'École de m é d e c i n e es t 
revenu à la théor ie de la r e s p o n s a b i l i t é par t ie l le , c ' es t pa r ce 
qu'il r e d o u t e le d a n g e r de l ' i m p u n i t é , q u e q u e l q u e s médec ins 
voudra ien t a c c o r d e r aux vicieux, a u x a lcool iques , aux excen-
t r iques et aux déc lassés . (L'Encéphale, 1886, p . 534.) Il c ra in t 
qu'i ls ne t rouven t des m é d e c i n s t o u j o u r s p rê t s à ne voir en eux 
que des ma lades i r r e sponsab l e s , e t , p o u r évi ter q u e l ' impuni té 
ne soit accordée à ces pr ivi légiés d u vice , il p ropose d ' adop te r la 
théorie de la r e sponsab i l i t é pa r t i e l l e . Si la c ra in te e x p r i m é e p a r 
M. le Dr Bail est f ondée , sa conc lus ion ne m e pa ra i t p a s log ique . 
De ce qu ' i l y a que lquefo i s des m é d e c i n s qu i con fonden t les 
vicieux avec les a l iénés , il ne s ' e n s u i t p a s qu ' i l faille r e n d r e les 
a l iénés pa r t i e l l emen t r e s p o n s a b l e s ; il suff i t q u e les médec ins 
r e fu sen t l ' excuse de l ' i r r e sponsab i l i t é aux vicieux, aux alcooli-
ques , aux excen t r iques et aux déc l a s sés , et ne l ' adme t t en t q u e 
pour de vé r i t ab les ma lades . Mais, q u a n d l ' accusé es t d a n s un 
état morb ide qu i le p r ive de la p l é n i t u d e de se s facul tés mora les , 
qu'i ls n ' hé s i t en t p a s à conc lure à l ' i r r e sponsab i l i t é . La jus t ice ne 
doit j a m a i s p u n i r d e s ma lades . 

ALCOOLISME. — P o u r jus t i f i e r la t h é o r i e de la responsabi l i t é 
par t ie l le des a l i énés dans q u e l q u e s cas , M. Tard ieu invoque 



auss i l ' exemple d e s a lcoo l iques (p. 52). Mais Y alcoolisme n 'est 
p a s la folie. « Il ne n o u s est pas poss ib le , dit .M. le I)r Motet, d 'as-
s imiler l ' h o m m e ivre à l ' a l iéné . N'est p a s fou qui v e u t ; pour 
s ' en iv re r il f au t le vouloi r ( i ) . » 

D 'après no t re code p é n a l , l ' iv resse n ' e s t m ô m e pas u n e cir-
cons t ance a t t é n u a n t e . De môme, « la loi ang la i se , cons idéran t 
combien il e s t a isé de c o n t r e f a i r e ce t te excuse , e t combien elle 
est faible , q u a n d m ô m e elle se ra i t rée l le , ne consen t p a s à. 
excuse r un déli t pa r u n a u t r e » (Blackstone. ) Le n o u v e a u code 
péna l i ta l ien (ar t . 48) d i s t ingue l ' i v resse accidentelle, l ' iv resse 
volontaire, l ' iv resse habituelle et l ' ivresse con t r ac t ée p o u r faci-
liter l ' exécut ion d ' u n dél i t . Ces d i s t inc t ions m e p a r a i s s e n t jud i -
c ieuses . Dans les t rois p r e m i e r s cas s e u l e m e n t , la pe ine est 
d iminuée , d a n s d e s p r o p o r t i o n s d i f f é ren tes , su ivan t qu 'e l le est 
accidentelle, volontaire ou habituelle. Elle n ' e s t j a m a i s u n e cause 
d ' a t t énua t i on de la pe ine lo r squ ' e l l e es t i n t en t ionne l l e . 

Mais, m e d i ra - t -on , si l ' é t a t d ' i v re s se ne p rodu i t pas l ' i r res-
ponsabi l i té , la r e sponsab i l i t é légale p e u t d o n c ê t re s épa rée de la 
responsab i l i t é mora l e , c a r il n ' e s t p a s d o u t e u x q u e la l iber té 
mora l e et la ra ison de l ' h o m m e ivre s o n t s i n g u l i è r e m e n t amo in -
dr ies , si el les ne sont p a s c o m p l è t e m e n t é t e in t e s . Je r é p o n d s : 
non , m ô m e d a n s ce cas, la péna l i t é n ' e s t po in t s é p a r é e de la res-
ponsabi l i té m o r a l e . S a n s dou te , l ' h o m m e qui p r e n d des h a b i t u d e s 
d ' iv rogner ie , c o m m e celui q u i se la isse d o m i n e r p a r u n e p a s -
s ion, p e r d u n e pa r t i e no t ab l e de ses f o r c e s m o r a l e s ; il a r r ive un 
m o m e n t où son l ib re a r b i t r e es t en q u e l q u e s o r t e a n n u l é par 
l ' ivrogner ie , c o m m e p a r la p a s s i o n . Mais n ' es t -ce pas pa r sa 
f au t e qu ' i l est tombé d a n s ce t é ta t ? Es t - ce qu ' i l n 'es t pas r e s -
ponsab le de cette dég rada t ion vo lon ta i r e ? 

De ce q u e le c r imine l p ré sen te q u e l q u e f o i s u n é ta t de d é g r a d a -
lion in te l lec tuel le et p h y s i q u e qu i ne la i sse p a s s u b s i s t e r u n e 
l iber té mora l e en t iè re , il ne faut p a s c o n c l u r e qu' i l n ' e s t q u e 
p a r t i e l l e m e n t r e s p o n s a b l e . II n ' e s t p a s d o u t e u x q u ' u n e vie de 
d é s o r d r e s et des h a b i t u d e s c r a p u l e u s e s d ' iv rogner ie n ' a m è n e n t des 
t roub le s de l a sensibi l i té , un o b s c u r c i s s e m e n t d e l ' in te l l igence , 
un a f fa ib l i s sement de la vo lonté . L ' h o m m e qu i s ' e s t dég radé , qu i 
s ' es t r e n d u semblab l e à la b r u t e , se l a i s san t d o m i n e r p a r ' s e s 
mauva i s ins t inc t s , fa i san t ta i re la voix de sa consc ience , rou le ra 

, i [ l U u l l e l i n >de l a S^iélé des prisons, 1890, p . 682 . „ L'ivresse n'est qu 'une 
demeuce volontaire. .» (Séneque, lettre 13.) 

de cr ime en c r ime j u s q u ' a u fond d ' u n a b î m e de pe rvers i t é , qu i 
n'est p re sque p lus compa t ib l e avec la l iber té . Doit-il cesse r 
d 'être r e s p o n s a b l e l é g a l e m e n t ? É v i d e m m e n t non . A-t- i l cessé 
d 'ê t re r e sponsab le m o r a l e m e n t de ses c r imes ? Non, encore , 
parce q u e cet é tat d ' a b r u t i s s e m e n t m o r a l e t phys ique est la 
conséquence log ique d ' u n e success ion de f a u t e s mora les , le 
résul tat nécessa i re d ' h a b i t u d e s v ic ieuses vo lon t a i r emen t con-
tractées. 

CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES. — Si la jus t ice ne doit acco rde r 
l ' i r responsabi l i té qu 'à la ma lad ie men ta l e , elle doit g r a n d e m e n t 
tenir compte des d i f f é rences q u e l 'âge, le sexe, l ' éduca t ion , le 
milieu é tab l i ssent en t r e les a c c u s é s . Les facu l tés ne son t p a s 
répar t ies éga lement en t r e les h o m m e s ; les u n s son t in te l l igents , 
les au t res fa ibles d 'espr i t ; les u n s ont en pa r tage la f o r t u n e , les 
autres la p a u v r e t é ; ceux-ci r eço iven t une b o n n e éduca t ion , de 
bons exemples , ceux-là n ' e n t e n d e n t q u e des obscén i tés ou des 
b la sphèmes et n ' on t sous les yeux q u e de t r is tes exemples . La 
responsabi l i té mora le de c h a c u n de n o u s es t b ien d i f fé ren te ; 
p o u r l ' h o m m e intel l igent , i n s t ru i t e t r i che , il n ' y a p a s g r and 
méri te à ê t re h o n n ê t e . Combien est g r a n d , a u con t ra i r e , le 
mérite d u pauvre , de l ' i gno ran t , d u faible d ' e s p r i t ! Es t -ce q u e 
ces divers degrés de r e sponsab i l i t é m o r a l e do iven t ê t r e appréc iés 
p a r l a jus t ice sociale et c o r r e s p o n d r e à d ive r s degrés de r e spon -
sabilité p é n a l e ? C e r t a i n e m e n t ; le j uge , a u moyen des c i rcons-
lances a t t é n u a n t e s , p e u t et doit p r o p o r t i o n n e r la péna l i té au 
degré de re sponsab i l i t é m o r a l e ; la loi lui laisse à cet éga rd la 
plus g r ande la t i tude. Ainsi, en m a t i è r e cor rec t ionne l le , il peu t à 
deux p révenus d u m ê m e dél i t inf l iger , su ivan t le deg ré de r e s -
ponsabil i té , à l 'un une a m e n d e de que lques f r a n c s , et à l ' au t r e 
un e m p r i s o n n e m e n t de cinq a n s . .M. Fa l re t a r e p r o c h é aux mag i s -
trats de croire tous les h o m m e s iden t iques et de les j u g e r tous 
indis t inctement , d ' a p r è s les fa i ts c o m m i s , s ans t e n i r compte d e s 
différences q u e la n a t u r e et le mi l ieu é t ab l i s sen t e n t r e les 
hommes . Ce r ep roche n 'es t pas f o n d é . Je r e c o n n a i s q u e c 'est 
sur tout aux t r a v a u x des m é d e c i n s q u e les mag i s t r a t s do ivent la 
connaissance de l ' inf luence exe rcée p a r le phys ique et n o t a m -
ment pa r l 'hérédi té sur le m o r a l . Ga l len par t icul ier , qui n ' e s t p a s 
seulement l ' inventeur d ' une phréno log ie fanta is i s te , ma i s encore 
u n physiologis te éminen t et un mora l i s t e jud ic ieux , a écr i t des 
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pages for t jus tes sur l ' inégal i té des facul tés et la nécessi té de 
p ropor t ionner la peine aux différents degrés de la responsabi l i té , 
qui varie su ivant l 'âge, le sexe, l ' éducat ion , l ' intelligence, le 
mil ieu et mille au t r e s c i i cons tances (1). Cependant , lo rsque Gall 
écrivait , en 1820, ces jud ic ieuses observat ions , le principe des 
c i rconstances a t t énuan te s existai t dé jà p o u r les dél i ts . En 1832, 
il a été é tendu au c r ime . 

FAIBLESSE D'ESPRIT, RESPONSABILITÉ ATTÉNUÉE. — P o u r t o u s l e s 

cas qui sont en d e h o r s de l 'a l iénat ion m e n t a l e (2), le principe 
des c i rcons tances a t t énuan tes bien app l iqué pe rme t de tenir 
compte des différents degrés de responsabi l i té . Ainsi, si la fai-
blesse d 'espr i t n 'es t pas accompagnée d 'un état pa thologique , la 
responsabi l i té peu t ê t r e t rès a t t énuée , s a n s être en t iè rement sup -
pr imée . Dans ce cas, je comprends que le médecin-exper t conclue 
à une responsabi l i té l imitée, c 'es t -à-di re a t ténuée, et que la j u s -
tice, app l iquant au prévenu des c i rcons tances a t t énuan tes , abaisse 
la pe ine d a n s de for tes p ropor t ions . Ce son t aussi les conclusions 
de M Falret , qui ont été développées pa r M. P a r a n t dans VEncé-
phale (1886, p. 543). « Nous devons, d i t ce dern ie r , r éc lamer 
l ' exonéra t ion de tous ceux qu i p résen ten t les s t igmates de la 
maladie, t a r e s hérédi ta i res , surexci ta t ions anormales , idées déli-
ran tes , et , d ' une manière généra le , tous les accidents qui 
relèvent de la pathologie menta le . » Mais, si le faible d 'espr i t ne 
p résen te pas les s ignes d ' une disposit ion morbide, il doit être 
déc la ré responsable , avec des c i rcons tances a t t énuan tes . Dans 
l 'affaire Menesclou, les e x p e r t s , MM. Lasègue , Brouardel et 
Motel, tout eu t rouvant l ' intell igence de l 'accusé l imitée, l 'ont 
à bon droit déclaré responsab le . ( A n n a l e s d'hygiène et de méde-
cine légale, 1880, p. 445.) Si la jus t ice , d a n s l 'application de la 
pe ine , peu t se mon t re r indulgente pour les faibles d 'espri t , elle 
n e doit pas cependan t pousser cette indulgence ju squ ' à l ' impu-
nité. 

L 'a t ténuat ion de la peine, dans les cas où la responsabi l i té est 
l imitée, n 'a pas pa ru suff isante au légis la teur i tal ien. 11 vient 
d 'édicter , par l 'article 47 du nouveau code pénal , une disposition 

(1) Physiologie du cerceau, t . II, p . 142. 
(2) L'idiotie rentre dans la maladie menta le ; c'est uu arrèt-de développement de 

l'intelligence produit par des lésions encéphaliques. (V. Leçons sur l'idiotie, par 
Aug. Voisin.) Ces lésions ont été aussi constatées par M. L u j s . 

qui me paraî t t rès dangereuse . « Quand l 'état d 'espr i t , i nd iqué 
dans l 'ar t icle p récédent , est de n a t u r e à d iminue r g r a n d e m e n t 
l ' imputabil i té, s ans toutefois l 'exclure, la peine établie pour le 
délit commis es t d iminuée c o n f o r m é m e n t aux règles suivantes : 
(Suit dans les qua t re p remie r s p a r a g r a p h e s de l 'art icle 47 l ' indi-
cation des diverses a t t énua t ions d e la peine.) « Mais, a jou te le 
dernier pa rag raphe , si la peine p rononcée est restr ic t ive de la 
liberté pe r sonne l l e , le j uge peu t o r d o n n e r qu'el le soit subie 
dans une maison de garde, tant q u e l 'autor i té compé ten t e ne 
révoquera pas celte mesure , auque l cas le r e s t e de la peine sera 
subi su ivant le mode ord ina i re . » Si le p r é v e n u a été jugé suffi-
samment responsab le pour ê t re déc la ré coupable , est-il admisible 
que le j uge t ra i te le condamné c o m m e un ma lade et lui fasse 
subir sa peine dans une ma i son d e garde , c 'es t -à-dire d a n s un 
asi le? Si l 'accusé n 'est pas s u f f i s a m e n t r e sponsab le pour subir 
une peine, si son état mèn ta l t roublé exige un traitement, pou r -
quoi commencer p a r l e déc la re r coupable? Il fau t l 'acqui t ter . 
A mon avis, il y a u n e contradic t ion man i fe s t e en t re la déclara-
tion de culpabil i té et l ' i n t e r n e m e n t d a n s une ma i son de san té . 
Encore u n e fois, s 'il y a doute s u r la responsabi l i té du pré-
venu, acquittez-le et placez-le d a n s u n asile spécial pour les 
aliénés di ts cr iminels ; mais, si v o u s le déclarez coupable , ne 
le traitez pas en malade : l ' a cqu i t t emen t du p révenu , dont la res -
ponsabilité n 'es t pas démon t rée , es t in f in iment p ré fé rab le à 
une déclaration de culpabili té suivie d ' u n t ra i t ement . Lorsqu 'un 
prévenu est acqui t té en cas de d o u t e s u r son état mental , les 
principes sont respec tés , la d is t inc t ion du c r i m e et de la folie 
est ma in tenue . C'est à l ' accusa teur à p rouver la responsabi l i té , 
et, s'il ne fait pas cette démons t r a t i on , le doute profi te à l 'ac-
cusé. Mais c o m m e n c e r par déc la re r un accusé coupable , et 
donner ensu i te au juge le p o u v o i r de lui faire subir sa peine 
dans un hôpital , c 'est t rai ter le cr iminel en malade ; c 'est 
paraître d o n n e r ra i son à ceux qui a s s imi l en t le c r ime à la folie, 
c'est faire douter de la jus t ice de la sen tence , c 'est enlever à la 
peine le carac tère d ' in t imidat ion, q u i es t un des é léments qu'elle 
doit avoir, pu i sque cet te peine p o u r r a ê t re convert ie en t ra i te -
ment . J 'a joute que cette faiblesse p r e n d r a m ê m e un ca rac tè re 
d inhumani t é ; car si, ap r è s sa c o n d a m n a t i o n , l 'accusé es t t rai té 
en malade i r responsable , on se d e m a n d e r a pourquoi la jus t ice 
lui a infligé la flétrissure d 'une c o n d a m n a t i o n . 



ASILES SPÉCIAUX POUR LES ALIÉNÉS DITS CRIMINELS. — L ' a s i l e s p é -

cial, q u i a é t é c r é é en I ta l ie , c o m m e il va l ' ê t r e en F r a n c e , poul-
i e s a l i énés d i t s c r imine l s , ne do i t ê t r e de s t i né q u ' à c e u x q u i ont 
é t é r e n v o y é s d e s p o u r s u i t e s p o u r c a u s e de m a l a d i e m e n t a l e , qu i 
on t é té l ' ob je t d ' u n e o r d o n n a n c e d e n o n - l i e u ou qui o n t é té 
a c q u i t t é s c o m m e i r r e s p o n s a b l e s . L ' i n t é r ê t de la soc ié té e t celui 
d e s a l i énés d i t s c r i m i n e l s c o m m a n d e n t la c r éa t i on de ces as i les 
spéc i aux qui e x i s t e n t d e p u i s l o n g t e m p s en A n g l e t e r r e (1). Dans 
l ' é t a t d e n o t r e l ég i s l a t ion , l o r s q u e l ' a ccusé es t l ' ob j e t d ' u n e 
o r d o n n a n c e d e n o n - l i e u ou es t a c q u i t t é c o m m e a l i éné , il es t m i s 
à la d i spos i t i on d e l ' a u t o r i t é a d m i n i s t r a t i v e , q u i le f a i t e x a m i n e r 
de n o u v e a u p a r u n a u t r e m é d e c i n q u e celui qu i ava i t é t é c o m m i s 
p a r la j u s t i ce . Si ce n o u v e a u m é d e c i n e s t d u m ê m e av i s que 
son c o n f r è r e , l ' a ccusé e s t p l acé d a n s un as i le d ' a l i é n é s . Mais, un 
d é s a c c o r d p e u t se p r o d u i r e ( j 'a i vu ce cas) , e t , si le m é d e c i n 
c o m m i s p a r le p r é f e t ne p a r t a g e p a s l ' av i s de son c o n f r è r e p r é -
c é d e m m e n t c o m m i s p a r la j u s t i c e , l ' a c c u s é e s t r e m i s en l ibe r t é . 
En ou t r e , l o r s q u e p a r su i te d e l ' accord d e s m é d e c i n s l ' accusé 
r e c o n n u i r r e s p o n s a b l e es t p l acé d a n s u n asi le , il p e u t r e v e n i r en 
a p p a r e n c e à la s a n t é ; p a r su i t e le d i r e c t e u r d e l ' a s i l e e s t obligé 
d ' é m e t t r e u n a v i s f a v o r a b l e à la so r t i e , sous p e i n e d ' ê t r e accusé 
de s é q u e s t r a t i o n a r b i t r a i r e . Voi là e n c o r e u n h o m m e d a n g e r e u x 
r e n d u à la soc ié té , avant u n e e n t i è r e g u é r i s o n , l o r s q u ' u n e r e c h u t e 
es t e n c o r e à c r a i n d r e . Il e s t a r r i v é assez s o u v e n t q u e d e nou-
veaux c r i m e s o n t é té c o m m i s p a r c e s a l i énés , q u i o n t é t é t rop tôt 
r e m i s en l i be r t é (2). 

Ces as i l e s s p é c i a u x , o ù les a l i é n é s d i t s c r i m i n e l s s e r o n t p lacés 
pa r a u t o r i t é d e j u s t i c e , en a s s u r a n t l e u r s é q u e s t r a t i o n pro tége-
r o n t la soc ié té , d ' u n e m a n i è r e p l u s e f f i cace . J ' a j o u t e q u e ces asi les 
p r o t é g e r o n t a u s s i l e s a l i é n é s d i t s c r i m i n e l s c o n t r e le dange r 
d ' u n e c o n d a m n a t i o n . En effe t , j 'a i vu q u e l q u e f o i s le j u r y décla-
r e r r e s p o n s a b l e s d e s a c c u s é s r e c o n n u s i r r e s p o n s a b l e s p a r les mé-
dec ins , m ê m e l o r s q u e l ' a ccusa t i on éta i t a b a n d o n n é e p a r l e minis-

1) V. le rappor t de M. le Dr Motet sur cet asile spécial en Angleterre. Bull, de il 
Société des prisons, 1884, p. I6:t.) 

(2 V. de nombreux exemples cités dans le livre de M. Guillot, les Prisons de Paris. 
p . i s o . — Aussi la société de médecine légale de France et le congrès internatio-
nal de médécine menta le ont- i ls émis un vœu favorable à la créatiou de ces asiles 
spéciaux. (Bull, de la Société des prisons, 1878, p. 9C6.) Cette création est proposée 
par la Commission d u Sénat chargée de la revision de la loi de 1838 sur les aliénés. 
— Dans l'ancien droi t français, les juges , en acqu i t t an t un accusé, pour cause de 
fulie, pouvaient ordouuer eux-mêmes qu' i l serait enfermé daus uue maison d'aliénés 

1ère publ ic . Son verd ic t étai t in f luencé p a r la c r a i n t e de voir 
r e n t r e r d a n s la socié té l ' a ccusé , s'il le déc la ra i t i r r e s p o n s a b l e ; 
il au r a i t é té t r è s p r o b a b l e m e n t d i f fé ren t , si le j u r y avai t é té 
ce r ta in de la s éques t r a t i on d e l ' accusé , d a n s un as i le spécia l , 
ap rè s son a c q u i t t e m e n t . 

LE SOMNAMBULISME NATUREL ET L'HYPNOTISME DEVANT LA LOI PÉNALE. 

— Il me r e s t e à e x a m i n e r si la r e s p o n s a b i l i t é m o r a l e et la r e s -
ponsabi l i té p é n a l e s u b s i s t e n t d a n s le s o m n a m b u l i s m e n a t u r e l 
et le s o m n a m b u l i s m e p r o v o q u é . D a n s son t r a i t é d e m é d e c i n e 
légale, F o d é r é d i s a i t : « Celui d o n t la condu i t e es t t o u j o u r s c o n -
fo rme aux devo i r s soc iaux ne se d é m e n t p a s q u a n d il es t seul 
avec son â m e ; celui , au c o n t r a i r e , qu i ne p e n s e q u e c r imes , q u e 
fausse tés , q u e v e n g e a n c e s , dép lo ie d u r a n t son s o m m e i l les r ep l i s 
de son inc l ina t ion d é p r a v é e . » F o d é r é (I) conc lua i t à la r e s p o n -
sabili té du s o m n a m b u l e p o u r les ac t e s c o m m i s p e n d a n t le s o m -
meil . Cel te op in ion que l ' h o m m e e s t m o r a l e m e n t r e s p o n s a b l e 
de ses r ê v e s avai t é té mise en p r a t i q u e d a n s l ' an t iqu i t é p a r D e n v s 

I MM. Briand et Cliaudé, dans leur Manuel complet de médecine légale, 10° édi-
tion, t . I l , p . 127, ont écrit à tort que Muyart de Vouglans et HofTbauer ont par-
tasé l'opinion de Fodéré et enseigné « que si le somnambule avait commis eu état 
de somnambulisme un at tentat contre un individu connu pour être son ennemi 
capital, on devrait le lui imputer à crime et le déclarer coupable, attendu que cet 
attentat ne serait alors (pie l 'exécution de proje ts criminels précédemment conçus et 
nourris dans sa pensée. » Muyart de Vouglans rapporte cette opinion comme é tant 
celle de Mathœus et d 'autres docteurs ; mais il ajoute qu'il préfère le sentiment 
de Barthole qui sur ce point lui p irait le p lus judicieux de tous. >. 11 fau t distin-
guer, suivant cet auteur , dit-il. si celui qui a commis le crime dans le sommeil 
était averti de sou imperfection, car en ce cas il devrait être puni , parce qu'il y a 
de sa faute pour n'avoir pas pris la précaution de coucher seul et de faire fermer 
sa chambre ou autrement prévenir l'inconvénient qui en pourra i t résul ter ; mais 
que si, au contraire, il ignorait cette imperfection et que ce f û t pour la première 
fois que la chose fû t arrivée, il ne pourrai t être ni accusé ni puni, pa r la ra i -
son qui dit : dormiens furioso xquiparalur. » (Instilules au droit criminel, 
partie III, ch . m , p . 51.) Celte opinion était aussi celle de Jousse. (Traité de la 
justice criminelle, t. II, p. 628.) Elle avait été adoptée par Hoffbauer : « Dans 
la supposition admise (que le somnambule connaît son état et ne p rend pas les 
précautions nécessaires pour se met t re hors d 'état de nuire aux autres), le som-
nambulisme ne saurait délier un homme de l 'obligation de réparer les torts qu'il a 
pu commettre envers d 'autres durant un accès, ni le soustraire à la punition qu'il 
aurait encourue pour une action commise alors, quoique d'ailleurs celle-ci doive toujours 
être considérée comme une faute, et ne puisse j amais l 'être comme un dol. » Ainsi, 
a 1 inverse de Fodéré qui veut que le somnambule au teur d 'un meur t re pendant son 
sommeil, soit pleinement responsable et poursuivi pour homicide volontaire. 
Muyart de Vouglans et Iloffîiauer pensent qu'il ne doit être accusé que d 'homicide 
involontaire, par négligence, s'il a connu son état et n'a pas pris de précaut ions. 
Cette solution judicieuse est adoptée par Faustin-Hélie (t. I, p. 543 de la 4e éd.) 
et par M. Garraud dans son Traité théorique et pratique du droit pénal frainais 
(t- I , p. 361). 



l e T y r a n . En effe t , d a n s la vie de Dion , P l u t a r q u e r a c o n t e q u e 
D e n y s fit m o u r i r u n de ses c ap i t a ine s n o m m é Marsyas , « p o u r 
a u t a n t qu ' i l ava i t songé qu ' i l le t u a i t , d i s a n t q u e ce t t e v is ion lui 
é ta i t v e n u e la n u i t en d o r m a n t , p a r c e q u e le j o u r en ve i l l an t il 
avai t p e n s é et p r o p o s é de le f a i r e ». 

Il y a un f o n d d e vé r i t é d a n s ce t t e o b s e r v a t i o n de Denys et 
de F o d é r é q u e le r ê v e es t le m i r o i r d e l ' âme , le ref le t de s e s pen -
sées h a b i t u e l l e s . Monta igne avai t a u s s i o b s e r v é q u e « n o t r e â m e 
au to r i s e les a c t i o n s de n o s s o n g e s de p a r e i l l e s a p p r o b a t i o n s 
qu ' e l l e fa i t ce l les du j o u r ». G a s s e n d i avai t r e m a r q u é éga le -
m e n t q u e les r ê v e s n o u s f o u r n i s s e n t d 'u t i l es i n d i c a t i o n s s u r 
n o t r e c a r a c t è r e et n o s d i s p o s i t i o n s m o r a l e s (1). De nos j o u r s , 
d a n s u n e t r è s i n g é n i e u s e é l u d e s u r la responsabilité dans le rêve, 
M. F. Boui l l i e r (2), f a i san t o b s e r v e r q u e les r ê v e s de l ' h o n n ê t e 
h o m m e ne s o n t p a s les m ê m e s q u e c e u x d u m é c h a n t e t d u cri-
mine l , r é s u m e sa p e n s é e d a n s ce t t e f o r m u l e p i q u a n t e e t un p e u 
excess ive : « Dis -moi ce q u e tu r ê v e s e t j e te d i ra i ce q u e tu es . » 

T o u t en r e c o n n a i s s a n t q u e les p e n s é e s et s e n t i m e n t s h a b i t u e l s 
à l ' é ta t de veille r e v i e n n e n t s o u v e n t d a n s le sommei l , il y au ra i t 
c e p e n d a n t q u e l q u e e x a g é r a t i o n à c ro i r e que le c a r a c t è r e pe r s i s t e 
t o u j o u r s d a n s le s o m m e i l . Un p o l t r o n p e u t e n r ê v e ê t re coura-
geux , u n h o m m e t e m p é r a n t d e v e n i r i n t e m p é r a n t . Le r êve n ' e s t 
p a s t o u j o u r s le m i r o i r fidèle d e l ' â m e . En o u t r e , en a d m e t t a n t 
q u e le c r i m e e x é c u t é p a r le s o m n a m b u l e p e n d a n t le som-
meil so i t la c o n s é q u e n c e d ' u n s e n t i m e n t de h a i n e n o u r r i p e n d a n t 
la vei l le , le s e n t i m e n t de h a i n e p o u r r a i t lui ê t r e i m p u t a b l e , ma i s 
non le c r i m e . En effet , l o r s q u e l e s e n t i m e n t de h a i n e r e p a r a î t 
d a n s le s o m m e i l , l ' h o m m e n e p e u t p l u s f a i r e appe l à sa ra i son 
e t à sa v o l o n t é p o u r le c o n t e n i r ; le l i b r e a r b i t r e n ' ex i s t e p lus . 
Dès l o r s , si le s o m n a m b u l e es t p o r t é à un acte de v io lence pa r ce 
s e n t i m e n t de h a i n e , qu' i l ne p e u t p l u s c o n t e n i r , il n ' e s t po in t 
r e s p o n s a b l e d e ce t ac te d e v a n t la loi p é n a l e , aux t e r m e s de l ' a r -
t ic le 64 d u code p é n a l ; il e s t d a n s u n e s i tua t ion a n a l o g u e à celle 
où se t r o u v e l ' a l i éné d é p o s s é d é d e son l i b r e a r b i t r e p a r la m a l a -
die (3). 

(1) V. Philosophie de Gassendi, par Félix Thomas, p . 154. 
(2) Etudes familières de psychologie et de morale. 
(3) L'irresponsabilité du somnambule , relativement aux actes commis pendant le 

sommeil, est enseignée par Rossi, 1.11. p . 52 ; Huis . , 1.1, p . 524 ; F. Hélie, t. 1, p. 543 ; 
Garraud, t. I, p. 360. « In sumno ratio non habet liberum arbitrium. » (Saint 
Thomas.) 

ETAT DE CONDITION SECONDE. — La j u s t i c e c r imine l l e a é té sais ie 
p e n d a n t ces d e r n i è r e s a n n é e s de q u e l q u e s cas v é r i t a b l e m e n t 
s ingul ie rs de s o m n a m b u l i s m e h y s t é r i q u e . Il y a d e s p e r s o n n e s , 
(en t rès pe t i t n o m b r e h e u r e u s e m e n t ) q u i on t d e s accès de s o m -
n a m b u l i s m e t r è s p r o l o n g é s e t qu i p a s s e n t avec faci l i té de l ' é ta t 
n o r m a l à l ' é ta t p a t h o l o g i q u e . Ces p e r s o n n e s on t en q u e l q u e so r t e 
une doub le vie (et non une d o u b l e p e r s o n n a l i t é ) , u n e vie n o r m a l e , 
qui a é té a p p e l é e état prime, e t u n e vie a n o r m a l e n o m m é e état 
second, condition seconde (1). Ces d e u x v ies n e s o n t p a s r e l i ée s 
pa r le s o u v e n i r ; d a n s l ' une , le s u j e t n e se r a p p e l l e p a s ce q u i 
s 'est p a s s é d a n s l ' a u t r e . 

L ' é ta t de cond i t ion s e c o n d e exc lu t la r e s p o n s a b i l i t é . Il n ' e s t 
pas t o u j o u r s faci le d e le r e c o n n a î t r e . « On p e u t r e n c o n t r e r d e s 
indiv idus , qu i on t l e s a p p a r e n c e s d e t o u t le m o n d e , et qu i c e p e n -
dan t , é t a n t en cond i t ion s e c o n d e , ne s o n t q u e d e s s o m n a m -
bules (2). » En o c t o b r e 1880, le n o m m é D. . . f u t a r r ê t é à Pa r i s , 
sous la p r é v e n t i o n d ' o u t r a g e p u b l i c à la p u d e u r p e n d a n t qu' i l 
étai t en é ta t de cond i t ion s e c o n d e ; c o n d u i t i m m é d i a t e m e n t à 
l ' audience , en v e r t u de la loi (3) s u r les flagrants dél i ts , il f u t con-
d a m n é à t ro i s m o i s d ' e m p r i s o n n e m e n t ; il n e r ev in t à l ' é ta t n o r -
mal q u ' a p r è s sa c o n d a m n a t i o n . Ce t h o m m e ava i t é té p r é c é d e m -
m e n t so igné à l ' hôp i t a l S a i n t - A n t o i n e p a r MM. les D r s Mesne t e t 
Motet, qu i a v a i e n t c o n s t a t é qu 'on p o u v a i t le f a i r e p a s s e r faci le-
m e n t du s o m n a m b u l i s m e s p o n t a n é a u s o m n a m b u l i s m e p r o v o q u é . 
M. le D r Molet a y a n t eu c o n n a i s s a n c e de la c o n d a m n a t i o n qui 
avait f r a p p é ce m a l h e u r e u x , s ' e m p r e s s a d ' i n f o r m e r la j u s t i c e de 
son é ta t p a t h o l o g i q u e . Appel f u t i n t e r j e t é d u j u g e m e n t p a r le p a r -
quet , u n e expe r t i s e o r d o n n é e et c o n f i é e à M. le Dr Molet . R e n o u -
velant d a n s la c h a m b r e d u conse i l d e v a n t les m a g i s t r a t s l e s e x p é -
r iences d é j à fa i tes s u r le p r é v e n u , l ' e x p e r t le p laça d a n s l ' é t a t d e 
condi t ion s e c o n d e avec ca t a l eps i e , a n e s t h é s i e c o m p l è t e et rnon-

(1) Chez la célèbre Félida, dont M. le D r Azam a raconté l'histoire, les périodes 
de condition seconde avaient eu un instant la même durée que les périodes d'état 
normal. 

(2) Dr Azam, Revue scientifique, 2 aoiU 1S90. 
(3) Je ne méconnais pas les avantages de cette loi qui rend la justice expéditive, 

rapide, souvent trop rapide ; mais les inconvénients qui résultent de son application 
me paraissent plus grands que ses avantages . Il est bien de juger vite : il est mieux 
de juger en pleine connaissance de cause avec des renseignements complets sur 
l'affaire et le prévenu. Que de fois j 'a i vu rectifiées en appel par la cour des erreurs 
regrettables commises eu première instance p a r suite de la procédure sommaire de 
la loi sur les flagrauts dé l i t s ! 



t ra qu' i l avait cessé d ' ê t r e m a î t r e et r e sponsab l e de ses ac tes . Le 
p r é v e n u f u t acqu i t t é (1). 

HYPNOTISME, SUGGESTION. — L e s é t r a n g e s p h é n o m è n e s q u i s e 

produ i sen t d a n s le s o m n a m b u l i s m e n a t u r e l e t le s o m n a m b u -
l isme hys t é r i que ne son t p a s les seu ls qu i f a s s e n t n a î t r e d e s ques-
t ions dé l ica tes de r e s p o n s a b i l i t é ; ces q u e s t i o n s se p r é s e n t e n t 
auss i à l 'occasion des p h é n o m è n e s h y p n o t i q u e s qui pa s s ionnen t 
et t roub len t l 'opinion p u b l i q u e . Est- i l v ra i q u e les h y p n o t i s a n t s 
p e u v e n t d é p o s s é d e r les h y p n o t i s é s de l eu r p e r s o n n a l i t é , subst i -
tue r l e u r vo lon té à la l e u r et l e u r fa i re c o m m e t t r e pa r sugges t ion 
des c r i m e s à leur réveil , a v e c la ce r t i tude que les h y p n o t i s é s 
c ro i ron t ag i r s p o n t a n é m e n t e t ne se r a p p e l l e r o n t p l u s la sugges-
tion qui l eu r a é té d o n n é e ? T o u t d ' abord , q u ' e s t - c e q u e l ' h y p n o -
t isme ? D 'après l 'école de la Sa lpê t r i è re , c 'es t 1111 vér i tab le état 
pa tho log ique qui conl ine de t r è s p rès à la n é v r o s e h y s t é r i q u e (2). 
Cet é tat ne rveux p résen te t r o i s d e g r é s : la c a t a l eps i e , la l é tha rg ie , 
le s o m n a m b u l i s m e . Dans l ' é t a t l é t h a r g i q u e la suggest ion est 
imposs ib le . Dans l 'é ta t de c a t a l e p s i e et de s o m n a m b u l i s m e , on 
peu t p a r sugges t ion s u s c i t e r des i m p u l s i o n s a u t o m a t i q u e s 
var iées (3). L 'école de N a n c y , a u con t ra i r e , voi t d a n s l ' é t a t l i ypno-
lique u n é ta t p h y s i o l o g i q u e e t non pa tho log ique , un sommei l 
e t non u n e névrose ; el le a f f i rme qu' i l n 'y a a u c u n r a p -
por t e n t r e l ' h y p n o t i s m e et l ' h y s t é r i e (4). Tand i s q u e , d ' ap rès 
l 'école de la S a l p ê t r i è r e , l ' h y p n o t i s m e se p r o d u i t chez les 
n é v r o p a t h e s , p r e s q u e t o u j o u r s chez d e s h y s t é r i q u e s , d ' a p r è s 
l 'école de Nancy il se m a n i f e s t e chez des s u j e t s pa r f a i t emen t 
sa ins . 

La p u i s s a n c e de la s u g g e s t i o n est r e c o n n u e p a r l e s deux écoles : 
s e u l e m e n t l 'école de la S a l p ê t r i è r e n ' a d m e t pas q u e la sugges -
tion soit la seule c a u s e d e s p h é n o m è n e s h y p n o t i q u e s , t and i s 
que , d ' a p r è s MM. B e r n h e i m e t Liégeois , t ous l e s p h é n o m è n e s 
h y p n o t i q u e s son t p rodu i t s p a r la sugges t i on . L e s expé r i ences 
fa i tes à Pa r i s c o m m e à N a n c y s e m b l e n t d ' a b o r d f a i r e c ro i re q u e 

(1) V. la b rochure de M. le D r Motet, ayant pour titre : Accès de somnambulisme 
spontané et provoqué, chez J . -B. Bai l l ié re .V. aussi un cas a u a l o i u e raconté pa r 
M. le Dr Dufay dans la Revue philosophique, janvier 1891. 

(2) Œuvres complètes du D r Charcot , t . IX. p. 480. 
(3) D' Charcot, Comptes rendus de l'Académie des sciences, 13 février 1882, 

p . 404. 
(4) Dr Bernheim, Premier Congrès international de l'hypnotisme, p . 277. 

rien n'est p lus facile q u e de fa i re c o m m e t t r e un c r ime p a r un 
hypnot i sé . On donne à u n e f e m m e hypno t i sée l ' o rd re de tue r â 
son réveil une p e r s o n n e d é t e r m i n é e ; on p lace e n t r e ses m a i n s 
une règle qu 'e l le p rend pour un revolver ; à son révei l , le su j e t 
f rappe la vict ime dés ignée , e t elle croit en t end re la dé tona t ion , 
au m o m e n t où elle f r appe (1). 

Que faut- i l pense r de ces c r imes de l abora to i re? peuven t - i l s se 
produire d a n s la vie réel le? La suggest ion a-t-elle le pouvo i r 
ef f rayant de faire de l ' hypnot i sé u n i n s t r u m e n t inconsc ien t en t r e 
les ma ins de l ' h y p n o t i s a n t ? L'école de Nancy l ' a f f i rme . D 'après 
M. le D r Beaunis , l ' au toma t i sme est abso lu , le su j e t est « c o m m e 
le bâ ton d a n s la ma in d u voyageur ». D 'après M. le I) r Liébault , 
il va à son bu t c o m m e la p ie r re qui tombe . 31. Liégeois p r é t e n d 
que, à l 'état de veille, d a n s une condi t ion en a p p a r e n c e n o r m a l e , 
il lui a suffi de que lques secondes pour faire na î t r e l ' idée d ' u n 
meur t re , d ' u n e m p o i s o n n e m e n t et faire p a s s e r à l ' exécut ion . 
« On pour ra i t , dit-i l , en faire a u t a n t , s ans q u e p e r s o n n e s 'en 
aperçût , n ' impor t e où, à table d a n s u n hôtel , d a n s un salon, a u 
théâtre , dans u n c o m p a r t i m e n t de chemin de f e r . Bien p lus , 
l 'exécution peu t n 'ê t re pas imméd ia t e , elle peu t ê t re r epor t ée à 
plusieurs heures , à p lus i eu r s jour s , peu t -ê t re à p lus i eu r s m o i s ! 
Pendant tout ce t emps , la pensée suggé rée res te ignorée d u 
pa t ien t ; elle est d a n s son cerveau â l 'é ta t la tent c o m m e u n e 
torpille qui ne doit éc la ter qu ' au m o m e n t p r é c i s ; mais , le mo-
ment venu, elle se révei l le et s ' impose avec u n ca rac tè re d ' inexo-
rable nécessi té , qui est v r a imen t e f f r ayan t 2). » 

Heureusement , n o u s avons pour n o u s r a s s u r e r les expé r i ences 
faites pa r MM. Charcot , P. Bicher , Gilles de La Toure t t e , Brouar -
del, Pi tres, De jbœuf , R i n e t e t Féré . Il en resso r t q u e « le s o m -
nambule hypno t ique n 'est pas un p u r a u t o m a t e , u n e s imple 
mach ine . . . il possède u n e pe rsonna l i t é rédui te , il est v ra i , d a n s 
ses t e rmes géné raux , mais qui d a n s ce r t a ins cas pe r s i s t e en t iè re 
et s 'af f i rme n e t t e m e n t pa r la r é s i s t ance qu' i l oppose aux idées 
suggérées » (3). 31. Fé ré pense éga lemen t « q u ' u n e hypno-
tique peu t r é s i s t e r à une sugges t ion dé t e rminée qu i se t rouve 
en opposit ion p a r exemple avec un s e n t i m e n t p ro fond » (4). 31. le 

(1) D' Gilles de la Tourette, l'Hypnotisme, p . 130. 
(2) Séances et travaux de l'Académie des sciences morales. 2° sem. 1884, 

p. 204. 
(3) Dr Cilles de la Tourette, l'Hypnotisme, p . 136. 
(4) Les Hypnotiques hystériques. 



T)r P i t r e s (1), M. Delbœuf (2) ont cons ta té auss i cet te r é s i s t a n c e ; 
ce d e r n i e r écr i t qu 'on ne p e u t ob ten i r du s o m n a m b u l e q u e les 
ac tes qui décou len t de son ca rac tè re , de ses h a b i t u d e s . D ' ap rè s 
MM. Fé ré et Binet , « un g r and n o m b r e de su je t s t é m o i g n e n t de 
l eu r honnê t e t é , en se r e f u s a n t à exécu te r les vols qu 'on l e u r 
c o m m a n d e » (3). « T o u s les su j e t s que j 'a i obse rvés en s o m n a m -
bul i sme, dit M. Binet (4), conserva ien t leur pe r sonna l i t é intel lec-
tuelle et mora le . » B r i e r r e d e Bo i smon t , l e p r o f e s s e u r Blandin , le 
m a r q u i s de P u y s é g u r c i tent des exemples de s o m n a m b u l e s qui 
r és i s t a ien t à la sugges t ion (5), M. le D r B roua rde l s ' es t é levé à 
son tour , avec u n e g r ande énerg ie , con t r e l ' au toma t i sme abso lu 
du s o m n a m b u l e . « Il y a, dit-il, une p h r a s e cou ran t e dans l 'école 
de Nancy , c 'est q u e la s o m n a m b u l e a p p a r t i e n t au m a g n é t i s e u r 
c o m m e le bâ ton d u voyageur appa r t i en t a u voyageur . Cette pro-
posit ion es t ab so lumen t f a u s s e . . . Si les sugges t ions m e t t e n t en 
révol te ses af fec t ions pe r sonne l l e s ou ses ins t inc ts na tu re l s , elle 
oppose une r é s i s t ance p r e s q u e invincible . . . Vous n 'ob t iendrez 
j a m a i s d ' u n e f e m m e qui les a conservés une chose con t ra i r e à 
ses ins t inc ts de p u d e u r . J ' en ai vu u n e à qui on avai t d ' abord 
suggéré qu 'e l le é ta i t a u p r è s d ' u n e r i v i è r e ; on a voulu ensu i te 
lu i p e r s u a d e r de se déshab i l l e r , elle a eu auss i tô t u n e a t t aque 
de ne r f s (6). » 

Il ne faut d o n c p a s s ' e f f r aye r ou t re m e s u r e des c r imes de labo-
ra to i re . « Quand on a d a n s son service de g r a n d e s hypno t iques , 
on peu t l e u r fa i re accompl i r p lu s i eu r s ac tes , à la condi t ion que 
celui qui les e n d o r t soit celui qui les endor t h a b i t u e l l e m e n t et 
qu 'on ne l eu r c o m m a n d e pas u n e chose a b s o l u m e n t con t ra i r e à 
l eu r volonté » (7). Mais il ne f a u t pas oubl ier q u e ces hypnot i -
ques , s u r l e sque l s les expé r i ences son t fa i tes , sont des su je t s 
d res sés . « Les s u j e t s sont r a r e s , il f au t les c h e r c h e r ; puis, quand 
on les a t rouvés , les é d u q u e r , l es e n t r a î n e r » (8). 

Il e s t vrai que MM. B e r n h e i n et Liégeois p e n s e n t qu 'on peu t 
p rodu i re la sugges t ion h y p n o t i q u e sur d e s p e r s o n n e s sa ines . 

(1) Les Suggestions hypnotiques. 
(2) Le Magnétisme animal, p . 106, 112. 
(3) Ihid., p . 213. 
(4) Le Problème hypnotique, p . 290. 
(5) V. Gilles de la Toure t te .p . 360. 
(6) Gazette des hôpitaux, 8 nov. 1887. 
7) Dr Brouardel, Gazelle des Tribunaux, 19 décembre 1890. 
(8) Paul Janet , Séance de l'Académie des Sciences morales, 1884, 2e semestre, 

p. 238. 

Mais il fau t o b s e r v e r que , d ' a p r è s M. Liégeois , « l 'hys té r ie est 
p resque inconnue chez l ' h o m m e », a lo rs q u ' a u j o u r d ' h u i le con -
traire est a d m i s et q u e . p a r sui te de ce t te e r r e u r , il a pu cons idé-
rer c o m m e sa ines d e s p e r s o n n e s h y s t é r i q u e s . Quant aux expé-
riences de l 'école de la Sa lpé t r i è re et de M. Azam, el les on t é té 
faites su r des h y s t é r i q u e s . D 'après M. Gilles de la Toure t t e , les 
hvpno t i sab les sont , en généra l , d e s h y s t é r i q u e s , tout a u m o i n s 
d e s n é v r o p a t h e s ( i ) . Q u a n l a u g r a n d h y p n o t i s m e , d i sen t MM. Binet 
et Féré , c 'es t un é ta t r a r e ; « depu i s dix ans , il n ' en a pa s sé 
qu 'une douza ine de cas à la Sa lpé t r i è re » (2). Nous s o m m e s b ien 
loin des cas si n o m b r e u x s igna lés p a r l 'école de Nancy. 11 fau t 
aussi observer q u e le succès de la sugges t ion t ient b e a u c o u p à 
l 'autori té que l ' hypno t i s an t a cqu i e r t su r l ' hypno t i sé pa r la r épé -
tition des expér iences (3). 

Est-il vrai q u e la sugges t ion p o u r r a se m a i n t e n i r l o n g t e m p s 
après le révei l e t qu 'e l le sera exécu tée p l u s i e u r s j o u r s a p r è s le 
réveil '?M. Liégeois l ' a f f i rme. «Mais , r épond M. Brouarde l , que l le 
garant ie avez-vous de la s incér i té d u s u j e t ? Vous di tes à deux 
personnes de se p r é s e n t e r au b o u t de 160 j o u r s . Vous le d i tes 
s implement à l ' une , vous le suggérez à l ' au t re ; tou tes deux 
arr ivent au bou t des 160 j o u r s ; j e vous défie de m e p r o u v e r que 
celle qui a é té s u g g é r é e se t rouve d a n s une s i tuat ion spéciale . 
Il ne suffi t pas q u e le fait s u g g é r é se p rodu i se pour qu' i l soit 
prouvé q u e c 'est sous l ' e m p i r e de la s u g g e s t i o n . . . Je v o u d r a i s 
qu'on nous i nd iquâ t p a r quel m o y e n il e s t poss ib le de recon-
naître qu 'on n ' e s t p a s t rompé » ( i ) . 

Il semble , en effet , q u e l 'école de Nancy ne se t ient pas assez 
en garde con t r e le d a n g e r de la s i m u l a t i o n ; a insi M. Liégeois p ré -
tend qu ' i l suggère , à l 'é ta t de veil le, des idées de m e u r t r e , d ' e m -
po isonnement , et qu' i l p rodui t chez u n su je t , M" eG., u n a u t o m a -
lisine si abso lu , u n e d ispar i t ion si complè t e de tout s ens m o r a l , 
de toute l iberté , « qu ' i l lui fai t t i r e r un c o u p de pis to le t à bou t 
por tant su r sa m è r e ». Mais, d a n s le réci t qui est fait de cet te 
expérience, on ne voit pas si le s u j e t p ré sen ta i t les s t igmates 
physiques qui seu ls p e u v e n t d é j o u e r la s imula t ion . Tout por t e 
à croire que le s u j e t sava i t qu ' i l s ' ag i ssa i t d ' u n e expér ience de 

(1) Ouvrage cité, p . 31,33. 
(2 Revue philosophique, 1885, p . 269. 
(3 Biaet, le Problème hypnotique, p . 249. 
(4) Gazette des Tribunaux, 20 décembre 1890. 



l abora to i r e et q u e le pis tolet n 'é ta i t pas cha rgé . Lo r sque sa mère 
lui r ep roche ce qu 'e l le v ient de fa i re et lui di t qu 'e l le a voulu 
la t u e r . M"" G. r é p o n d en sour i an t , avec b e a u c o u p de bon s e n s : 
« Je ne t 'ai p a s tuée, p u i s q u e tu m e pa r l e s (1). » 

Les p h é n o m è n e s h y p n o t i q u e s ont eu un si g r a n d re ten t i s se -
men t , q u e les p r é v e n u s et les a c c u s é s c o m m e n c e n t à p ré t end re 
qu ' i l s n ' o n t agi q u e sous l ' in f luence de la sugges t ion . À Par is , 
d a n s u n e seu le a n n é e , I88G,iI y a e u q u a t r e cas de s imula t ion . En 
voici un e x e m p l e r a c o n t é p a r M. le D r Gilles de la Toure t t e . Une 
fille c o n d a m n é e p o u r vol p r é t e n d i t en appe l avoir été hypno t i sée 
e t a v o i r c o m m i s le vol p a r s u g g e s t i o n . MM. Charco t , B r o u a r d e l et 
Motet, c o m m i s p a r la c o u r p o u r l ' examine r , c o n s t a t è r e n t qu'el le 
n 'é ta i t m ê m e p a s h y p n o t i s a b l e . C'est g râce a u x découver tes 
de M. Cha rco t et p a r la r e c h e r c h e des c a r a c t è r e s s o m a t i q u e s que 
ces t en t a t i ve s d e s imula t ion p e u v e n t ê t r e d é j o u é e s . 

On sait avec quel éclat l ' excuse de la sugges t ion v ien t d ' ê t r e 
invoquée d e v a n t la cou r d ' a s s i s e s de la Se ine , d a n s l 'affaire 
Gouffé, pa r Gabr ie l le B o m p a r d et p a r MM. B e r n h e i u et Liégeois. 
L'école de la Sa lpê t r i è re a y a n t déc la ré qu 'e l l e ne se ra i t con-
va incue q u e si on lui citait u n c r ime c o m m i s à l 'a ide de la sug-
gest ion, l ' école de Nancy c r u t t r o u v e r enf in le cas si impat iem-
m e n t a t t e n d u d a n s la compl ic i t é de la fille B o m p a r d . S a n s avoir 
vu l ' accusée , c o m m e s'il était poss ib le de se p r o n o n c e r à dis-
tance s u r u n e ques t ion auss i g rave , MM. Be rnhe in et Liégeois 
p r é t e n d i r e n t q u ' e l l e avai t accompl i , sous l ' e m p i r e de la sugges-
tion h y p n o t i q u e , t ous les ac t e s de compl ic i t é q u i lui é ta ient repro-
chés et qui é t a i e n t é c h e l o n n é s d a n s une pé r iode de vingt j ou r s ! 
En effet, le G ju i l l e t , Gabrie l le B o m p a r d a r r ê t e à Pa r i s , r u e de 
Berne , l ' a p p a r t e m e n t o ù le c r i m e doi t ê t r e e x é c u t é ; le 7, elle va 
r e jo ind re E y r a u d à Lond re s ; le 10, ils a c h è t e n t en semb le la 
cordel ière , le 12, la ma l l e où le c a d a v r e sera p l acé . Le 14, l 'accu-
sée rev ien t à P a r i s avec la m a l l e ; le 17, elle r e t o u r n e à L o n d r e s ; 
le 20, elle r e v i e n t à P a r i s avec E y r a u d : le 21, elle achè te la toile 
d ' emba l l age e t c o n f e c t i o n n e le sac où la v ic t ime se ra placée. 
P l u s i e u r s j o u r s son t ensu i t e e m p l o y é s à la r e c h e r c h e d ' u n au t re 
a p p a r t e m e n t et aux p r é p a r a t i f s d u c r ime . Le 26, la vict ime est 
a t t i rée d a n s l ' a p p a r t e m e n t et é t r a n g l é e . E l tous ces actes, si 
compl iqués , si longs , a u r a i e n t é té a c c o m p l i s p a r Gabrielle Bom-

(1) Académie des Sciences morales, 1884, 2« semestre, p. 178. 

pard sous l ' inf luence de l ' h y p n o t i s m e , pa r u n ê t r e inconsc ien t , 
i r responsable ! Les expe r t s , MM. Brouardel , Motet e t Ballet 
n ' euren t pas de pe ine à d é m o n t r e r l ' inani té d ' une parei l le al lé-
gation (1). 

Dans sa déposi t ion à l ' aud ience , 31. Liégeois a cité un cer ta in 
nombre de c r imes commis à l 'a ide de l ' hypno t i sme , l 'affaire 
Castellan, l ' a f fa i re Lévy, e tc . ; m a i s d a n s tou tes ces affaires , l es 
cr imes avaient été c o m m i s sur les pe r sonnes hypno t i s ée s et non 
par elles. Il est bien cer ta in q u ' u n e f e m m e m i s e en é ta t h y p n o -
tique peu t ê t re violée, et q u e le fait d ' a b u s e r de l ' é ta t h y p n o t i q u e 
d 'une f e m m e , pour avoi r des re la t ions avec elle, cons t i tue le c r ime 
de viol. C'est ce qu i a é té j u g é p a r les cours d ' a s s i s e s d u Var et 
de la Se ine - In fé r i eu re , qu i c o n d a m n è r e n t , à ra i son de ce fai t , le 
mendiant Castel lan et le dent i s te Lévy (2). Mais j u s q u ' à p r é s e n t 
on n'a pas encore vu un ma l fa i t eu r f a i san t commet t r e un c r i m e 
par un hypno t i s é . Si le cas vena i t à se réa l i ser , il est bien év iden t 
que le vér i table coupab le se ra i t l ' hypno t i san t . 

S'il fal lai t en cro i re .M. le D r B e r n h e i m , la suggest ion c e p e n d a n t 
jouerai t u n rôle d a n s b e a u c o u p de c r i m e s ; les n ih i l i s tes , les 
anarchis tes , les social is tes , les r évo lu t ionna i r e s dev i end ra i en t 
des cr iminels p a r sugges t ion (3). Bien p lus , \'autosuggestion 
ferait des c r imine ls i r r e sponsab le s . « Les p lus g r a n d s c r imine ls , 
dit-il, ne son t pas t ou jou r s les p lu s coupab les . T r o p p m a n n 'é ta i t 
peut-être q u e la vic t ime i r r e sponsab l e d ' une au to - sugges t ion (4). » 
Il avait lu un r o m a n de Ponson d u Terrai l c o n t e n a n t le réci t 
d 'un c r ime ana logue à celui qu ' i l a c o m m i s ; de là sera peu t -ê t r e 
née en lui l ' o b s e s s i o n , q u i en aura fai t un assass in i r r e sponsab le 1 
Où s ' a r rê te ra - t -on d a n s cel te voie qui ouv re de nouveaux hor i -

(1) V. la Gazelle des Tribunaux des 19, 20 décembre 1890. Les experts ne consta-
tèrent sur l'accusée aucun des caractères (pie l'école italienne d'nutropologie crimi-
nelle prétend exister chez les criminels. Elle ne présentait aucune anomalie ; la face 
est symétrique, sans exagération du développement des arcades zvgomatiques. . . 
les deuts sont blanches, bien rangées, les oreilles petites, bien ourlées. V. rapport 
dansl es Archives d'anlhrop. crim., 15 nov. 1890.—Chargé précédemment de l'exa-
men de Pranzini, M. Brouardel n'avait pas davantage trouvé sur lui les prétendus 
caractères physiques du crimiuel-né : « La tète est forte, bien conformée. . . il u'y a 
aucune malformation des oreilles, du crâne, de la voûte palatine, des dents. » Aussi, 
je ne sais pas pour quel motif M. le Dr Lombroso, dédiant son dernier volume sur 
les Progrès de l'anthropologie criminelle a MM. Ies D " Brouardel. Motet et 
Itoussel, les appelle « les apûtres de l 'anthropologie criminelle eu Frauce ». J'ai 
vainement cherché dans les écrits de ces trois médecins distingués une ligue im-
dliquant une adhésion aux théories de l'école italienne. 

2 Dans ces deux afTaires, les victimes étaient des femmes hystériques. 
(3) Hypnotisme, suggestion. 145. 
(4) Ibid. 



sons à l ' i r responsab i l i t é d e s c r i m i n e l s ? Quel es t l ' a ssass in qui 
ne p o u r r a se d i re vic t ime i r r e s p o n s a b l e d ' u n e au to - sugges t i on? 
Quel est le vo leur qui ne p o u r r a invoquer u n e excuse semblab le ? 
« Qu 'es t -ce q u e la t en ta t ion chez le voleur , s inon u n e espèce 
de f a sc ina t ion? N'en est-il p a s de m ê m e auss i pour bien des 
a t t en t a t s à la p u d e u r ou d e s viols sur des pe t i tes fi l les ?... Le 
m a l h e u r e u x , c o m m e u n e b o u s s o l e a iman tée , cède à l 'obsess ion 
qu i l ' en t r a îne (1). » Quels t r é s o r s d ' indu lgence p o u r le malheu-
reux qui viole les pe t i tes filles e t 1 "infortuné qui se laisse fasci-
n e r p a r le b ien d ' au l ru i ! L ' au lo - sugges t ion les r end i r respon-
sables c o m m e l 'a l iénat ion m e n t a l e ; « les idées fixes des a l iénés 
ne s o n t pas a u t r e c h o s e ; ce s o n t des p h é n o m è n e s de m ê m e 
o r d r e ; les f acu l t é s de r a i s o n n e m e n t sont abol ies et l a i s sen t le 
c h a m p l ibre à l ' a u t o m a t i s m e » (2). On avai t c r u jusqu ' i c i que 
l ' h o m m e , d o u é de ra ison et de l ibe r t é mora le , avait le pouvoi r de 
rés i s t e r à la t en ta t ion . Quelle e r r e u r ! La tentat ion l ' hypno t i se et 
fa i t de lui u n a u t o m a t e i n c o n s c i e n t , i r r e sponsab le ! L 'aulo-sug-
gest ion est i r rés is t ib le ! Avec cet te théo r i e il n 'y a p lus qu 'à 
s u p p r i m e r les p r i sons et à o u v r i r des asi les p o u r les c r iminels . 
C'est e f fec t ivement la c o n c l u s i o n de MM. B e r n h e i m e t E . Lauren t 
qu i p r o p o s e n t de p lace r Gabr ie l l e Bompard d a n s u n asi le d 'a l iénés 
c r imine ls (3). 

M. le I)r Be rnhe im écr i t qu ' i l fa i t bondi r les mag i s t r a t s de 
Nancy, q u a n d il l e u r di t q u e T r o p p m a n étai t peu t - ê t r e la victime 
i r r e sponsab l e d ' u n e a u t o - s u g g e s t i o n . Moi aussi , j e b o n d i s devant 
ces théor ies qu i veu len t é t a b l i r l ' i r responsab i l i t é de tous les 
c r imine ls , en exp l i quan t le c r i m e p a r l ' au to-sugges t ion , l 'obses-
sion, e tc . ; j ' a i pe ine à m a î t r i s e r mon é t o n n e m e n t en ana lysan t 
des doc t r ines qui voient d a n s l ' h o m m e un p u r an imal , un être 
passi f , u n e m a c h i n e , un a u t o m a t e , un rouage , u n e b a r q u e sans 
pi lote, u n e bousso l e a i m a n t é e . S a u s doute , il sera i t p r é f é r ab l e de 
sour i re de ces p a r a d o x e s ; m a i s c o m m e n t se con ten i r devan t des 
théor ies qui f o u r n i s s e n t d e s e x c u s e s aux cr iminels , qu i p a r suite 
les encou ragen t et qu i é b r a n l e n t les f o n d e m e n t s de la mora l e et 
de la j u s t i c e ? 

Je ne par le ra i p a s d e s a p p l i c a t i o n s qu i ont é té fa i tes de la sug-
ges t ion a u t r a i t e m e n t des m a l a d i e s , à l ' éduca t ion des en fan t s 

(1) F.. Laureut, Archives (tanthrop: crim., 1890, p. 637. 
(2) Ibid. 
(3) Ibid., p. 631. 

vicieux. S'il f au t en cro i re M. le D r B e r n h e i m , la sugges t ion guér i t 
p re sque t ou t e s les ma lad ie s , la d y s e n t e r i e c a t a r r h a l e , les dou-
leurs l omba i r e s et in te rcos ta les , l e s d o u l e u r s a r th r i t i ques , le 
r h u m a t i s m e a r t i cu la i re , la g a s t r o - e n t é r i t e , les c r a m p e s d a n s 
les mol le ts , la b ronch i t e spéc i f ique , les acc iden t s s a tu rn ins , les 
suites d ' in f luenza , les dou leu r s sc ia l iques , e tc . , etc. ; c 'es t u n e 
panacée un iverse l l e . MM. les D " B u r o t el Bour ru , de Rochefo r t , 
M. le D r Luys on t m ê m e p r é t e n d u q u e des subs t ances médica-
menteuses , p lacées à d is tance ou a u con tac t d 'hypnot i sés , p o u -
vaient p rodu i r e des s y m p t ô m e s émot i f s en r a p p o r t avec les subs-
tances . D 'après M. Luys , ces e x p é r i e n c e s é t o n n a n t e s al laient ou-
vrir de « n o u v e a u x hor i zons »à la t h é r a p e u t i q u e e t à la médec ine 
légale, de m ê m e q u e d ' a p r è s l ' école i t a l i enne les découver t e s 
de l ' an thropologie cr iminel le deva ien t ouv r i r de « n o u v e a u x hori-
zons » au d ro i t c r imine l . Qu'al lai t d e v e n i r la j u s t i c e ? C o m m e n t 
cons ta te r les c r i m e s et p rouve r la culpabi l i té des empoison-
neurs , pu i sque les p e r s o n n e s h y p n o t i s a b l e s pouva ien t ê t re e m -
poisonnées à d i s t ance , s a n s q u e l e u r co rps po r t â t d e s t r a c e s de 
poison ? L 'émot ion a été g r a n d e u n m o m e n t ; on a c ru q u ' o n 
allait a s s i s t e r a u b o u l e v e r s e m e n t d u i nonde p a r la sugges t ion . 
Heureusement , ce l te émot ion s ' e s t c a l m é e devant les conc lus ions 
de la commiss ion de cinq m e m b r e s , n o m m é s p a r l 'Académie de 
médecine, p o u r con t rô l e r les e x p é r i e n c e s de M. le D r L u v s . Cette 
commiss ion a déc la ré à l ' u n a n i m i t é « q u ' a u c u n des effets cons -
tatés n ' e s t en r a p p o r t avec la n a t u r e d e s s u b s t a n c e s mi se s 
en expér iences et q u e pa r c o n s é q u e n t n i la t h é r a p e u t i q u e , n i la 
médecine légale n 'on t à t en i r c o m p t e d e pa re i l s effe ts » (1). 

En p résence d e s i l lus ions où es t t o m b é un h o m m e de ta len t 
tel que M. le Dr Luys, m e m b r e d e l 'Académie de médec ine , il 
est, j e crois , oppo r tun de r a p p e l e r a u x s a v a n t s ces jud ic ieuses 
paroles de Be r so t : « P lus la s c i ence c o n t e m p o r a i n e , avec 
sa m é t h o d e sévère , a d ' au to r i t é , p l u s il i m p o r t e qu 'e l le ne 
couvre de son au to r i t é q u e d e s découv e r t e s i ncon te s t ab le s . Or, 
dans ce m o n d e d ' h y s t é r i q u e s , tout l ' ave r t i t de ne m a r c h e r qu ' avec 
les p lus g r a n d e s p r é c a u t i o n s » (2 . Celle p r u d e n c e s ' impose 
encore d a v a n t a g e à la j u s t i c e ; el le do i t se m o n t r e r difficile sur 
le choix des p r e u v e s de la sugges t ion , n ' a d m e t t r e q u e les carac-
tères soma t iques e t b ien se g a r d e r d ' accue i l l i r les a l légat ions de 

(1) Gilles de la Tourette, l'Hypnotisme, p . 543. 
(2) Mesmer, le Magnétisme animal, 5 e éd., p. "266. 



ceux qui p r ê t e n t à la sugges t ion le p o u v o i r de fa i re commet t r e 
des c r imes pa r des p e r s o n n e s sa ines , à l ' é ta t de veille, rien que 
pa r un r ega rd . J u s q u ' à p ré sen t , il y a e u q u e l q u e s c r imes commis 
s iu 'des s o m n a m b u l e s , m a i s o n n 'a pas e n c o r e vu ,devan t un t r ibunal 
ou u n e cou r d ' a s s i se s , un c r ime s u g g é r é à un h y p n o t i s é et exé-
cu té p a r lui . Si ce t te hypo thèse se r éa l i sa i t , voici c o m m e n t , à 
mon avis, il f a u d r a i t a p p r é c i e r la r e s p o n s a b i l i t é péna le de l 'hyp-
not isé . Si l ' h y p n o t i s é a r e c h e r c h é o u accep té l ' é ta t hypno t ique 
d a n s u n b u t c r i m i n e l , s achan t qu ' i l s e rv i r a d ' i n s t r u m e n t à un 
c r ime, il est r e s p o n s a b l e c o m m e celui q u i s ' en iv re , afin de com-
m e t t r e u n c r ime avec p l u s d ' audace , ou p o u r c h e r c h e r u n e excuse 
d a n s l ' ivresse . D a n s ce cas, si l ' h y p n o t i s a n t ne coopère pas 
ma té r i e l l emen t a u c r i m e , s'il ne fai t q u e p r o v o q u e r à le com-
met t r e , ou d o n n e r d e s i n s t ruc t ions , il e s t compl ice , e t l ' h y p n o -
t i sé est l ' a u t e u r p r i n c i p a l . S'ils c o o p è r e n t tous les deux à la per-
pé t ra t ion du c r ime , ils sonl co -au t eu r s . Si l ' hypno t i s é se laisse 
hypno t i s e r s a n s i n t e n t i o n cr iminel le , m a i s sans mot i f s é r i eux pat-
u n au t r e que p a r un m é d e c i n , et si d a n s cet é t a t h y p n o t i q u e , où 
il s ' es t m i s v o l o n t a i r e m e n t , il c o m m e t d e s b l e s su re s ou un homi-
cide, il peu t ê t r e , à m o n avis , p o u r s u i v i e t p u n i p o u r bles-
su res ou h o m i c i d e i n v o l o n t a i r e s ; car il a c o m m i s une i m p r u d e n c e 
en se l a i s san t h y p n o t i s e r . Si, au c o n t r a i r e , l ' h y p n o t i s é t o m b e en 
h y p n o t i s m e p a r s u r p r i s e ou p a r v io lence , e t q u e clans cet é tat 
involonta i re il s e rve d ' i n s t r u m e n t à un c r ime , j e c ro i s qu ' i l n 'en-
cour t a u c u n e r e s p o n s a b i l i t é . L ' h y p n o t i s a n t es t s eu l coupab le . 
Mais, dès q u e les a s i l e s p o u r les a l i é n é s d i t s c r i m i n e l s seront 
c réés , u n e place dev i a y ê t r e r é s e r v é e p o u r le m a l a d e dange-
r e u x qu i ser t d ' i n s t r u m e n t aux m a l f a i t e u r s . 

Je doute q u e les d a n g e r s t héo r iques de la sugges t i on c r imine l l e 
se p rodu i sen t d a n s l a vie r é e l l e ; ce qui es t s u r t o u t à c r a i n d r e , c 'est 
q u e de vrais c o u p a b l e s s i m u l e n t la s u g g e s t i o n , c o m m e d a n s l 'af-
f a i r e Goutté, afin d ' é c h a p p e r à la r e s p o n s a b i l i t é qu ' i l s o n t encou-
rue . Le d a n g e r le p l u s s é r i eux qu i p e u t r é s u l t e r de l ' emp lo i de 
l ' hypno t i sme , est le f a u x t é m o i g n a g e . Il est poss ib l e q u ' u n homme 
i n n o c e n t soi t a c c u s é d ' u n c r ime p a r un n é v r o p a t h e , à q u i l 'accu-
sal ion m e n s o n g è r e a u r a i t é té suggé rée . Les m a g i s t r a t s , q u i savent 
combien le faux t é m o i g n a g e est t o u j o u r s à c r a i n d r e d e la part 
des h y s t é r i q u e s el d e s e n f a n t s ( l ) , d e v r o n t r e d o u b l e r de p r u d e n c e . 

11 V. D r Motet, les Faux têmpi'jnages des enfants devant la justice. Avchices 
d'anthrop. cri m., 1887, ¿82. ) 

Il ne res te p lu s q u e la ques t ion su ivan te à e x a m i n e r : le trai te-
ment des ma lades p a r l ' hypno t i sme , de la pa r t d 'un ind iv idu non 
muni de diplôme, cons t i tue- t - i l le déli t d ' exerc ice i l légal de la 
m é d e c i n e ? La cour de cassa t ion l'a décidé pa r son a r rê t du 
24 décembre 1852.Elle a auss i d é c l a r é q u e ce déli t exis ta i t , l o r sque 
celui qui t rai te ainsi s a n s d ip lôme p a r le m a g n é t i s m e fai t a p p r o u -
ver el s igner s e s o r d o n n a n c e s méd ica l e s pa r un médec in q u i 
donne son approba t ion et sa s i g n a t u r e p a r c o m p l a i s a n c e ou p a r 
des b lancs -se ings confiés à l ' avance (25 avri l 1857). Le dél i t 
d 'exercice illégal de la médec ine ex is te ra i t enco re , q u a n d m ê m e 
le prévenu a l l éguera i t q u e le t r a i t e m e n t est g ra tu i t , ce qui est 
d 'ai l leurs b ien invra i semblab le . (Arrêt de la cou r d'Aix, d u 
19 mai 1874.) La cour de cassat ion a auss i déc idé q u e « le fai t 
d ' annoncer et de p ra t ique r le m a g n é t i s m e c o m m e m o y e n curat if 
peut, lo r sque la f r a u d e s 'y jo in t , cons t i t ue r l 'un des é l é m e n t s 
caractér is t iques de l ' e sc roquer ie , el non pas s e u l e m e n t l ' exerc ice 
illégal de la médec ine . ». (Arrêt d u 28 s e p t e m b r e 18G5.) L'emploi 
du magné t i sme c o m m e agent t h é r a p e u t i q u e 11e cons t i tue p a s 
par lu i -même une m a n œ u v r e f r a u d u l e u s e ; ma i s l ' e sc roquer ie est 
caractér isée si la f r a u d e s'y jo in t , p a r exemple si le sommei l 
magné t ique est d i s s imulé , si le m a g n é t i s e u r , a p r è s avoi r recuei l l i 
des r e n s e i g n e m e n t s s u r la m a l a d i e de la p e r s o n n e qu i le con-
sulte, les r e p r o d u i t c o m m e s'il l es avait dev inés d a n s un s o m -
meil magné t ique s imulé . (C. c., 27 n o v e m b r e 1873.) 

Je pour ra i s a r r ê t e r là cel le é tude s o m m a i r e de l ' hypno t i sme 
dans ses r a p p o r t s avec la r e sponsab i l i t é péna le . Je dés i re ce-
pendant a j ou t e r encore u n m o t en r é p o n s e à l ' ob jec t ion q u e 
les dé te rmin is tes t i rent de l ' h y p n o t i s m e con t r e le l ibre a rb i t r e . 
« Voyez, disent- i ls , ce roi de l ' un ive r s , qui , d ' a p r è s les sp i r i t ua -
listes et les chré t iens , serai t fai t à l ' image de Dieu ; r egardez- le 
dans l 'état hypno t ique d é p o s s é d é de sa vo lon té , f a i s a n t à son 
réveil l 'acte qui lui a été suggé ré et c r o y a n t ag i r s p o n t a n é m e n t ! 
Qui p e u t c ro i re encore au l ibre a rb i t r e ? Est -ce q u e les p h é n o -
mènes h y p n o t i q u e s ne do iven t pas n o u s guér i r à j a m a i s de 
cette illusion (1)? ,, Je r é p o n d s : S'il y a, d a n s l 'é tat h y p n o t i q u e , 
lutte, rés is tance aux sugges t ions c r iminel les , d ' où v ien t ce t te 
résis tance ? Et en a d m e t t a n t q u e la sugges t ion soi t i r rés i s t ib le , 
pourquoi con fond re l 'é ta t pa tho log ique de l ' hypno t i s é avec l ' é ta t 

(I) Tarde, la Philosophie pénale, p. 192. 
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n o r m a l de l ' homme ? Quoi d ' é to imaut que , dans un état nerveux 
anormal , le libre a rb i t r e d ispara isse , c o m m e dans le sommeil , 
dans le s o m n a m b u l i s m e na ture l et l 'a l iénation m e n t a l e ? De ce 
que la folie enlève à l ' homme la direct ion de ses actes et lui 
donne des hal lucinat ions , 011 n 'en conclut pas que l 'homme 
en état de san té es t un au tomate et un hal luciné. « Les phéno-
m è n e s de l ' âme , p o u r se man i fe s t e r , ont besoin de condi t ions 
matér iel les exac tement dé te rminées . . . Pe r sonne ne contes tera 
qu' i l y ail u n dé te rmin isme de la non- l iber té mora le . Certaines 
a l téra t ions de l 'o rgane cérébra l a m è n e n t la folie, font disparaî tre 
la l iber té mora le c o m m e l ' intel l igence et obscurc issent la con-
science chez l 'a l iéné. Pu isqu ' i l y a un dé te rmin i sme d e l à non-
liberté mora le , il y a néces sa i r emen t un dé te rmin i sme de la 
l iberté mora le . . . Si toutes les condi t ions ana tomiques et physico-
chimiques no rma les exis tent . . . , vous restez l ibre d 'agir ou de 
choisir su ivant les pr incipes de mora le ou au t r e s qu i vous 
an imen t » (1). Dans le s o m n a m b u l i s m e provoqué , c o m m e dans 
le somnambu l i sme na tu r e l , les condit ions nécessa i res pour la 
manifes ta t ion du l ibre a r b i t r e n ' ex i s ten t p l u s ; l ' homme est dans 

un état ano rma l , pathologique, qui supp r ime la l iberté. Mais cet 
é ta t maladif p rouve si peu que le l ib re arbi t re à l ' é t a t de veille 
est une illusion, que M. Liégeois, r e f u s a n t avec r a i son à la justice 
le droi t de faire hypnot i se r u n p r é v e n u , pour lui a r r ache r des 
aveux pendan t le sommei l , s ' expr ime ainsi qu' i l s u i t : « Je ne puis 
r econna î t r e ici à la jus t ice le droi t d ' endo rmi r la vigilance de 
l 'accusé, en s u p p r i m a n t son l ibre a rb i t re (2). » On 11e suppr ime 
que ce qui existe. 

i l) Claude Bernard, Leçon sur les phénomènes de la vie, p . (JC-62. Voy. Naville, 
le Libre Arbitre, § 52. . 

(2) Séances et travaux de l'Académie des sciences morales, 1884, 2" semestre, 
p. 206. 

C H A P I T R E X V I I 

LE D É T E R M I N I S M E E T LA P E I N E 

Je viens de m o n t r e r que la c royance au l ibre arbi t re , qu i es t 
la grande t radi t ion de l ' humani t é , es t auss i chez tous les peu-
ples le fondemen t des lois p é n a l e s ; q u e toutes les législat ions 
font résu l te r la responsabi l i té légale de la responsabi l i té mora le . 
Tant que la c royance au l ibre arbi t re n ' a r e n c o n t r é que que lques 
contradicteurs , le f o n d e m e n t de la loi péna le n 'a pas été sérieu-
sement a t t aqué . Mais a u j o u r d ' h u i le dé te rmin i sme a fait de 
tels progrès que , chez toutes les n a t i o n s eu ropéennes , des philo-
sophes, des savants , des cr iminal is tes , qui ont cessé de croire 
au libre arbi t re , p roposen t de s é p a r e r la responsabi l i té péna l e 
de la responsabi l i té mora le . En F rance , MM. Littré, Taine 
Fouillée, Mm8 Clémence Royer, M. Georges Renard , e tc . ! en An-
gleterre, J. S tuar t Mill, Maudsley ; en Al lemagne, Schopenhaue r , 
le Dr B u c h n e r ; en Italie, MM. Lombroso , Garofalo, F e r r i ; 
en Russie, Minzlolf, Notovich; en Suisse , M. le Dr Herzen, ont 
essayé de concil ier le maint ien de la pénal i té avec le déter-
minisme. Quelques phi losophes qui c ro ien t au libre arbi t re 
estiment eux-mêmes q u e « la législat ion péna le n ' aura pas à 
changer, quel le que soit la c royance m é t a p h y s i q u e du législa-
teur >». (Fonsegrive, Essai sur le libre arbitre, p. 532; Lévy 
Brulh, l'Idée de responsabilité.) 

Déjà Spinoza, Bayle, Hobbes, Leibniz, Naigeon, d 'Holbach, 
Fontenelle avaient p e n s é qu 'on p o u v a i t conserver la pénal i té 
sans la c royance au l ibre a rb i t re . « Celui à qui la mor su re d 'un 
chien donne la rage est a s s u r é m e n t excusab le , et, cependant , on 
a le droit de l ' é touf fer ; de même , l ' h o m m e qui ne peu t gouverner 
ses passions ni les conten i r par la c ra in te des lois, quoique excu-
sable, à cause de l ' inf i rmité de sa na tu re , ne p e u t c e p e n d a n t jou i r 
de la paix de l 'âme ni de la conna i s sance et de l ' amour de Dieu, 
et il est nécessai re qu' i l pér i sse (1). s 
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l 'accusé, en s u p p r i m a n t son l ibre a rb i t re (2). » On 11e suppr ime 
que ce qui existe. 

i l) Claude Bernard, Leçon sur les phénomènes de la vie, p . (JC-62. Voy. Naville, 
le Libre Arbitre, § 52. . 

(2) Séances et travaux de l'Académie des sciences morales, 1884, 2" semestre, 
p. 206. 

C H A P I T R E X V I I 

LE D É T E R M I N I S M E E T LA P E I N E 

Je viens de m o n t r e r que la c royance au l ibre arbi t re , qu i es t 
la grande t radi t ion de l ' humani t é , es t auss i chez tous les peu-
ples le fondemen t des lois p é n a l e s ; q u e toutes les législat ions 
font résu l te r la responsabi l i té légale de la responsabi l i té mora le . 
Tant que la c royance au l ibre arbi t re n ' a r e n c o n t r é que que lques 
contradicteurs , le f o n d e m e n t de la loi péna le n 'a pas été sérieu-
sement a t t aqué . Mais a u j o u r d ' h u i le dé te rmin i sme a fait de 
tels progrès que , chez toutes les n a t i o n s eu ropéennes , des philo-
sophes, des savants , des cr iminal is tes , qui ont cessé de croire 
au libre arbi t re , p roposen t de s é p a r e r la responsabi l i té péna l e 
de la responsabi l i té mora le . En F rance , MM. Littré, Taine 
Fouillée, Mm8 Clémence Royer, M. Georges Renard , e tc . ! en An-
gleterre, J. S tuar t Mill, Maudsley ; en Al lemagne, Schopenhaue r , 
le Dr B u c h n e r ; en Italie, MM. Lombroso , Garofalo, F e r r i ; 
en Russie, Minzlolf, Notovich; en Suisse , M. le Dr Herzen, ont 
essayé de concil ier le maint ien de la pénal i té avec le déter-
minisme. Quelques phi losophes qui c ro ien t au libre arbi t re 
estiment eux-mêmes q u e « la législat ion péna le n ' aura pas à 
changer, quel le que soit la c royance m é t a p h y s i q u e du législa-
teur >». (Fonsegrive, Essai sur le libre arbitre, p. 532; Lévy 
Brulh, l'Idée de responsabilité.) 

Déjà Spinoza, Bayle, Hobbes, Leibniz, Naigeon, d 'Holbach, 
Fontenelle avaient p e n s é qu 'on p o u v a i t conserver la pénal i té 
sans la c royance au l ibre a rb i t re . « Celui à qui la mor su re d 'un 
chien donne la rage est a s s u r é m e n t excusab le , et, cependant , on 
a le droit de l ' é touf fer ; de même , l ' h o m m e qui ne peu t gouverner 
ses passions ni les conten i r par la c ra in te des lois, quoique excu-
sable, à cause de l ' inf i rmité de sa na tu re , ne p e u t c e p e n d a n t jou i r 
de la paix de l 'âme ni de la conna i s sance et de l ' amour de Dieu, 
et il est nécessai re qu' i l pér i sse (1). s 



Dans l 'art icle de son Dict ionnaire s u r Rorar ius , Bayle, discutant 
la preuve du l ibre arbi t re , t irée de la puni t ion des criminels, 
t rouve que « ce t te p reuve du l ibre a rb i t re n 'est pas auss i forte 
qu 'el le le p a r a î t ; car , encore que les h o m m e s soient persuadés 
que les m a c h i n e s ne s en t en t point , ils ne la i ssent pas de leur 
donner cent c o u p s de m a r t e a u , q u a n d e l les sont dé t raquées , s'ils 
jugent qu 'en ap la t i s san t une roue ou u n e a u t r e p ièce de fer ils 
les r e m e t t r o n t a u t r a in o rd ina i re . I ls f e r a i en t donc fus t iger un 
coupeur de b o u r s e s , q u a n d m ê m e ils saura ient qu ' i l n 'a point de 
l iberté, pourv u q u e l ' expér ience l e u r eût appr i s qu ' en faisant 
fouet ter les g e n s o n l e s e m p ê c h e de con t inuer ce r t a ines act ions. » 

Leibniz r e c o n n a î t que « l a vér i table jus t ice vindicat ive, qui va 
au delà du médic ina l , suppose l ' in tel l igence et la l iber té de celui 
qui pèche, parce q u e l ' ha rmonie des choses d e m a n d e une satis-
fact ion, un m a l de pass ion , qui fasse sen t i r sa fau te à l 'esprit , 
après le mal d 'ac t ion volonta i re où il a donné son a g r é m e n t » (1 . 
« Les sociniens, au joute- t - i l , Hobbes et que lques au t res , n'ad-
met ten t poin t ce t te jus t i ce puni t ive , qui es t p r o p r e m e n t vindica-
tive, et que Dieu s 'es t r ése rvée en b ien des r encon t r e s , mais 
qu'il ne laisse pas de c o m m u n i q u e r à ceux qui o n t droi t de gou-
verner les au t res , et qu ' i l exerce pa r l e u r moyen p o u r v u qu'ils 
agissent pa r r a i s o n et non p a r passion (2). » Cependan t , Leibniz 
admet le ma in t i en de la pe ine dans le sy s t ème dé te rminis te : 
« J 'ai auss i r e m a r q u é , dit-il en r é p o n d a n t aux difficultés de 
M. Bayle, que , s u i v a n t le célèbre M. Conring, la jus t i ce qui punit 
par des pe ines méd ic ina l e s p o u r a insi d i re , p o u r a m e n d e r le 
cr iminel ou du m o i n s pour d o n n e r exemple aux au t r e s , pourrai t 
avoir l ieu dans le s en t imen t de ceux qui d é t r u i s e n t la liberté 
exempte de la néces s i t é . » (Remarques sur le livre de l'Origine 
du mal.) Dans ses Essais sur la Bonté de Dieu et la Liberté de 
l'homme, il d é c l a r e que la jus t ice qui d e m a n d e l 'expiat ion d'une 
mauvaise action « ne para i t pas si appl icable à ceux qui agi-
ra ien t pa r une nécess i t é absolue », m a i s il a d m e t avec Hobbes 
que « la nécess i té ne r e n v e r s e r a i t point tou tes l e s règles de la 
just ice divine ou h u m a i n e (§ 72-73). » 

Au xviuc s iècle , cet te thèse a été r e p r i s e p a r Fontenelle 
et sur tout par d 'Ho lbach . Dans un t ra i té de la Liberté de Vûme, 
qui lui es t a t t r i bué , Fontene l le écrit q u e nos ac te s dépendent 

(1) Remarques sur le livre de l'Origine du mal, § 17. 
(2) Théodicée, § 73. 

des disposit ions du cerveau, que l ' âme n ' a en e l le -même aucun 
pouvoir de se dé te rminer , que ce sont les disposi t ions du cer-
veau qui la por tent au vice ou à la ver tu . Il reconna î t que 
« ce sys tème rend la ver tu un p u r b o n h e u r et le vice un pu r mal-
heur », mais , d ' après lui, « ce sys tème ne change r ien à l 'ordre 
du monde , sinon qu' i l ôte aux honnê te s gens un su je t de s 'est i -
mer et de mépr i se r les au t res , et qu'il les porte à souffr i r des 
injures sans avoir d ' indignat ion ni d 'a igreur contre ceux dont 
ils les reçoivent . . . Les cr iminels sont des mons t r e s qu' i l f au t 
étouffer en les p la ignant ; l eu r supplice en délivre la société, et 
épouvante ceux qui se ra ien t por tés à l eu r r e s semble r (1) ». 

Naigeon a développé les m ê m e s idées d a n s son ouvrage s u r 
laPhilosophie ancienne et moderne, au mot Fatalisme : « Notre 
système, dit-il, ne change rien au bon ordre de la société . . . le 
supplice que les lois font souffr i r aux mal fa i t eu r s ne suppose pas 
qu'ils aient une l iberté d ' indif férence. . . Elles (les lois) sont d 'au-
tant plus ut i les qu 'e l les ont nécessa i rement l eu r s effets. Hobbes 
ne s'y est pas t rompé ; c 'est dans ces pr incipes , si c o n f o r m e s à 
la saine ra ison, qu' i l a dit que la cer t i tude des événemen t s et la 
nécessité m ê m e ne n o u s empêchen t point d ' employer les déli-
bérations, les exhor ta t ions , les r ép r imandes et les louanges , les 
peines et l e s r écompenses , puisqu 'e l les servent et por ten t néces-
sairement les h o m m e s à faire cer ta ines ac l ions ou à s 'en abs teni r . » 

C'est sur tout dans le Système de la nature de d 'Holbach que 
se trouve développée la théor ie qui pré tend que la responsabi l i té 
pénale peu t être séparée de la responsabi l i té mora le . « Les lois 
pénales, dit d 'Holbach, sont des moti fs q u e l ' expér ience nous 
montre comme capables de contenir ou d ' anéan t i r les impul -
sions, que les pass ions d o n n e n t aux volontés des h o m m e s (2)... 
Les lois ne sont fai tes que pour ma in ten i r la société, et pour 
empêcher les h o m m e s associés de se n u i r e ; elles peuvent donc 
punir ceux qui commet ten t des actions nuis ib les à leurs s e m -
blables, soit que ces associés soient des agents nécessi tés , soit 
qu'ils agissent l ib rement . . . La folie est sans doute un état in-
volontaire et nécessa i re ; cependant , pe r sonne ne t rouve qu'il 
soit injuste de p r iver les fous de la l iber té . » 

(1) Œuvres de Fontenelle, t . II. p. 616. 
(2) Ne semble-t-il pas que Schopenhauer, J . Stuart-Mill et E. Ferri ont em-

prunté à d'Holbach cette idée que le code pénal est un dénombrement de motifs 
propres à tenir en échec des volontés portées au mal? 
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De nos jours , J. Stuart-Mill a r é s u m é la p e n s é e des détermi-
nistes, en d isant : « Avec ou sans l i b r e arbi t re , la puni t ion est 
jus te dans la mesu re où elle es t nécessa i re pour a t te indre le but 
social, de môme qu'il est j u s t e de m e t t r e u n e bê te f é roceàmor t . » 
Cetle assimilation du cr iminel à u n e bê te mal fa i san te a eu le 
plus grand succès. Déjà Locke avait c o m p a r é le cr iminel à un lion 
ou à un t igre. (Traité du gouvernement civil,ch. Ier.) Cette com-
paraison a été repr i se pa r M. Courcel le-Seneui l ; aussi , les prisons 
sont pour lui « des espèces de m é n a g e r i e s ». (Préparation à 
l'étude du Droit, p. 257.) Après avoir ass imilé les meur t r i e r s àdes 
l ions et à des t igres , on a c o m p a r é les voleurs à des renards . De-
puis que lques années , la compara i son qui a le p lus de succès est 
celle du criminel avec la vipère (1) ou le cbien enragé . « Quand une 
vipère vous saute aux j ambes , dit M. Franc isque Sarcey, vous 
ne vous demandez pas si elle a su iv i son inst inct de vipère. . . 
Lorsqu 'un chien est enragé, il ne m ' i m p o r t e guère de savoir d'où 
lui vient sa rage, je l ' en fe rme et je l ' aba t s . » « Quand u n e vipère, 
un chien enragé, me mord , dit M. le D r Le Bon, je ne me sou-
cie pas de savoir si l 'animal es t r e sponsab l e ou non de son 
méfai t . » (Revuephilosophique, 1881, p . 532; V. auss i Herzen, 
Physiologie de la volonté, p. 143.) M. Fouillée a complété r é n u -
mérat ion des an imaux ma l fa i san t s auxque l s les cr iminels sont 
assimilés : la t aupe désignera le d i f f ama teu r . (La Science sociale, 
p. 316.) Au congrès de Sa in t -Pé te r sbourg , M. Stevens a comparé 
les mendian t s à des puces . 

L'imagination des ph i losophes et des cr iminal is tes ne s'est 
point bornée à che rche r des c o m p a r a i s o n s d a n s le règne ani-
mal, elle en a e m p r u n t é de nouve l l e s au règne végétal et au 
règne minéral . Les cr iminels ont é té comparés pa r M. Georges 
Renard à des p lan tes vénéneuses . P o u r M. Pau lhan , le coupable 
est moins encore qu 'un an imal e t un végétal , c 'est un mauvais 
rouage dans la société. (Revue philosophique, mai 1884.) Enfin, 
M. le séna teur Naquet , qui es t un ch imis te dis t ingué, assimile le 
criminel à une subs t ance cor ros ive : « Si l ' on évite de mettre du 
vitriol dans son thé , c 'est u n i q u e m e n t pour ne pas s 'empoisonner 
et nul lement pour faire expier au vi t r iol le c r ime d 'ê tre corrosif. » 

(1) Dans l 'antiquité, Démocrite avait déjà comparé les criminels à des serpents. 
Philon aussi avait dit que, comme on tue les vipères et autres animaux malfaisants, 
on peut aussi punir les hommes qui deviennent féroces comme les bètes. (V. Grolius 
1. Il, chap. xx, §9 , 3 . ) 

Assurément , si le cr iminel est un mauva i s rouage , une plante 
vénéneuse , une subs t ance corrosive, on p e u t l e suppr imer sans se 
préoccuper de sa responsab i l i t é . Ne b rû l e - t -on p a s l ' ivraie et le 
figuier stéri le? Si le c r imine l es t une vipère , u n chien enragé ou 
toute aut re bê le mal fa i san te , la pénal i té peu t encore ê t re séparée 
de la responsabi l i té mora le . On dé t ru i t les an imaux nuisibles , s ans 
se demander s'ils sont m o r a l e m e n t responsables . « Il est permis , 
dit Leibniz, e t m ê m e nécessa i re de dé t ru i r e des an imaux veni-
meux ou for t nuis ib les , quoiqu ' i l s ne soient pas tels p a r l eu r 
faute. » [Théodicée, § 68.) On condui t m ê m e à l 'abat toi r des 
animaux qui ne sont p a s nuisibles , (les veaux et des agneaux. 
Mais, il ne suffit p a s d ' u n e m é t a p h o r e pour dépoui l ler l ' h o m m e 
de sa p e r s o n n a l i t é ; avan t de dé t ru i re les cr iminels c o m m e des 
vipères ou des chiens en ragés , il faut p rouver que ces h o m m e s 
sont des an imaux . « Avan t de m ' a s s o m m e r , disait Lanju ina is au 
boucher Legendre , fais déc ré te r que je suis un bœuf . » De m ê m e 
on a le droit de dire aux dé te rmin i s t e s de l 'école i ta l ienne : avan t 
d 'é l iminer les h o m m e s cr imine ls comme des an imaux nuisibles , 
prouvez que ce ne son t p a s des h o m m e s . Or cet te preuve , per-
sonne ne l 'a encore faite jusqu ' i c i (1). Le cr ime al tère la na tu r e 
humaine , mais ne la s u p p r i m e pas ; le cr iminel ne cesse pas 
d 'appar teni r à l ' human i t é . La société n e peu t j ama i s t ra i ter un 
homme coupable c o m m e u n a n i m a l ; en le pun i s san t elle doit 
respecter en lui l ' h u m a n i t é , le t rai ter comme u n e pe r sonne . 

Si le cr iminel n ' e s t p a s u n e bê te mal fa isante , dépoui l lée de la 
personnal i té , la société , d isent les dé terminis tes , n ' aura pas 
moins le droit de se dé f end re cont re lui . Assurément , la société 
a le droit de me t t r e le cr iminel d a n s l ' impuissance de nu i r e aux 
autres , m ê m e quand il est p o r t é à nu i re pa r un penchan t irré-
sistible, pa r l ' inst inct n a t u r e l d 'un o rgan i sme malade ou incom-
plet. C'est ce qu 'e l le fai t à l ' égard des a l i énés et des idiots. Mais, 
autre chose es t le p l a c e m e n t d 'un al iéné d a n s une maison de 
santé, au t re c h o s e la dé ten t ion d 'un cr iminel dans u n e pr ison. 
M.le D r Maudsley a b e a u di re que l e s d e u x choses se r e s semblen t 
(le Crime et la Folie, p . 25), la d i f férence qui les sépare est 
i m m e n s e : c 'est pour le s o u m e t t r e à un traitement que l 'on place 
l 'aliéné dans un as i le ; c 'es t p o u r lui infliger u n e peine que l 'on 
dét ient un criminel d a n s une p r i son , après avoir déclaré sa cul-

(1) V. les chapitres sur l'atavisme, l 'anomalie morale. 



pabi l i té . L 'a l iéné es t un m a l a d e , le cr iminel est un coupable. 
Si le cr iminel n 'est pas mora l emen t r e sponsab le , la société, en 
ver tu du droit de défense , ne p e u t que le p l ace r dans un asi le ; 
elle perd le droit de le pun i r . Comment pourra i t - i l ê t re encore 
quest ion d ' app l ique r u n e p e i n e à un ma lade ou à u n inf i rme? 
Est-ce qu'on p u n i t l ' homme qui a u n e maladie suscept ible de se 
c o m m u n i q u e r ? On le soigne, on fait appe le r le médecin , on le 
t ient isolé d a n s une inf i rmerie . Si le c r iminel , assimilé à un 
malade ou à u n inf i rme, n 'est pas mora l emen t r e sponsab le , il ne 
res te p lu s à la société qu ' à le s éques t r e r d a n s un a s i l e ; il f au t l e 
so igner et n o n le pun i r . 

C'est ce q u ' o n t reconnu MM. les D " Maudsley, Benedick, 
Georges R e n a r d , Littré et Robin, Minsloff. « La société ayant 
f ab r iqué ses c r imine l s n'a guère le droit , cela m ô m e impor-
tât-il à son sa lu t , de les t ra i te r avec un espr i t de colère et de 
vengeance . . . Elle doit r enonce r aux m e s u r e s de répress ion ins-
pi rées p a r cet espr i t . »> (Maudsley, le Crime et la Folie, p. 26-24.) 
D'après le s a v a n t doc teu r anglais , la pr ison doit être r emplacée 
pa r un asile ; M. le Dr Benedick, qui lire avec u n e g rande logique 
les c o n s é q u e n c e s du dé te rmin i sme , r econna î t q u e sans le libre 
a rb i t re les n o t i o n s de culpabil i té el de pun i t ion d ispara issent et 
q u e la pe ine doit ê t r e r emplacée p a r le t r a i t e m e n t . (Actes du con-
grès de Borne, p. 324.) On sait que M. le D' Despine, ne voyant 
p lus d a n s l e s a s sa s s in s e t au t r e s cr iminels q u e des ê t res infor-
tunés , a t te in t s d ' anoma l i e s p s y c h i q u e s et p r i v é s de l iber té mo-
rale, consei l le d e les e n f e r m e r d a n s un asile, o ù ils s e ron t sou-
mis à un t r a i t e m e n t . (De la Folie, au point de vue philosophique, 
p. 633.) Ce t r a i t e m e n t ne sera p a s une p u n i t i o n ; il n ' a u r a pour 
but que d ' a t t é n u e r cette s ingul ière anoma l i e psychique , qui 
pousse 1111 d o m e s t i q u e à a s sas s ine r son m a î t r e pour le voler, 
u n e f e m m e à e m p o i s o n n e r son mar i pour é p o u s e r son a m a n t , un 
propr ié ta i re e n d e t t é à incendier sa ma i son a s s u r é e p o u r toucher 
le m o n t a n t de l ' a s su rance , etc., pauvres ê t r e s incomple t s , rusés, 
intel l igents il es t vrai , que lquefo i s m ê m e f o r t ins t ru i t s , mais 
a t te in ts d ' u n e sor te d ' imbécill i té mora le , vo is ine de la folie. 
D 'après MM. Li t t ré et Robin, la r e s p o n s a b i l i t é légale es t aussi 
i n d é p e n d a n t e de la responsabi l i té mora le ; la r esponsab i l i t é légale, 
« n ' ayan t d ' a u t r e but que de p ré se rve r la socié té , soit par la 
séques t ra t ion , soi t pa r l ' in t imidat ion , doit a t t e i n d r e parei l lement 
les a l iénés et les c r imine ls non al iénés ou s u p p o s é s t e l s ; ce qui 

revient à dire qu'il faut t ra i ter les c r imine l s comme des malades 
et les cr iminels t rès dangereux c o m m e des malades t rès dange-
reux » (Dictionnaire de médecine, 13° édi t ion, p. 385.) Qui le croi-
rait? Cette ph ra se de M. Lit tré est un écho de Vauvenargues qui, 
lui aussi, est conduit pa r la néga t ion du l ibre arbi t re à la sup -
pression de la pénali té et à l 'ass imilat ion du c r ime à la maladie : 
«. 11 ne faut pas , dit-il, t ra i ter un scélérat au t r emen t qu ' un ma lade , 
mais il faut le t ra i ter c o m m e un malade » (édition Gilber t , 
p. 215). C'est auss i l 'avis de M. Georges Renard (l'Homme 
est-il libre ? p. 109), de MM. Wirouboff et Minsloff. (Revue de 
philosophie positive, mai- juin 1872, sep tembre-oc tobre 1880, 
p. 222.) 

Effrayés de cette impuni té des ma l fa i t eu r s , d ' au t re s c r imina-
listes dé terminis tes veulent r a s su re r la société con t re les consé-
quences de leur théorie, et , t o m b a n t d a n s un excès cont ra i re , pro-
posent de punir les cr iminels non à ra ison de l eu r culpabilité, 
qui disparaît avec le l ibre arbi t re , mais à raison de leur nocuité. 
11 faut se débarrasser des c r iminels , s ans se préoccuper de l eu r 
responsabil i té mora le ; il f au t les éliminer. Ce sont des ê t res nui-
sibles, cela suff i t ; en les é l iminan t , on épurera la société. C'est 
la théorie de l 'école i ta l ienne d ' an th ropo log ie cr iminel le , de 
MM. Lombroso, Garofalo, E. Fer r i ; c 'est aussi la doctr ine de 
MM. les Drs Daily, Eéré, Huber t Boëns, Le Bon. Dès 1864, bien 
avant M. le D r Lombroso , M. le Dr Daily la p ropose : « Si l 'on 
se met, dit-il, en présence du but d e l à pénal i té , il faut admet t re 
(pie les au teurs d 'actes cr iminels sont, a l iénés ou non, ent ière-
ment responsables (1). » « Il faut , dit auss i M. Eéré, r ép r imer les 
actes nuisibles et exiger la r épara t ion d u dommage , quel qu 'en 
soit l ' auteur (2). » A propos d 'une affa i re conce rnan t un accusé 
de meur l re que les mag i s t r a t s avaient t rouvé i r responsable et 
renvoyé des poursu i tes , M. le Dr Huber t Boëns s 'é tonne que le 
juge d ' instruct ion ait r endu une o rdonnance de non-lieu, et il 
émet l 'avis que cet accusé aura i t dû ê t re c o n d a m n é à la peine 
capitale ou aux t ravaux forcés à perpé tu i té , un iquemen t parce 
qu'il était dangereux. Selon lui, « c h a q u e citoyen doit être jugé 
dans les actes de sa vie publ ique , non pas con fo rmémen t à son 
état de conscience ou d ' inconscience seu lement , mais conformé-
ment aux dommages que ses actes ont occasionnés à ses sem-

(1) Annales médico-psycholotjiques, 1864, p. 270. 
12) Ibid., 1887, p . 101. 



b lab les » ( i ) . Cette justice de débarras o b t i e n t l ' app roba t ion do 
M. le D r Le Bon : « P o u r tous , a l iénés ou s a i n s d ' espr i t , la répres-
sion doit ex is te r (2). » 

Je suis vé r i t ab lement su rp r i s de voir d e s m é d e c i n s auss i dis-
t ingués q u e MM. Dallv, Féré , B o ë n s et Le Bon éc r i r e q u ' o n doit 
r é p r i m e r les ac tes nu i s ib le s , abs t rac t ion fa i te de l ' é ta t m e n t a l 
des a u t e u r s de ces ac t e s . P u n i r u n h o m m e p a r c e qu ' i l e s t nui-
sible, s ans r e c h e r c h e r s ' i l est r e s p o n s a b l e , c ' e s t voulo i r p u n i r les 
a l iénés , c 'es t s u p p r i m e r l ' a r t ic le Ci du code péna l . M. le Dr Féré 
ne r e c u l e p a s d e v a n t ce t t e c o n s é q u e n c e : « On a fai t , di t- i l , un 
g r and mér i te a u x a l i én i s tes d u c o m m e n c e m e n t d u siècle, qu i ont 
élevé, su ivan t la f o r m u l e consac rée , les a l i énés à la condi t ion 
de m a l a d e s ; il m e s e m b l e q u e le m e i l l e u r m o y e n d ' a c h e v e r leur 
réhabi l i ta t ion , si tant es t q u e cet te r éhab i l i t a t ion soit nécessa i re , 
n 'es t p a s de les s o u m e t t r e à des lois d ' excep t ion , m a i s d ' en faire 
des h o m m e s soumis à la r èg le c o m m u n e , h a b i t u é s à p a y e r l eu r s 
det tes , c 'es t -à-di re s o u m i s à la r e sponsab i l i t é ma té r i e l l e de l eu r s 
ac tes » (3). 

Cette p ropos i t ion de M. le D r Fé ré et de q u e l q u e s a u t r e s c r imi -
nal i s tes , de t r a i t e r l ' a l i éné c r im ine l c o m m e le c r imine l n o n al iéné, 
est la conséquence de la néga t ion du l ibre a r b i t r e . Aux yeux d 'un 
p a r t i s a n du l ibre a rb i t r e , le c r i m e est i m p u t a b l e au c r imine l non 
al iéné pa r ce qu' i l p o s s è d e le l ibre a rb i t r e , et n ' e s t p a s i m p u t a b l e 
a u c r imine l a l iéné p a r c e q u e ce d e r n i e r es t p r ivé du l ibre a rb i t r e 
p a r la m a l a d i e . Mais, si le l ib re a rb i t r e n ' ex i s t e n i p o u r l 'un ni 
pour l ' au t re , le vér i tab le f o n d e m e n t de l ' imputab i l i t é d i spara î t , 
la d i f férence essent ie l le q u i s é p a r e l 'a l iéné d u n o n a l iéné s ' éva-
noui t , e t la négat ion de la r e sponsab i l i t é m o r a l e , ne l a i s s a n t p lus 
subs i s t e r q u e la r e sponsab i l i t é matér ie l le , condu i t à ce t te é t r a n g e 
proposi t ion d ' app l ique r le m ô m e t r a i t e m e n t à l ' a l i énée ! à l ' h o m m e 
sain d 'espr i t . 

A quoi sert a lo rs l ' é tude d e s m a l a d i e s m e n t a l e s ? Quoi ! l o r sque 
cet te sc ience si difficile de la folie é ta i t d a n s l ' en fance , la j u s t i ce 
n 'a j a m a i s voulu p u n i r l ' a u t e u r d 'un acte nu i s ib l e , q u e lo r squ ' i l 
était m o r a l e m e n t r e s p o n s a b l e . Bien p lus , d ' a p r è s la loi civile, 
l 'a l iéné n ' e s t m ô m e pas t e n u de r é p a r e r le d o m m a g e qu ' i l a c a u s é 
pa rce qu 'on ne p e u t r e p r o c h e r a u c u n e f a u t e à l ' h o m m e qu i a cessé 

I) Revue de philosophie positive, juillet-août 1879. 
(2) Revue philosophique, 1881. p . 531. 
(3) Revue scientifique du 24 mai 1890. 

d'être conscient et ma î t r e de se s ac tes . Et a u j o u r d ' h u i que la 
science des ma lad ies m e n t a l e s a fai t t a n t de p rogrès , b ien qu ' i l 
en res te encore b e a u c o u p à fa i re , vous proposez à la jus t i ce de 
ne plus d i s t inguer , d a n s la r é p r e s s i o n , le vicieux de l ' a l i éné , 
parce que celte d is t inct ion es t difficile à faire, q u e des e r r e u r s 
peuvent ê t re c o m m i s e s ! Je ne vois p a s ce q u e la société gagnera i t 
en sécuri té en con fondan t le coupab le et le m a l a d e d a n s la m ê m e 
répress ion, mais je vois ce qu 'e l l e y p e r d r a i t en jus t ice . Est-il 
bien s û r q u e la cra in te d u c h â t i m e n t pu isse con ten i r l ' a l i éné ? 
F.t lors m ê m e qu 'e l le le p o u r r a i t , serai t- i l j u s t e d ' app l ique r u n e 
peine à u n h o m m e m a l a d e , qui est dépossédé p a r la ma lad ie 
de sa l iber té m o r a l e ? 

A quel les dép lo rab les c o n s é q u e n c e s on about i t , lo r squ 'on cesse 
d ' appuyer la responsabi l i t é légale su r la r e sponsab i l i t é m o r a l e ! 
Tandis que les u n s p r o p o s e n t de so igner c o m m e des m a l a d e s ou 
des in f i rmes les assass ins , l es vo leurs , les e m p o i s o n n e u r s et les 
incendia i res , les a u t r e s conse i l len t à la jus t i ce de r e n d r e l ' a l i éné 
responsable de se s ac tes . Si le l ib re a rb i t re , ce f o n d e m e n t d u 
droit et de la mora le , a t t e s t é p a r les fai ts , b ien p lus q u e p a r les 
r a i sonnements , avait encore beso in d ' u n e p r e u v e , ne la t rouvera i t -
il pas d a n s les c o n s é q u e n c e s d u dé t e rmin i sme , qui abou t i t à l ' im-
punité ou à l 'applicat ion du d r o i t c o m m u n à l ' a l iéné ? 

Pour p rouver q u e la r e sponsab i l i t é légale p e u t ê t r e s é p a r é e de 
la responsabi l i té mora l e , on ob j ec t e q u e la loi en p u n i s s a n t u n 
grand n o m b r e d 'ac tes d o m m a g e a b l e s non in ten t ionne l s , t e l s q u e 
l 'homicide involonta i re , s é p a r e la péna l i t é de la r e sponsab i l i t é 
morale . J 'a i dé jà m o n t r é , d a n s le chap i t r e p r é c é d e n t , q u e m ê m e 
pour ces fai ts , le d o m m a g e seu l ne suff i t p a s p o u r e n t r a î n e r 
l 'applicat ion d ' une pe ine ; il f a u t d é p l u s la cons ta t a t ion d ' u n e 
faute, impu tab l e à u n e p e r s o n n e m o r a l e m e n t r e s p o n s a b l e . 
L ' au teur d 'un h o m i c i d e invo lon ta i re n 'es t p u n i q u e si on p e u t 
lui r ep roche r u n e négl igence , u n e i m p r u d e n c e , u n e inobserva t ion 
des r èg lemen t s , u n e f au t e qu ' i l au ra i t drt, qu' i l aura i t pu ne p a s 
commet t re . Si l ' homic ide n ' e s t c ausé p a r a u c u n e f a u t e , il res te 
accidentel , casuel et n 'es t p a s pun i s sab le . Même en m a t i è r e de 
cont ravent ion , si la maté r ia l i t é du fai t suffi t , c 'es t pa r ce q u e la 
fau te est p r é s u m é e . D ' a p r è s n o s lois, la responsab i l i t é péna le et 
m ê m e la responsabi l i t é civile s u p p o s e n t t o u j o u r s le l ib re a rb i t r e . 

Cependant , les dé t e rmin i s t e s ins is ten t . Lo r squ ' on es t , d i s en t -
ils, en état de légi t ime d é f e n s e , on peu t tue r son a g r e s s e u r , 



m ô m e lorsqu ' i l est pr ivé de r a i s o n et de l iber té , tel qu 'un fou ou 
u n h o m m e ivre. Pourquo i la soc ié té , a t t a q u é e p a r le cr iminel et 
p a r suite en é ta t de légi t ime d é f e n s e , ne pourra i t -e l le pas le 
p r ive r de la l iber té ou m ê m e de la vie ? Elle ne le peu t pas au nom 
du droi t de lég i t ime défense , p a r c e q u e ce droi t n 'exis te plus, 
lo r sque le c r imine l est a r r ê t é ; a u m o m e n t où la pe ine est appli-
quée , le c r imine l esl d a n s l ' i m p u i s s a n c e de nu i r e , le droit de 
dé fense est épuisé . L'état de l ég i t ime d é f e n s e suppose u n danger 
actuel, imminent; un d a n g e r pa s sé e t u n d a n g e r éventue l , loin-
tain, excluent la nécess i té de la d é f e n s e . Les t e r m e s de l 'article 
328 du code péna l le d i s e n t e x p r e s s é m e n t : « Il n ' y a ni c r ime ni 
délit loi ' sque 1 homic ide , les b l e s s u r e s et les coups é ta ien t com-
m a n d é s p a r la nécess i té actuelle de la légi t ime dé fense de soi-
m ê m e ou d ' au t ru i (1). »> Lor sque l a soc ié t é p u n i t u n h o m m e pour 
u n m e u r t r e c o n s o m m é , il ne p e u t p l u s ê t re ques t ion p o u r elle 
de se d é f e n d r e con t r e les d a n g e r s d e c e m e u r t r e . 

Mais, d i r a - t -on , la société a be so in de se d é f e n d r e contre le 
d a n g e r fu tu r des c r i m e s à venir . Il n ' y a p a s de lég i t ime défense 
con l re les ag res s ions f u t u r e s . Il f a u t u n e agress ion actuelle. 
L o r s q u ' u n e agress ion se p rodu i t , on a l e d ro i t de la r e p o u s s e r en 
inf l igeant à l ' ag resseur des v io lences ; mais , qui pou r r a i t pré-
t end re q u e l 'homicide ou b l e s s u r e s s o n t jus t i f iés p a r la légit ime 
défense , si l ' agress ion n 'est q u e f u t u r e , éventuel le , incer ta ine ? 

Quelques c r imina l i s tes t r o u v a n t i n s u f f i s a n t e la just i f icat ion du 
d ro i t de p u n i r p a r le droi t de l é g i t i m e d é f e n s e , en ont che rché le 
f o n d e m e n t d a n s le droi t de c o n s e r v a t i o n . La société, disent-i ls , 
a le droi t de se conse rve r , elle e x e r c e ce droi t p a r l a puni t ion des 
c r imine l s . Mais suffit-il de di re q u e la socié té a le droi t de puni r 
pa rce que la pun i t ion des m a l f a i t e u r s i m p o r t e à sa conservat ion ? 
Xe faut-i l p a s encore qu 'e l le p r o u v e q u ' e l l e exe rce ce droi t avec 
j u s t i c e ? Tous les m o y e n s de c o n s e r v a t i o n ne son t p a s légit imes. 
La fin ne jus t i f i e pas les m o y e n s . Il f a u t q u e la pe ine appl iquée 
aux ma l f a i t eu r s soit j u s t e , q u e le c r im ine l ne pu i s se pas se 

(t) - N'est pas punissable, dit l 'art . 49 du nouveau code pénal italien, celui qui 
a commis le fait, s il a été contraint par la nécessité de repousser, par lui-même ou 
par autrui, une violence actuelle et injuste. .. ,, La légitime défense, dit l 'art. 79 du 

e p é n a l est celle qui est nécessaire pour repousser une attaque ou une 
menace injuste et immédiate » etc. Cette distinction du droit de défense et du droit 
de punir a été faite par MM. Ortolau, Bertauld, Franck, Caro. C'est M. le duc de 
Broglie qui a le premier mis eu lumière la différence de ces deux droits dans une 
etude remarquable publiée en 1828 et insérée au t. I, p. 148 de ses Ecrits et Dis-
cours. 

plaindre de son app l ica t ion . Or, la p e i n e n ' e s t j u s t e que si elle 
est app l iquée à u n coupable qui l 'a méritée p a r u n e fau te sc iem-
meut et l i b r emen t c o m m i s e . 11 ne su f f i t p a s de d i re q u e la peine 
est un moyen uti le, nécessa i r e à la c o n s e r v a t i o n de la soc ié té ; il 
faut encore d é m o n t r e r q u e son e m p l o i es t lég i t ime, à m o i n s de 
confondre l 'ut i le avec le jus te . Avec le l ibre a rb i t r e la pe ine est 
juste . Mais, si l ' a u t e u r d ' u n ac te c r i m i n e l n ' e s t p a s m o r a l e m e n t 
r e sponsab le , il cesse d ' ê t r e c o u p a b l e . Dès lors , c o m m e n t p o u r -
rait-on p u n i r u n e v ic t ime de la f a t a l i t é ? 

Pour tan t , di t Leibniz, « pu i squ ' i l e s t su r e t e x p é r i m e n t é q u e 
la cra in te des c h â t i m e n t s et l ' e s p é r a n c e des r é c o m p e n s e s sert à 
faire abs t en i r les h o m m e s d u ma l e t les oblige a t â c h e r de bien 
faire, on au ra i t ra i son et droi t de s ' en serv i r , q u a n d m ê m e les 
h o m m e s ag i ra ien t néce s sa i r emen t , p a r q u e l q u e espèce de néces-
sité que ce pou r r a i t ê t re » ( I ) . Dire q u e la société se s e r t de la 
peine pour c o n t r a i n d r e les h o m m e s à l ' observa t ion des lois, c ' es t 
dire qu 'e l le a le d ro i t de pun i r , p a r c e q u e la pe ine lui est u t i le 
pour se conse rver . Cet a r g u m e n t r e n t r e d a n s celui de la dé fense 
et de la conse rva t ion . A s s u r é m e n t , avec le d é t e r m i n i s m e , la 
menace de la pe ine se conçoi t c o m m e un motif s e rvan t à é lo igner 
du c r ime ; m a i s son application c e s s e d ' ê t r e lég i t ime, pu i squ 'e l l e 
esl faite à des h o m m e s qu i ne s o n t pas coupab les . P u n i r u n 
h o m m e sans qu ' i l l 'ait mér i t é , c ' es t fa i re de l ' h o m m e un ins t ru -
ment de t e r r e u r , u n moyen d ' i n t im ida t i on c o n l r e toute jus t ice , 
c 'est fa i re u n e v ic t ime au nom d u sa lu t publ ic , ce n 'es t plus 
puni r un c o u p a b l e a u n o m de la j u s t i c e . « L ' h o m m e exis te c o m -
me fin en soi, e t non s imp lemen t c o m m e m o y e n , à la d isposi t ion 
arbi t ra i re de telle ou telle volonté (2). » 

Cependant , a j o u t e e n c o r e Leibniz , « on inflige d e s pe ines â u n e 
bête, quo ique des t i t uée de ra i son et de l iber té , q u a n d on juge 
que cela peu t se rv i r à la cor r iger (3) ». Il est exact q u ' o n m e n a c e 
du fouet les a n i m a u x pour les d r e s s e r ou les c o r r i g e r ; m a i s 
peut-on e m p l o y e r à l ' égard des h o m m e s les m ê m e s p r o c é d é s de 
dressage e t de co r rec t ion q u ' à l ' é g a r d d e s a n i m a u x ? On s ' app ro -
prie les a n i m a u x , on les dé t ru i t , o n les m a n g e ; d i r a - t -on q u ' o n 
peut pa r ana log ie s ' a p p r o p r i e r l e s h o m m e s ou les tuer? Mais 
pourquoi , ob j ec t e ron t les d é t e r m i n i s t e s , lo r sque n o u s cor r i -

(1) Théodicée, § 71. , 
(2) Kant, Principes métaphysiques de la morale, ed. T i s so t , p . 7 - . 
(3) Théodicée, § 69. 



geons uu an imal , d i s o n s - n o u s q u e n o u s le punissons ? C'esl 
pa r ce q u e n o u s ne le c o n s i d é r o n s pas alors, a insi q u e le fait 
Leibniz, c o m m e un ê t re c o m p l è t e m e n t pr ivé d ' in te l l igeuce et de 
l iber té . Nous avons un si vif s e n t i m e n t de n o i r e l ibre arbi t re 
q u e n o u s s o m m e s p o r t é s à a t t r ibue r le l ibre a rb i t r e aux an imaux . 
Ne voi t -on p a s les e n f a n t s se f â c h e r m ê m e con t r e les choses, 
l eu r a d r e s s e r des r e p r o c h e s , les pun i r ? 

Les dé t e rmin i s t e s r e c o n n a i s s e n t e u x - m ê m e s qu ' i l e s t in jus te 
de p u n i r un h o m m e qu i n ' e s t p a s l ibre . Après avoir a f f i rmé qu 'on 
peut , au nom de l ' i n t é r ê t social , conci l ier la péna l i t é avec le dé-
t e rmin i sme , d 'Holbach r e c o n n a î t q u e « la loi est i n ju s t e quand 
elle pun i t l es h o m m e s p o u r des f a u t e s q u e les beso ius de leur 
n a t u r e et q u e la cons t i t u t i on de la société leur ont r e n d u e s néces-
s a i r e s ; qu 'e l l e est i n j u s t e e t i n sensée lo r squ ' e l l e les chât ie pour 
avoir suivi des p e n c h a n t s q u e la société e l le -même, que l 'opinion 
publ ique , q u e les c o n s t i t u t i o n s consp i r en t à l eu r d o n n e r » i l ) . 
La Mettr ie p ropose a u s s i la suppres s ion de l a pe ine p o u r « ceux 
don t la volonté es t d é p r a v é e et la consc ience é te in te »> ; il es t ime 
« qu ' i l s son t assez p u n i s p a r leur r e m o r d s q u a n d ils r ev iennen t 
à e u x - m ê m e s »> (2). Ces s o u f f r a n c e s mora l e s , don t l ' ex i s tence est 
con t rad ic to i re avec son s y s t è m e , lui pa ra i s sen t m ê m e avec raison 
i n j u s t e s , ca r , a j o u t e - t - i l , « la n a t u r e aura i t dù, en ce cas , ce nie 
semble , en dé l iv re r d e s m a l h e u r e u x e n t r a î n é s p a r u n e fatale 
nécess i t é ». 

C e p e n d a n t , t o u t en r e c o n n a i s s a n t qu ' i l n 'es t p a s j u s t e de pun i r 
un h o m m e qu i n ' e s t p a s m o r a l e m e n t r e s p o n s a b l e de ses actes, 
un cer ta in n o m b r e de p h i l o s o p h e s e l c r imina l i s t e s dé te rmin is tes 
se r é s i g n e n t à l ' app l i ca t i on d ' u n e pe ine i n j u s t e , pa r ce que la 
jus t i ce n ' e s t p a s de ce m o n d e . « Les mora l i s t e s , dit M. le I)r Le 
Bon, h a b i t u é s à c ro i re q u ' u n e p rov idence b ienve i l lan te gouverne 
le m o n d e d ' u n e m a n i è r e équ i t ab le et q u e l eu r jus t i ce idéale 
est r e i n e des choses , s ' i n d i g n e r o n t s ans doute q u ' u n individu 
pu i s se ê t r e pun i p o u r u n e f a u t e don t il n 'es t pas coupab le . Mais, 
ces h o m m e s j u s t e s qu i n ' o n t j a m a i s vécu q u e d a n s les l ivres 
oubl ien t t o u j o u r s qu' i l n ' y a a u c u n e conco rdance en t r e la réali té 
des choses et l e u r s r ê v e r i e s (3). » En d ' au t r e s t e r m e s la jus t ice 
n ' e s t pas de ce i nonde ; l e s b i e n s el les m a u x son t r é p a r t i s sans 

(I) Système de la nature, t. I, p . 229. 
(2; L'Homme machine, p . 59. 
(3) Revue philosophique, 1881, p. 337, 

équi té ; les u n s s o n t b e a u x et in te l l igents , l e s a u t r e s laids e t s tu -
p ides ; la n a t u r e es t i n ju s t e , il 11e f a u t pas d e m a n d e r à la société 
plus de jus t i ce . P l a ignons le c r imine l qu i es t pun i p o u r des fa i ts 
dont il n ' e s t p a s r e s p o n s a b l e , c o m m e n o u s p l a ignons l ' an imal q u e 
nous e n v o y o n s à l ' aba t t o i r ; ma i s , dès l ' i ns tan t q u e des h o m m e s 
sont nu i s ib les , ils do iven t pé r i r . Le sa lu t de la société l 'exige. « La 
just ice, s'écrie-t-011, p r o t e s t e con t r e u n e souf f r ance q u e la société 
inflige à l ' individu si cet indiv idu , n ' e s t q u e la vic t ime de la f a t a -
lité de son o r g a n i s m e . Eli b i e n ! di t M. Garofa lo , si la sou f f r ance 
infligée es t nécessa i r e p o u r le s a l u t de la société q u e la jus t ice 
abstrai te p ro tes te , n o u s n 'y p o u v o n s r i e n . Le inonde en t i e r ne 
p résen te q u ' u n spec tac le c o n t i n u e l de s e m b l a b l e s in jus t ices , car 
dans ce t r i s te m o n d e 01111e fai t q u e souf f r i r à c ause des d é f a u t s 
du corps et de l ' e sp r i t . . . Si l ' éga l i t é n ' e s t p a s de ce m o n d e , il 
faut qu' i l y ait des h e u r e u x et d e s m a l h e u r e u x s a n s l eu r f au t e . 
Cette in jus t ice - là es t i n é v i t a b l e . La jus t i ce h u m a i n e ne p e u t 
qu ' imi ter la n a t u r e en d o n n a n t l ' exc lus ion à ceux qui 11e sont 
pas adap t é s à l ' ex i s t ence sociale (1). » 

C o m m e n t ! vous r e c o n n a i s s e z avec loyau té q u e dans votre 
théorie la p e i n e est i n j u s t e , e t vous ne reculez p a s devan t cet le 
c o n s é q u e n c e ! Vous consen t ez à p u n i r i n j u s t e m e n t 1111 h o m m e 
qui cesse d ' ê t r e c r imine l à vos yeux , qu i n ' e s t p lus q u ' u n m a l a d e 
ou un i n f i r m e ! Vous v o u s rés ignez t r a n q u i l l e m e n t à cet te i n ju s -
tice pa rce que , d i t e s -vous , la jus t i ce n ' e s t p a s de ce m o u d e , q u e 
la société n ' e s t pas t enue d ' ê t r e p l u s j u s t e que la n a t u r e ! E11 vé-
ri té, c ' e s t p r o p o s e r à la j u s t i c e h u m a i n e u n é t r ange modèle q u e de 
lui consei l ler l ' imi ta t ion de la n a t u r e , q u i n 'a n u l s o u c i d u droi t e t 
11e conna î t q u e la loi d u p lu s fo r t , q u i tue , b r û l e , noie des mi l -
liers de v i c t i m e s i n n o c e n t e s p a r d ' i n n o m b r a b l e s fléaux, acc idents , 
inondat ions , volcans , exp los ions de gr i sou , t e m p ê t e s , etc. Vous 
voulez donc s u p p r i m e r toute d is t inct ion e n t r e l ' o rd re m o r a l e t 
l 'o rdre p h y s i q u e , r e m p l a c e r les lois m o r a l e s p a r les lois zoolo-
giques, t r a i t e r l ' h o m m e c o m m e u n a n i m a l ? e t c 'es t pou r about i r 
à une jus t i ce sociale qu i app l ique ra des pe ines i n j u s t e s q u e vous 
voulez r é f o r m e r le code p é n a l ! Ce son t là « les n o u v e a u x ho r i -
zons » q u e vous ouvrez à la légis la t ion c r imine l l e ! J 'avais pensé 
jusqu ' ic i q u e le p rog rè s cons i s t a i t à fa i re p é n é t r e r t ou jou r s de p lu s 
en p lus la jus t i ce et l ' h u m a n i t é d a n s n o s codes , e t qu 'on ne devait 

(11 Criminologie, p . 312. 
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pas se l a s se r de r é p é t e r le m o t de Royer -Col l a rd : « De la jus t ice ! 
encore de la jus t i ce ! t ou jou r s de la jus t i ce ! » Et c ' e s t l ' in jus t ice 
et la b ru ta l i t é que vous vous p roposez d ' y fa i re e n t r e r ! Où sera 
le p rogrès ? 

M. Dubuisson , m é d e c i n à l 'as i le Sa in te -Aune , r econna î t auss i 
q u e les sen t imen t s d e j u s t i ce s o n t f ro i ssés l o r s q u ' o n sépare la 
peine de la r e s p o n s a b i l i t é m o r a l e ; il n ' accep te cet te nécessité 
d o u l o u r e u s e q u e p a r c e q u e l ' in té ré t social exige le sacrifice de 
l ' individu. « L ' h o m m e , dit-il, n e s a u r a i t ê t re cons idé ré que 
c o m m e m e m b r e d u c o r p s socia l . Or, si l ' h o m m e n 'exis te (pie 
c o m m e m e m b r e d u c o r p s social , il va de soi qu ' i l doit subir 
toutes les ex igences d e la col lect ivi té , c o m m e il en reçoi t tous 
les avan tages , et si l ' in té ré t de cel le collectivité ne p e u t s'ac-
c o m m o d e r de conc i l i e r le deg ré de la pe ine avec le degré de la 
responsab i l i t é m o r a l e , q u e l q u e d o u l o u r e u x q u e cela pu isse être 
p o u r n o s s e n t i m e n t s d e géné ros i t é et de jus t ice , il f a u t nous 
s o u m e t t r e à p r e n d r e par t i con t r e l ' ind iv idu . » 31. Li t t ré avait 
c o m m e n c é p a r di re : « la société a d ro i t su r le m a l f a i t e u r » sans 
qu 'e l le ait beso in d e r e c h e r c h e r s'il a l i b r e m e n t commis le 
c r ime . Les d é t e r m i n i s t e s qu i l 'ont suivi , c o m p r e n a n t q u e la peine 
a insi app l iquée à u n ê t r e i r r e sponsab l e n 'es t pas j u s t e , m a i s que 
la société ne p e u t s ' e n passer , en son t venus à di re q u e l ' in té-
r ê t social p r i m e la j u s t i c e . Au c o n g r è s de R o m e , M. Daily, pro-
f e s seu r d ' a n t h r o p o l o g i e à Par i s , n 'a pas hés i té à a f f i r m e r que 
« la société a un d r o i t abso lu su r c h a c u n de se s m e m b r e s ». 
M. Molescholt a e x p r i m é la m ê m e idée en d i s a n t q u e « la 
pe ine est l ' express ion d e s ex igences de l ' espèce » (1). Jusqu ' ic i il 
était u n i v e r s e l l e m e n t r e c o n n u q u e le bu t de la soc ié té était la 
pro tec t ion des d ro i t s i n d i v i d u e l s , q u e l ' h o m m e n ' e n t r e p a s sans 
droi t d a n s la société et qu ' i l y appor t e ses facu l tés , son droi t à les 
exercer l ib rement , qu ' i l ne p e u t ê t re p r ivé de sa vie, de sa liberté, 
de sa f o r t u n e q u e d a n s la m e s u r e où la j u s t i ce le p e r m e t , c 'est-
à -d i r e lo rsqu ' i l a m é r i t é u n e pun i t i on p a r u n e f a u t e nu i s ib le à la 
socié té . Dire q u e la s o c i é t é a un droi t abso lu s u r c h a c u n de ses 
m e m b r e s , qu 'e l le p e u t le f r a p p e r d ' u n e pe ine i m m é r i t é e d a n s 
l ' in térê t généra l , q u e la jus t i ce sociale n ' e s t pas t enue d ' ê t r e plus 
j u s t e q u e la na tu re , c ' e s t vouloi r r a m e n e r l ' h u m a n i t é à l ' an ima-
lité, r e m p l a c e r les lois m o r a l e s p a r l e s lois zoo log iques . L ' e r reur 

11) T. II, p . 203. 
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des na tu ra l i s t e s es t d ' app l ique r à l ' h o m m e d e s vér i tés zoologiques 
qui ne c o n c e r n e n t que les a n i m a u x , de c o n s i d é r e r l ' h o m m e 
comme un é l émen t de l ' o rgan i sme social n ' a y a n t pas de dro i t s 
propres c o m m e u n e cellule (1), c o m m e u n e molécu le (2), c o m m e 
un mic robe (3). P o u r r é p o n d r e a u r e p r o c h e qui lui a été fait 
avec ra i son de sacr i f ier l ' i nd iv idu à l ' i n t é r ê t de la s o c i é t é , 
M. Garofalo a écr i t « q u e l ' i nd iv idu ne r e p r é s e n t e q u ' u n e mo lé -
cule de la soc ié té ; q u e p a r c o n s é q u e n t il ne p e u t f a i r e valoir son 
droit, q u a n d sa conse rva t ion m e t t r a i t en d a n g e r celle de l ' o rga -
nisme social (4). » 

L 'homme n 'es t ni u n e cellule, ni u n e molécu le , ni un mic robe , 
mais u n e p e r s o n n e mora l e a y a n t d e s d ro i t s p r o p r e s qu' i l t ient 
de sa na tu re et q u e la société ne p e u t r e s t r e i n d r e q u e l o r sque 
la just ice le pe rme t . Il n 'est p a s exac t de d i re q u e la socié té 
possède sur ses m e m b r e s un d ro i t i l l imité et qu 'e l le p e u t , p o u r se 
conserver , violer les dro i t s des c i toyens et m é c o n n a î t r e la jus t ice , 
alors que sa pr inc ipale miss ion est de la fa i re r é g n e r . Si la société 
ne pouvait se c o n s e r v e r qu 'en v io lant la j u s t i ce , elle n ' a u r a i t plus 
de ra ison d ' ê t r e ; s ans jus t i ce , la socié té n ' a u r a i t p lus de p r ix . 

Si la peine appl iquée à un h o m m e i r r e sponsab l e est in jus te , de 
l'aveu m ê m e des dé te rmin i s t e s , pense- t -on q u ' o n t rouvera d e s 
magis t ra ts pour la p rononce r ? Si le c r imine l n ' e s t p lu s q u e la 
victime de la fa ta l i té , croit-on q u e le j u g e , f e r m a n t les yeux s u r 
l ' injustice de la condamna t ion , se r é s o u d r a à lui r av i r la vie ou 
la l iberté ? Quel est le j uge qui ose ra i t d i re à un accusé : « Je sais 
que vous n 'ê tes pas r e sponsab le d u délit q u e vous avez c o m m i s ; 
vous êtes une vict ime d e l à fa ta l i t é ; je v o u s p la ins , m a i s j e vous 
condamne n é a n m o i n s à la p r i son , aux t ravaux forcés , à la peine 
de mor t » '? Le devoir de p u n i r n 'est- i l p a s d é j à assez pénib le à 
remplir pour le magis t ra t , q u a n d il songe aux c o n s é q u e n c e s terr i -
bles que son a r r ê t va e n t r a î n e r non s e u l e m e n t pour l ' accusé , 
mais encore p o u r sa f e m m e et ses e n f a n t s '? N'est-il p a s dé jà bien 
douloureux de c o n d a m n e r un p r é v e n u d e v a n t sa m è r e , qui c ro i t 
encore à son innocence , ou de d é s h o n o r e r u n pè re devan t s e s 
enfants , qui j u s q u ' a l o r s l ' ava ient a i m é et r e spec té ? Quels t r i s tes 
moments que ceux « où la péna l i té p r o n o n c e un n a u f r a g e ! 

(1 Dubuisson, p. 64, Archives (T anthropologie criminelle. 
(2) Garofalo. p. 227. 
(3) Dr Lacassagnc. 
(I) Criminologie, p . 2¡7. 
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Quelle m i n u t e l 'onèbre que celle où la société s 'é loigne et con-
s o m m e l ' i r r épa rab le a b a n d o n d ' u n ê t re p e n s a n t (1) ! » La f emme 
et les e n f a n t s de celui qu i p a r u n e c o n d a m n a t i o n va pe rd re l 'hon-
neu r avec la l iberté ne seront - i l s pos e u x - m ê m e s at teints , 
quo ique i nnocen t s , par la c o n d a m n a t i o n du mar i ou du père ? 
P o u r se ra id i r con t r e les e n t r a î n e m e n t s de la p i t ié , le m a g i s t r a t a 
besoin de croire à la culpabi l i té de l ' accusé ; cel te pensée lui per-
m e t de f a i r e taire le s en t imen t de c o m m i s é r a t i o n q u e lui inspi rent 
le p révenu et sa fami l le , e t lui d o n n e la force de r emp l i r ses aus-
tè res fonc t ions . Mais q u i a u r a i t le c o u r a g e de p u n i r un accusé 
u d i r n e d ' une o rgan i sa t ion d é f e c t u e u s e d u c e r v e a u et de toute 
a u t r e cause f a t a l e? S'il lui fa l la i t app l ique r une pe ine qu i ne 
sera i t p a s mér i t ée , sa consc ience se r évo l t e ra i t e t lui imposera i t 
l ' abandon de ses f onc t i ons . Quan t à moi, a y a n t été appelé 
d e p u i s de longues a n n é e s à e x e r c e r ce r edou tab l e pouvoir de 
j u g e r les h o m m e s coupab les , j e n ' a i p a s eu d ' a u t r e préoccupa-
lion q u e de m e r e n d r e u n c o m p t e exact de la responsabi l i t é 
m o r a l e des p r é v e n u s . Je n ' a i d é c l a r é u n h o m m e coupab le que 
l o r sque j ' a i acqu i s la convic t ion q u e le déli t r ep roché avait 
é té p a r lui s c i e m m e n t e t l i b r e m e n t c o m m i s . Cette c royance au 
l ibre a rb i t r e des accusés m e p a r a î t si b ien le f o n d e m e n t de la 
pénal i té , qu ' i l m e serai t i m p o s s i b l e de p r o n o n c e r une condam-
nat ion et par sui te de conse rve r n i e s fonct ions , si je cessais de 
cro i re à la r e sponsab i l i t é m o r a l e des c r imine l s . A défaut de 
j uges , t rouvera - t -on des m é d e c i n s p o u r r emp l i r cet te besogne de 
sa lubr i t é , qu i cons i s te ra à é l i m i n e r de la société les é l éments cor-
r o m p u s p a r des c o n d a m n a t i o n s à m o r t ou à la t r anspor t a t ion ? 
S a n s d o u t e , l e s m é d e c i n s a c c e p t e r a i e n t avec e m p r e s s e m e n t dans 
des ma i sons de san té les a c c u s é s qu ' i l s c o n s i d é r e r a i e n t irres-
ponsab les pa r sui te d ' une m a l a d i e men ta l e ; ma i s a s su rémen t 
ils r ecu le ra ien t , eux auss i , devan t l ' appl icat ion d ' u n e peine bar-
ba re et i n j u s t e à u n h o m m e m a l a d e . 

P o u r éviter ce r e p r o c h e d ' i n j u s t i c e de la pe ine app l iquée à un 
h o m m e i r r e sponsab le , S c h o p e n h a u e r et J . -S. Mill on t prétendu 
q u e l ' homme , m ê m e p r ivé de l i b r e a rb i t r e , é ta i t responsable 
de son ca rac tè re . « Il n 'y a u r a i t i n jus t i ce à son égard , dit Scho-
p e n h a u e r , q u e si son c a r a c t è r e m o r a l n 'é ta i t pas son propre ou-
vrage, son acte intel l igible, m a i s l ' ouv rage de q u e l q u e force dif-

(1) Victor Hugo, les Misérables, t. 1, p . 203. 

férente de lui ( i ) . » J .-S. Mill dit de m ê m e : « On dit q u e celui qui 
admet la théor ie de la nécess i t é doi t s en t i r de l ' in jus t ice aux 
puni t ions qu 'on lui inflige pour s e s m a u v a i s e s ac t ions ; cela 
me pa ra î t u n e c h i m è r e . Ce sera i t vrai , s'il ne pouvait réelle-
ment pas s'empêcher d'agir c o m m e il le fait , c 'es t -à-di re si 
l 'action qu' i l a fa i te ne dépenda i t p a s de sa volonté , s'il était sou-
mis à u n e c o n t r a i n t e p h y s i q u e , ou s'il subissa i t l ' empi re d 'un 
motif si v iolent q u ' a u c u n e c ra in t e de c h â t i m e n t n e pù t avoir 
d 'effet (2). » Cette a f f i rma t ion q u e l ' h o m m e est m o r a l e m e n t res-
ponsable de son ca rac tè re , q u e l 'action qu ' i l fai t d é p e n d d e sa vo-
lonté ne m e p a r a î t p a s se conci l ier avec le d é t e r m i n i s m e . Com-
ment l ' h o m m e pour ra i t - i l modi f i e r son ca rac tè re , s'il n 'y avai t 
pas en lui u n e force l ibre pouvan t r é s i s t e r à l 'action du tempéra-
ment ? La fo rce qui p e r m e t à l ' h o m m e de modi f ie r son ca rac tè re 
ne peut ê t r e q u e la l iber té mora l e . En déc l a r an t les h o m m e s r e s -
ponsables de l eu r ca rac tè re , les deux ph i lo sophes a l l emand et 
anglais se m e t t e n t en cont rad ic t ion avec l eu r sy s t ème qui abou-
lità la néga t ion du l ibre a rb i t re . On sa i t q u e Mill déf ini t l ' h o m m e 
un agent i n t e rméd ia i r e e n t r e les d é s i r s et les ac t ions . Moi, qu i 
crois f e r m e m e n t au l ibre a rb i t re , j e n ' o se ra i s pas a f f i rmer c o m m e 
eux que l ' h o m m e es t c o m p l è t e m e n t r e s p o n s a b l e de son ca rac -
tère, pa rce q u e le c a r a c t è r e t ien t b e a u c o u p a u t e m p é r a m e n t . 
La p lupar t des h o m m e s conse rven t tou te leur vie le m ê m e carac-
tè re ; un pet i t n o m b r e s e u l e m e n t pa rv i en t à le modif ier complè-
tement. Un h o m m e por té à la colère d e v i e n d r a très d i f f ic i lement 
un h o m m e doux . Mais il y a loin d ' u n ca r ac t è r e vif et m ô m e 
empor té à u n c r ime . Une g r a n d e b o n t é peu t s ' un i r à u n e g r ande 
vivacité de c a r a c t è r e ; les h o m m e s les p lu s vifs son t souven t les 
meil leurs . Il f au t qu ' à la vivacité se j o igne la méchance té , p o u r 
qu 'un c r ime soit poss ib le . Si l ' h o m m e , s a n s ê t re complè t emen t 
responsable de son carac tè re , es t soc i a l emen t r e sponsab le de ses 
actes c r imine ls , c ' es t pa rce q u e les d é f a u t s d u ca rac tè re ne l e d é -
terminent p a s f a t a l e m e n t à tue r ou à vo le r ses semblab les . Quels 
que soient son t e m p é r a m e n t et son ca rac t è r e , en excep tan t bien 
entendu les cas de malad ie men ta le , l ' h o m m e n ' e s t p a s forcé de 
devenir u n vo leur ou un m e u r t r i e r . T o u s les t e m p é r a m e n t s et 
tous les c a r a c t è r e s se t rouven t chez les h o m m e s h o n n ê t e s 
comme chez les h o m m e s cr iminels . 

{I) Essai sur le libre arbitre, p . 202. 
(3) La Philosophie de Ilamillon, p . 569. 
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J. S t u a r t Mili, p o u r r é p o n d r e à ce t te ob jec t ion q u e la peine est 
in jus te lorsqu 'e l le e s t app l iquée à u n h o m m e i r responsab le , va 
j u s q u ' à p r é t e n d r e q u e la pe ine n ' e s t lég i t ime q u e d a n s la théorie 
du d é t e r m i n i s m e et qu 'e l l e pe rd sa jus t i f i ca t ion d a n s la théorie 
d u libre a rb i t re , a Le c h â t i m e n t , di t- i l , p a r t de la supposi t ion 
q u e la volonté obé i t à des mo t i f s . Si la pun i t ion n ' ava i t pas le 
pouvoi r d ' i n f lue r s u r la v o l o n t é , il se ra i t i l légi t ime d ' inf luer 
s u r sa volonté , q u e l q u e t e n d a n c e q u ' o n eût à le fa i re . C'est p ré -
c i sément l o r squ ' on s u p p o s e q u e la vo lon té est l ibre , c'est-
à - d i r e capab le d ' a g i r en s ens inver se des mot i f s , q u e la puni-
tion es t d é t o u r n é e de son b u t et pe rd sa jus t i f ica t ion (1). » 
M. Foui l lée e s t ime a u s s i que , « loin de r e n d r e les lois inuti les, 
la néga t ion du l ibre a r b i t r e , fû t -e l l e abso lue , les r end plus 
néces sa i r e s et p lu s infa i l l ib les q u e j a m a i s . Si v o u s écla i rez 1 in-
tel l igence ou fai tes i m p r e s s i o n s u r le cœur , n ' ag i rez -vous pas 
infa i l l ib lement s u r la c o n d u i t e ? Or la loi est p r o p r e à éclairer 
l ' in te l l igence et à é m o u v o i r le c œ u r en m o n t r a n t la voie néces-
saire et la pe ine n é c e s s a i r e ; c ' e s t u n e idée- force q u ' u n e bonne 
éduca t ion (2) ». C o m m e Mill, c o m m e M. Foui l lée , M . T a i n e p e n s e 
q u e non s e u l e m e n t d é t e r m i n i s m e et r e sponsab i l i t é son t deux 
t e r m e s p a r f a i t e m e n t conci l iables , m a i s qu ' « il f a u t ê t r e déter-
min i s t e p o u r c o m p r e n d r e les c o n s é q u e n c e s de la responsab i -
lité (3) ». M. E. F e r r i a déve loppé a u s s i la t héo r i e de J. Stuar t 
Mill dans les t e r m e s su ivan t s : « Il n 'y a pas , di t- i l , de moyen 
t e r m e e n t r e les d e u x idées ; s i e l l e exis te , el le ne s au ra i t être 
l imitée, ni p a r c o n s é q u e n t soumise à u n e s i m p l e in f luence des 
mo t i f s ; son e s s e n c e m ê m e est de p o u v o i r se déc ide r indépen-
d a m m e n t d e s mot i f s , c o n t r a i r e m e n t a u x mot i f s . Que ser t - i l donc 
aux l ég i s la teurs d ' é t ab l i r des lois p é n a l e s , c ' es t -à -d i re d ' annonce r 
à ceux qu i s e r a i e n t t en tés de d e v e n i r m a l f a i t e u r s q u e s'ils 
succomben t , ils e n c o u r e n t u n c h â t i m e n t ? Se flattent-ils de l'es-
po i r q u e la p e r s p e c t i v e d u m a l à sub i r à t i t r e de pe ine les 
d é t o u r n e r a d u m a l à c o m m e t t r e ? Mais s u r u n ê t r e v ra iment 
l ibre , le motif est n é c e s s a i r e m e n t i m p u i s s a n t , l es mo t i f s légaux 
tout auss i b ien q u e les mot i fs m o r a u x . Quand le l ég i s la teur , au 
con t ra i r e , s ' a d r e s s e à u n ê t re q u e les m o t i f s d é t e r m i n e n t de 
toute nécess i té , il p e u t e s p é r e r q u e sa m e n a c e f e r a p e n c h e r la 

(1) Philosophie de Ilamillon. 
(2) La Liberté et le déterminisme, 2e édition, p. 39. 
(3) Archives d'anthropologie criminelle, 1888, p. 186. 

balance en faveur de l ' abs ten t ion d u déli t . Cet effet p r éven t i f , le 
plus i m p o r t a n t de ceux q u e p o u r s u i v e n t les r é d a c t e u r s d e s lois 
pénales, ne saura i t se conci l ier avec la doc t r ine d u l ib re 
arbi tre (1). » R e n c h é r i s s a n t e n c o r e s u r le p a r a d o x e de Mill, M. le 
Dr Herzen écrit q u e « si le l ibre a rb i t r e existai t , la peine ne 
serait p lus q u ' u n e e f f royable in jus t i ce , car el le ne s e r a i t p lu s 
appl iquée q u ' à t i tre de représa i l l e s , de vengeance sociale p o u r 
un fait passé , s ans a u c u n but p o u r l ' aven i r (2). » 

Pour mieux comba t t r e les p a r t i s a n s d u l ibre a rb i t re , les écr i -
vains q u e je v iens de citer l eu r p r ê t e n t des idées qu ' i l s n ' on t 
pas. Les d é f e n s e u r s d u l ibre a rb i t r e ne sou t i ennen t pas , c o m m e 
on le p ré tend , que la société p e u t fa i re exp ie r au coupab le la 
faute qu' i l a commise pa r espr i t de représa i l les , s a n s a u c u n b u t 
pour l 'avenir . Ils r e c o n n a i s s e n t q u e non s e u l e m e n t la pe ine 
appl iquée a u nom de la société doit ê t re jus te , c ' es t -à -d i re 
méri tée pa r le coupab le , m a i s q u e de plus , p o u r ê t r e légi t ime, 
elle doit ê t re uti le, i n t imide r les ma l fa i t eu r s pa r l ' exemple d u 
châ t iment infligé a u coupab le , et en out re r é f o r m e r les coupab les 
eux-mêmes . 11 est ce r t a in q u e « les p e i n e s et les r é c o m p e n s e s 
seraient en par t ie inut i les et m a n q u e r a i e n t u n de l e u r s bu t s qui 
est l ' a m e n d e m e n t , si elles ne pouva ien t po in t c o n t r i b u e r à dé te r -
miner la volonté à mieux faire u n e a u t r e fois ». (Leibniz, T/u'o-
dicée, § 30!).) Mais les d é f e n s e u r s du l ibre a r b i t r e ne c o n f o n d e n t 
pas les effets ut i les de la pe ine , l 'act ion de la m e n a c e d u chât i -
men t sur la volonté , l ' i n t imida t ion , l ' a m e n d e m e n t , le but qu 'e l le 
poursui t , qui est le main t ien de l ' o rd re social pa r la protect ion des 
droi ts individuels et sociaux, avec la cause de l ' appl icat ion de la 
peine, qui est la violat ion d 'un devoir social s c i e m m e n t et l ib re -
ment c o m m i s e . 

Les dé t e rmin i s t e s se t r o m p e n t e n c o r e en c royan t q u e les p a r -
t isans du l ibre a rb i t r e le c o n s i d è r e n t c o m m e abso lu , i ndépendan t 
de toute in f luence . Les d é f e n s e u r s du l ibre a rb i t r e ne n ien t p a s 
l 'action de la m e n a c e du c h â t i m e n t su r la volonté ; ils saven t q u e 
pour for t i f ier le s e n t i m e n t d u devoir con t re les t en ta l ions de ma l 
fa i re , la c ra in te du c h â t i m e n t es t uti le, qu'el le est souven t le 
c o m m e n c e m e n t de la sagesse . Ils ne m é c o n n a i s s e n t pas la puis-
sance des mot i fs et des mobi les ; ils c ro ient s e u l e m e n t que la 
volonté n ' e s t pas encha înée par eux , qu 'e l le se dé t e rmine d ' a p r è s 

(1) Bull, de la Société des prisons, 1888, p . 37. 
(2) Physiologie de la volonté, p . 144. 



les mot i fs , ma i s qu 'e l le n ' e s t p a s d é t e r m i n é e p a r eux , qu'elle 
res te maî t resse de chois i r e n t r e l ' observa t ion et la violat ion de la 
loi, qu 'e l le n ' e s t p a s u n e b a l a n c e (1) inc l inan t t ou jou r s du côté 
du poids le p lus for t , p u i s q u e c 'es t elle qui p lace les p o i d s dans 
le p la teau et d o n n e de la v a l e u r aux p o i d s qu i font penche r la 
ba l ance . 

Avec le l ibre a rb i t r e , c o m m e avec le d é t e r m i n i s m e , la menace 
de la peine es t légi t ime (2) ; c 'est un mot i f qui s ' a jou te a u senti-
men t du devoi r p o u r é lo igner d u c r i m e . Mais, tandis q u e Vappli-
cation de la pe ine n ' e s t p a s jus t i f i ée , lo rsqu 'e l le est fa i te à un 
h o m m e i r r e sponsab le , elle est l ég i t imée , avec le l ibre arbitre, 
p a r la f au t e du coupab le . 

Si la pe ine n 'es t q u ' u n motif d e s t i n é à con t r eba l ance r les 
mauva i s ins t inc ts , l ' accusé , c e s s a n t de m é r i t e r la puni t ion par 
u n e fau te v o l o n t a i r e , p o u r r a r é p o n d r e v ic to r ieusement au 
mag i s t r a t : « La c ra in te d u c h â t i m e n t n 'a p a s été chez m o i aussi 
for te que le dés i r de m ' e n r i c b i r d ' u n c o u p aux d é p e n s d 'aut rui ; 
ouvr i e r bou langer , g a g n a n t p é n i b l e m e n t c inq à six f r a n c s p a r jour , 
fa t igué de p é t r i r e t a i m a n t les p l a i s i r s , j ' a i été envah i p a r un 
v io lent dés i r de voler à un g a r ç o n de r ece t t e s du Crédi t lyonnais 
sa sacoche ple ine d 'o r et de b i l l e t s de b a n q u e ; pou r le voler, j 'ai 
é té obligé de l ' a s sa s s ine r . La p e u r d u c h â t i m e n t n 'a pu cont reba-
lancer en moi ce violent dés i r d u b ien d ' a u t r u i ; elle n 'a pas été 
le mobi le le p lus fo r t pou r d é t e r m i n e r m a vo lon té à respec te r le 

(1) Quand on représentait l 'âme comme une balance dans les bassins de laquelle 
on plaçait ainsi que des poids les motifs d'action qui faisaient pencher les bassins 
d un eoté on de 1 autre . Ampère le physicien répl iquai t : Je veux bien, pourvu 
que le Mot comme un bras vigoureux saisisse le fléau de la balance et l'incline à 
vo onté ». (Philosophie des deux Ampère, p . 62.) PuiTendorf avait dit dans le 
même sens que ces! a volonté qui fait pencher la balance par son propre mou-
vement. (Le droit de la Sature et des gens, 1.1, ch. iv, S 49.) « C'est a l 'âme seule a 
donner ce coup » (Bossuet, Libre arbitre.) Bernier avait dit aussi qu'il n'en 
est pas de la volonté « comme d'une balance qui est déterminée à trébucher 
du côte qu il y a le plus d e poids, mais comme d'une balance qui se détermi-
nerait elle-même et par sa propre force et quelquefois même du côté qu'il y a moins 
de poids qu il y a moins de raisons, qu'il parai t moins de bien (l'hilo'sophie de 
r w u ' P a r , \ , h ° m a 8 ' p " 2 U 3 > 11 P ' u s ne pas comparer 
1 Ame humaine à une balance ; car les lois de l'intelligence et de la volonté ne sont 
pas les mômes que les lois de la physique. « Un acte de liberté ne peui être 
™ L expliqué comme un eiret physique. » (Kant, Principes métaphysiques de la 
morale, p . 229.) Comparer la volonté à une balance, c'est faire une pétition de 
principe, supposer certain ce qui est en discussion 

J Î L F ' l S e , ' , , r ™ t a n Po i ," t , l e v u e ' le ' a menace de la peine, Schopenhauer a eu 
b o r i f L H q r 6 Z * ' r m ° t i f d e s t i , l é à contrebalancer dans l'esprit des 
3 Z T h J l n î ï m a l - e t q u ' , m C 0 d e P é n a l n ' e s t P a s Chose qu'un 
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bien d ' au t ru i et la vie d ' u n de m e s conc i t oyens . » Mill n ' au r a r i en 
à r épondre à ce l angage , qu i s e m b l e fan ta i s i s t e , e t qui n 'es t 
cependant que la r e p r o d u c t i o n f idèle d e sa t h é o r i e ; car il déc la re 
que la pe ine serait i n ju s t e si le c r im ine l « sub issa i t l ' empi re d 'un 
motif si violent q u ' a u c u n e c ra in t e de châ t imen t ne p û t avoir 
d'effet. Si l 'on peu t , a jou te - t - il, c o n s t a t e r ces r a i s o n s impér ieuses , 
elles cons t i tuen t des c a u s e s d ' i m m u n i t é (1) ». M. Georges Renard , 
à son tour , n 'hés i te p a s à t en i r le m ô m e langage : <• Si cet h o m m e , 
dit-il, a cédé au dés i r de s ' en r ich i r p a r la f r aude , il faut q u e des 
motifs p u i s s a n t s a i en t é touffé en lui le s e n t i m e n t de ce qu i est 
juste (2). » Dès lors , il a t ous les d r o i t s à no t re compass ion , à 
noire indu lgence . Cette i n d u l g e n c e , il f a u d r a l ' accorder à tous 
les cr iminels , car ils ne c o m m e t t e n t l e u r s méfa i t s q u e parce que 
la crainte d u c h â t i m e n t n 'a pas c o n t r e b a l a n c é les mauva i s pen -
chants . S'il suff i t q u e la force d u d é s i r soit plus g r ande q u e la 
crainte de la pe ine , pour a s s u r e r l ' i m p u n i t é , il n 'y a p lu s de j u s -
tice péna le . Si l ' h o m m e n ' e s t pas l i b re , la société perd le d ro i t 
de lui r e p r o c h e r d 'avoi r é té d o m i n é p a r l e dés i r c r imine l et d ' avo i r 
été insens ib le à la c ra in te d u c h â t i m e n t . 

Je m e p r o p o s e auss i de d é m o n t r e r d a n s le chap i t re su ivan t 
que la peine n ' e s t p a s davan tage ju s t i f i ée p a r l e p ro f i t q u ' e n reti-
rent le c o u p a b l e et la société ; à c e t t e ut i l i té , qu i es t un des bu t s 
de la pe ine , il faut t o u j o u r s a j o u t e r l ' i d é e de jus t ice , la pe ine ne 
pouvant ê t r e j u s t e q u e si elle a é t é m é r i t é e p a r u n e fau te . 

On ob jec te que la r e c h e r c h e d e l a r e sponsab i l i t é m o r a l e t end 
à r a m e n e r la con fus ion d u droi t a v e c la mora l e . S a n s doute , la 
loi positive n 'a p o u r ob je t q u e la p ro t ec t i on d e l à socié té ; elle ne 
peu t p u n i r q u e la violat ion d ' u n d e v o i r social , m a i s e l l e est t enue 
d 'exercer ce droi t c o n f o r m é m e n t à la jus t ice . Or la pe ine n 'es t 
jus te que si elle f r a p p e u n coupable. Le beau n o m de jus t ice 
donné à la fonc t ion p u b l i q u e qu i a s s u r e l ' exécu t ion des lois 
n 'aurai t p lu s de r a i son d 'ê t re , si l es déc i s ions r e n d u e s au Palais 
de justice ne se fonda ien t q u e s u r l ' i n t é r ê t social et négl igea ient 
le côté mora l des c r i m e s . Q u e l q u e d is t inc t qu' i l soit de la m o -
rale, le droi t ne s 'en sépa re p a s e n t i è r e m e n t . 

M. Foui l lée fai t o b s e r v e r qu' i l e s t difficile d ' a p p r é c i e r la r e s -
ponsabil i té m o r a l e des accusés (.3 . Cel te appréc ia t ion , j ' en con -

(1) Philosophie de Hamilton, p. 569. 
(2) L'homme est-il libre ? p. 98. 
(3) La Science sociale, p . 305. 



viens, est que lquefo i s dél icate , m a i s el le est si peu impossible 
q u e les t r ibunaux la fon t tous les j o u r s . En m a t i è r e de cr ime ou 
de délit de droi t c o m m u n , le fait le p lu s d o m m a g e a b l e n'est 
p u n i q u e s'il a é t é c o m m i s p a r u n h o m m e m o r a l e m e n t res-
ponsab le , avec u n e in t en t ion m é c h a n t e . « Tout c r ime ou tout 
dél i t se compose d u fa i t e t de l ' i n t en t i on (1) ». M. Lévv Rrulh 
s 'es t t r o m p é en c r o y a n t q u e « l 'on p e u t p a r l e r de la responsabi-
lité de celui qui l 'a e n c o u r u (un c h â t i m e n t ) , s a n s qu ' aucun élé-
m e n t v r a i m e n t mora l soit i m p l i q u é d a n s cet te n o t i o n . ». Il n 'est 
pas vrai q u e j a no t ion d e r e sponsab i l i t é p é n a l e soi t tout objective, 
q u e la loi ne c o n s i d è r e q u e le fait e x t é r i e u r , s a n s p é n é t r e r dans 
la consc ience , s a n s r e c h e r c h e r les i n t e n t i o n s . A s s u r é m e n t , les 
p e n s é e s coupab les ne son t p a s p u n i e s , t an t qu ' e l l e s n 'ont pas 
r e ç u u n c o m m e n c e m e n t d ' exécu t ion . 3Iais, p o u r q u ' u n acte cri-
mine l t o m b e sous l ' app l ica t ion de la loi, c 'es t d ' a p r è s Y intention 
de l ' a u t e u r de l ' ac te qu ' i l f a u t le j u g e r et non d ' a p r è s les consé-
q u e n c e s d o m m a g e a b l e s e x t é r i e u r e s . La t e n t a t i v e d ' u n c r ime est 
m ê m e pun ie c o m m e le c r i m e c o n s o m m é , b ien qu 'e l l e n 'ait produi t 
a u c u n d o m m a g e . M. Lévv Bru lh s ' e s t e n c o r e t r o m p é en croyant 
q u e la loi pun i t m o i n s la t en t a t ive q u e l ' ac te a c c o m p l i (2). 

M. Foui l lée s ' é t o n n e a u s s i q u e le j u g e a i t la p ré ten t ion « d 'ap-
p réc i e r les i n t e n t i o n s du c o u p a b l e p o u r y p r o p o r t i o n n e r la 
pe ine » (3). S a n s d o u t e , le j uge n 'a p a s « à t r o u v e r u n e quant i té 
de souf f r ance qu i soit éga le à la q u a n t i t é de ma l ign i t é ». ; mais il 
doit cons t a t e r l ' i n t en t i on dolosive, m é c h a n t e , p o u r déc la re r la 
culpabi l i té ; il doi t a u s s i a p p r é c i e r la p e r v e r s i t é m o r a l e et le mal 
social, p o u r p r o p o r t i o n n e r la p e i n e a u m a l m o r a l e t au danger 
social . C'est u n é t r a n g e p a r a d o x e de s o u t e n i r , c o m m e le fait 
M. Lévy-Bru lh , q u e la j u s t i ce socia le n 'a r i en de c o m m u n , et ne 
doit r ien avoir de c o m m u n avec l ' idée de j u s t i c e , q u e c 'est « un 
g r and m a l h e u r p o u r l ' h u m a n i t é q u e la j u s t i c e l éga le se soit ap-
pelée e l l e -même de ce n o m (4) ». C o m m e n t p e u t - o n déc l a r e r cou-
pab l e u n h o m m e si on le j u g e p a r le d e h o r s et n o n d ' ap rès ses 
i n t en t ions ? Les c o n s é q u e n c e s d ' u n e ac t ion ne d é p e n d e n t pas de 
n o u s ; l ' in tent ion seu le e n d é p e n d . Voulo i r b r i s e r le lien qui rat-

(1) Faure, Exposé des motifs du code pénal. 
JâJ'iUëe, d* responsabilité p. 40. Dans celte thèse remarquable par le style et 
1 élévation du sentiment moral, les idées ingénieuses, subtiles abondent : les'idées 
justes et les i n t e r p r é t i o n s exactes de la loi sont beaucoup plus r a res . 

(3) I.a Science sociale, p . 291. 
(4) L'idée de responsabilité, p . 64. 

tache la jus t i ce sociale à la jus t i ce absolue , vouloir p u n i r les 
h o m m e s sans l ' apprécia t ion de l e u r r e sponsab i l i t é mora l e , ce 
serait dé t ru i r e la jus t i ce sociale, e t la faire d é g é n é r e r en un 
s imple i n s t r u m e n t de t e r r e u r aveugle et b ru ta l . 

C'est ce t te appréc ia t ion de l ' in ten t ion et de la r e sponsab i l i t é 
mora le de l ' accusé qui r a t t ache la péna l i té à la mora l e . La 
consta ta t ion d u fai t maté r ie l ne suffi t p a s ; le j uge doit a p p r é c i e r 
la mora l i té de l ' ac te , les i n t e n t i o n s et m ê m e les an t écéden t s de 
l 'accusé. M. Courcelle-Seneuil b l â m e cette p ra t ique de la jus t i ce 
de s ' i n fo rmer des h a b i t u d e s mora l e s , d e s a n t é c é d e n t s des accu-
sés. Cependan t , « pour se c o n f o r m e r aux p r inc ipes de la vraie 
justice, le j uge ne doit pas s e u l e m e n t app réc i e r le fait qui est 
soumis à son e x a m e n , il doit auss i j u g e r l ' h o m m e en t enan t 
compte de son passé (1) ». 

Je crois avoir d é m o n t r é que , d a n s la théor ie d é t e r m i n i s t e , la 
m e n a e e d e la pe ine es t encore ut i le , m a i s q u e son appl ica t ion est 
in jus te . Voyons m a i n t e n a n t si, d a n s ce t te théor ie , elle se ra eff i -
cace. L'eff icacité de la peine dépend de son accep ta t ion . P o u r 
que l ' accusé accepte la pe ine avec ré s igna t ion , e t la fasse se rv i r 
à son r e l èvemen t , il f au t qu 'e l le soit accep tée pa r lui c o m m e 
jus te . M. Fouil lée en convien t , niais se lon lui « il lui suff i t de c o m -
prendre qu 'e l le est j u s t e soc ia lement , c ' es t -à-d i re ra t ionne l l e et 
utile, et auss i de c o m p r e n d r e , s'il est possible , q u e son ac t ion , 
pour agréab le qu 'e l le lui ait été, est l a ide et en c o n s é q u e n c e né -
cessa i r emen t an t ipa th ique a u x a u t r e s >» (2). Assu rémen t , l ' a u t e u r 
d 'un acte nuis ib le , m ê m e en ces san t d e c r o i r e à son l ibre a rb i t r e , 
comprendra q u e la société se p ro tège cont re le r e t o u r d ' ac tes 
nuisibles, eu le p laçan t dans u n asi le . Mais une pe ine p r o p r e m e n t 
dite, avec la hon te qui en est la su i te , ne sera j a m a i s acceptée 
comme j u s t e p a r un h o m m e qu i ne se sent i ra pas r e sponsab l e 
de ses ac tes ; il f au t que l ' accusé c o m p r e n n e qu' i l a m é r i t é la 
peine pa r u n e fau te dont il aura i t d ù et don t il a u r a i t pu s ' abs -
tenir (3). Cependant , objecte M.Foui l lée , l 'accusé c o m p r e n d r a q u e 

l) Rapport du garde des sceaur sur l'administration de la justice criminelle 
pendant l'année 1887. 

(2) Revue des Deux-Mondes, numéro du 15 juin 1889, p. "9:i. 
(3) C'est ce que Victor Hugo fait dire â Jean Valjean : 
« . . . II se replia en sa conscience et réfléchit. 
Il se constitua tr ibunal. 
Il commença par se juger lui-même. 
Il reconnut qu'il n'était pas uu innocent, injustement puni. Il s'avoua qu'il avait 

commis une action extrême et blâmable.. . » (Les Misérables.) 



la pe ine es t j u s t e pa r ce qu'il sen t i ra q u e son action est laide et 
a n t i p a t h i q u e aux au t r e s . Suffit-il q u ' u n e act ion soi t l a idee tau t ipa -
t h i q u e p o u r au to r i s e r l ' appl ica t ion d ' u n e p e i n e ? Si le malfa i teur 
croi t q u e sa d i f formi té m o r a l e est le r é su l t a t d ' une organisat ion 
incomplè t e ou le p r o d u i t fatal d e s c i r c o n s t a n c e s , n ' a y a n t r ien à se 
r e p r o c h e r , m a l h e u r e u x et n o n c o u p a b l e , il ne p o u r r a comprendre 
qu 'on le p u n i s s e d ' u n e l a i d e u r m o r a l e invo lon ta i re , d o n t il est le 
p r e m i e r à souf f r i r . Que pense ra i t l ' a c c u s é si on lu i disait : « Je le 
f r a p p e pa r ce q u e tu as reçu de la n a t u r e des p e n c h a n t s mauvais , 
j e te châ t i e c o m m e un a n i m a l à c a u s e de la p e r v e r s i t é de tes ins-
t incts e t pou r in t imider ceux qu i l e r e s s e m b l e n t ; tu n ' e s pas mo-
ra l emen t r e s p o n s a b l e de l ' ac te q u e tu as c o m m i s , j e le sais, la 
f au t e n 'en est p a s à loi, m a i s à la n a t u r e ou à la société, m a i s je 
t e f r a p p e d a n s l ' in té rê t m ê m e de ce t t e soc i é t é? » Quelle haine 
l ' accusé ne senl i ra i t - i l p a s s ' é l eve r en lui c o n t r e le r e p r é s e n t a n t 
de la société qui osera i t lu i p a r l e r a ins i ! Combien est plus 
d i g n e , p lu s j u s t e et p lus h u m a i n le l a n g a g e q u e lui t ient 
a u j o u r d ' h u i le m a g i s t r a t : « P o u r q u o i , lui d i t - i l , v iens- tu t 'asseoir 
s u r le b a n c des accusés ? P o u r q u o i as - tu c o m m i s la faute qui 
t ' es t r e p r o c h é e ? Subis avec r é s i g n a t i o n la p e i n e q u e tu a s mé-
r i tée, et t âche p a r le r e p e n t i r d e r e d e v e n i r u n h o n n ê t e homme . » 

Quelle se ra i t auss i l 'e f f icaci té de la pe ine su r les citoyens 
t é m o i n s de la pun i t ion d u c r imine l , s ' i l s c e s s a i e n t de croire à sa 
r e sponsab i l i l é m o r a l e ? La c o n s c i e n c e p u b l i q u e ne serai t -el le pas 
révol tée p a r le spectacle d 'un h o m m e a r r a c h é à sa famil le , jeté 
en p r i son , t r a n s p o r t é ou décap i t é , a l o r s q u e l ' ac te qu' i l aurait 
commis sera i t le r é su l t a t fa ta l de son o r g a n i s m e ou des circons-
t ances? Avec la c royance à la r e s p o n s a b i l i l é m o r a l e d u criminel, 
son châ t imen t , a u c o n t r a i r e , est a c c e p t é p a r la conscience pu-
bl ique , non s e u l e m e n t c o m m e u n e n é c e s s i t é sociale , m a i s comme 
une nécess i t é mora le . Le c r i m i n e l e s t p u n i p a r c e qu ' i l l 'a voulu; 
il dépenda i t de lui d ' obé i r à la loi ; s'il a e n c o u r u u n e peine, 
c 'es t p a r sa f au te . Sa pun i t i on ex igée p a r l ' in té rê t social, 
au tor i sée p a r la jus t ice , s e r t de leçon à ceux qui seraient 
ten tés de l ' i m i t e r ; le r e spec t de la loi es t fort if ié chez tous les 
c i toyens p a r le c h â t i m e n t de celui q u i l'a violée s c i e m m e n t et 
v o l o n t a i r e m e n t . 

M. Fonsegr ive a écrit q u e « la l ég i s l a t ion p é n a l e n ' au r a pas à 
change r , quel le q u e soit la m é t a p h y s i q u e d u lég i s la teur . . , que le 
légis la teur dé t e rmin i s t e e t le l ég i s l a t eu r p a r t i s a n du libre 

a rb i t re a g i r o n t de m ê m e d a n s la g r adua t i on et l 'applicat ion 
des pe ines (1). » Je c ro i s le con t ra i r e ; le d é t e r m i n i s m e change 
l 'espri t e t la l e t t r e des lois péna l e s ; il e n t r a î n e r a i t n o t a m -
ment la suppres s ion ou tout a u m o i n s la modif ica t ion de l ' a r -
ticle 337 du code d ' in s t ruc t ion c r imine l le . Aux t e r m e s de cet 
article, la ques t ion r é s u l t a n t de l ' accusa t ion ou des déba t s doit 
être posée en ces t e r m e s aux j u r é s : « L ' accusé est-i l coupable 
d'avoir commis tel ou tel c r ime »> ? L 'accusé ne p e u t ê t re déc la ré 
coupable q u e s'il a agi s c i e m m e n t et l i b r emen t , avec u n e in ten-
tion méchan t e . Lors m ê m e qu' i l se ra i t b ien é tab l i qu ' i l est l 'au-
teur du fai t d o m m a g e a b l e , le j u r y devra i t l ' acqu i t t e r , s'il c royai t 
qu'il n 'a p a s agi l i b r e m e n t . Le m o t coupable i m p l i q u e l ' idée de 
responsabi l i té m o r a l e ; l ' h o m m e n 'es t coupab le q u e parce qu' i l a 
été libre de chois i r en t r e le bien et le ma l . Mais si le vol, le 
meur t r e , l ' e m p o i s o n n e m e n t son t des ac t e s néces sa i r e s , des p ro-
duits de l ' o rgan i sme ou des c i rcons tances , les voleurs , les m e u r -
triers, les e m p o i s o n n e u r s son t des ê t r e s nu i s ib le s , ce ne son t 
plus des h o m m e s coupables . Avec le d é t e r m i n i s m e , le c r ime est 
une infirmité ou u n e ma lad i e , u n e d i f formi té , un d a n g e r p o u r 
la société, ma i s ce n ' e s t p lus u n mal moral, c ' es t un p h é n o -
mène na tu re l . « 11 n 'y a pas p lu s de d é m é r i t e à ê t r e pe rve r s q u ' à 
être borgne ou b o s s u » (Naquet) . « T o u s les c r imine l s sont i r r e s -
ponsables , en ce s ens q u e p a r l e u r n a t u r e o u les c i r cons t ances ils 
ne pouvaien t ê t r e q u e c r imine l s (2). » Dès lo r s , i ls ne sont p lus 
coupables. Aussi les dé t e rmin i s t e s p r o p o s e n t - i l s de l e s p u n i r non à 
ra isonde leur culpabilité, ma i s à r a i son de leu v nocid té et de r em-
placer la ques t ion p o r t a n t su r la culpabi l i té p a r u n e ques t ion re la-
tive a u ca rac tè re d a n g e r e u x . On ne d e m a n d e r a p lus si l ' accusé 
est coupable, ma i s s'il est dange reux (3) ; le j u r y sera in t e r rogé 
sur la temibilità d e l ' accusé , su r le deg ré de c ra in t e qu ' i l insp i re . 

On a dit q u e r ien ne sera i t c h a n g é d a n s l 'appl icat ion de la 
peine, si le j u g e appréc ia i t la pe rve r s i t é de n a t u r e au lieu 
d 'apprécier la p e r v e r s i t é mora le . C'est u n e e r r e u r , à mon avis . 
En effet, d a n s la théor ie d u code pénal , f o n d é e su r la c royance au 
libre arbi t re , la responsab i l i t é du p r é v e n u est a t t é n u é e pa r la 
misère, la mauva i s e éduca t ion , les m a u v a i s exemples qu' i l a 

i l) Essai sur le libre arbitre, p . 352. 
(2) Revue philosophique, mai 1881. 
(3) Actes du congrès de Rome. p. 323,336 ; Fouillée, la Science sociale, p . 302, 



reçus , pa r la fa ib lesse de son in te l l igence et de sa volonté ; sa 
culpabi l i té est m o i n s g r a n d e q u e celle de l ' h o m m e qui a reçu de 
ses pa r en t s de la f o r t u n e , u n e b o n n e éducat ion , de b o n s exem-
ples et de b r i l l an t e s f acu l t é s . Aussi , c o n f o r m é m e n t à l ' intention 
du légis la teur , le m a g i s t r a l d a n s l ' appl ica t ion de la peine lui tient 
c o m p t e de tou tes les c i r c o n s t a n c e s qui a t t é n u e n t sa culpabi l i té . 
Dans le s y s t è m e d é t e r m i n i s t e , les c i r cons t ances a t t énuantes 
dev i ennen t des c i r c o n s t a n c e s a g g r a v a n t e s ; p lus un h o m m e est 
pauvre , p lus son é d u c a t i o n a été m a u v a i s e , p lu s son organisat ion 
phys ique et in t e l l ec tue l l e est impar fa i t e , p lu s il est dangereux 
p o u r la société ; p l u s il doi t ê t r e s é v è r e m e n t p u n i . N'est-ce pas 
m o n s t r u e u x ? Voilà à que l le é t r a n g e c o n s é q u e n c e about i t le déter-
min i sme : « L ' h o m m e q u i a u po in t de vue m o r a l doi t ê t r e châtié 
le moins d u r e m e n t es t le m ê m e qui a u po in t de vue social 
doit l ' ê t re a v e c le p l u s de sévér i té (1). >» Ainsi, on le voit, 
de l 'aveu d e s d é t e r m i n i s t e s , l e j u g e pa r t i s an du l ibre a rb i t r e et le 
j u g e d é t e r m i n i s t e a r r i v e n t à des c o n c l u s i o n s opposées dans 
l ' appl icat ion de la pe ine . 

Le p r inc ipe exce l l en t d e s c i r c o n s t a n c e s a t t é n u a n t e s n 'es t pas 
le seul qui soit m e n a c é p a r la théorie d é t e r m i n i s t e ; elle demande 
auss i q u e la loi n e f a s se p a s de la p r éméd i t a t i on u n e circons-
tance a g g r a v a n t e . On sait q u e le m e u r t r e non p r é m é d i t é est puni 
des t ravaux f o r c é s (art . 304) et qu ' i l est pun i de m o r t s'il a été 
p r é m é d i t é (ar t . 296,302) . Dans ce cas, il s ' appe l le a s sass ina t . Dans 
la théor ie qui a d m e t le l ib re a r b i t r e , ce t te a g g r a v a t i o n de culpa-
bil i té et de p é n a l i t é est t rès logique ; l ' h o m m e qui tue après ré-
flexion est p lu s c o u p a b l e q u e celui qui tue d a n s u n e rixe, dans un 
m o m e n t de co l è r e (2) ; d a n s l e p r e m i e r cas la vo lon té cr iminelle 
est p lus c a r a c t é r i s é e ; el le est m o i n s a c c e n t u é e d a n s le second ; 
d a n s l ' a s s a s s i n a t la l iber té du c r imine l a é té e n t i è r e ; dans le 
m e u r t r e n o n p r é m é d i t é , sa l iber té m o r a l e a é t é d i m i n u é e par 
l ' i r ré f lexion . La vo lon té c r imine l l e qui c o m b i n e et exécute le 
c r ime avec s a n g - f r o i d est b e a u c o u p p lu s p e r v e r s e q u e la volonté 
de tue r qui s u r g i t s u b i t e m e n t sous l ' e m p i r e de la colère ou «le 
toute au t r e p a s s i o n . Cette théo r i e m e p a r a î t t r è s sage ; elle est 

(1) M. Dubuisson, Archives (l'anthropologie criminelle, 1888. p . 62 ; E. Fcrri. 
Congrès de Rome. p . 337, 114. 

(2) -< C'est une idée bien philosophique, dit Marr-Aurèle, que celle de Tliéo-
phraste, lorsque, comparant les fautes entre elles..., il établit que les fautes qu'un 
désir réfléchi fait commettre sont plus graves que celles qu'on commet dans 
l'enivrement de la colère. » (L. II, § 10 . 

universe l lement adop tée . Les dé t e rmin i s t e s la comba t t en t pa rce 
qu'el le est fondée su r la c royance au l ibre a r b i t r e , m a i s ils ne 
sont pas d ' accord su r la c i scons tance a g g r a v a n t e qui doit r em-
placer la p r éméd i t a t i on . M. Garo fa loen p r o p o s e l e r e m p l a c e m e n t 
pa r la cons idé ra t i on de la c r u a u t é avec l aque l l e le m e u r t r e a é té 
exécuté et l ' ab sence d ' u n e grave in ju re de la p a r t de la v ic l ime( l ) . 
Au congrès de Rome , M. le p r o f e s s e u r Pug l ia a d e m a n d é auss i 
le r e m p l a c e m e n t de la p rémédi ta t ion p a r d ' a u t r e s c i r cons tances 
qui révè len t la n a t u r e d é p r a v é e du cr iminel ou p lu tô t son carac-
tère d a n g e r e u x . M. Tarde , à son tour, p r o p o s e de r e m p l a c e r la 
c i rcons tance a g g r a v a n t e t i r ée de la p rémédi ta t ion p a r l ' e x a m e n 
de la na tu re des motifs qui ont inspi ré le m e u r t r i e r . 

La cons idéra t ion d u mobi le du c r ime est t r è s i m p o r t a n t e . 
Manou avait d é j à écr i t qu ' i l fau t t en i r c o m p t e d u mot i f d a n s 
l 'application de la pe ine : « P o u r vol de g r a n d s a n i m a u x , d ' a r m e s 
et de m é d i c a m e n t s , le roi doit infl iger u n e p e i n e , a p r è s avo i r 
cons idéré le t e m p s e t le motif (2). » Quinti l ien et Puf fendor f on t 
éga lement observé q u e le degré de pe rve r s i t é se m e s u r e d ' a p r è s le 
motif de l 'act ion coupab le . « La p lupa r t du t emps , dit Quint i l ien, 
la hon te d ' u n e action n 'es t pas t a n t d a n s l ' a c t i o n m ê m e q u e d a n s 
le motif (3). » Puf fendor f a dit aussi q u e « le d e g r é de mal ice se 
dédui t de d i v e r s e s c i r cons t ances et p r e m i è r e m e n t des motifs qu i 
por ten t les h o m m e s a u c r ime (4). » Les mag i s t r a t s et les j u r é s 
se p réoccupen t b e a u c o u p avec raison du motif de l ' ac t ion c r imi -
nelle. La loi e l l e -même en l ient compte d a n s un g r and n o m b r e 
de cas. Ainsi, aux t e r m e s de l 'ar t icle 304, § 2, « le m e u r t r e e m p o r -
tera la pe ine de m o r t lorsqu ' i l aura eu p o u r obje t , soit de p répa-
rer, facil i ter ou exécu te r un délit, soit de f avo r i s e r la fu i t e ou 
d ' a s su re r l ' impuni té des au t eu r s ou compl ices de ce déli t ». 
Lorsque le mobi le d u m e u r t r e sera le vol ou tout au t r e dél i t ou 

(1) Criminologie, p . 384. 
(2 Lois de Manou, VIII, 324. L'ancienne législation des Chinois prenait aussi le 

motif en considération. (Chou-King. partie IV, ch. xxvii, § 19.) 
(3) L. XII, ch. i . 
•4) Droit de la Sature, VIII, ch. m , § 19. Puffendorf pense aussi (pie «la ma-

nière dont on a commis le crime et les instruments dont ou s'est servi marquent 
souveut une intention plus ou moius forte et par conséquent servent alors à aug-
menter ou à diminuer l'atrocité du fait (/«/., § 20). Cette observation est juste, 
mais elle est plus utile au juge pour l'application de la peine qu'au législateur pour 
la détermination du crime et de la peine. La manière dont le crime est commis, 
l 'instrument dont le criminel se sert ne sont pas toujours choisis à l'avance. Ainsi 
Vitalis forme le projet de tuer la femme Boyer eu la jetant à terre par des coups d e 
poings et en l 'étranglant ensuite. Sa victime se débattant , il prend alors pour la 
frapper les couteaux de cuisine qui lui tombent sous la main. 



bien encore le dés i r de s ' a s su re r l ' impuni té , le meur t r e sera 
aggravé pa r ce mobi le et p u n i de mor t c o m m e le m e u r t r e prémé-
di té . Dans la p l u p a r t d e s c r i m e s et des dél i ts , tels q u e le vol, l 'abus 
de conf iance , l ' e s c roque r i e , la t r o m p e r i e su r la marchandise 
v e n d u e , etc. , le mob i l e r é su l t e de la n a t u r e du c r ime et du délit. 
P e u r les m e u r t r e s , la loi a vu u n e aggravat ion de culpabi l i té dans 
l e s c i r cons t ances i n d i q u é e s p a r le § 2 de l 'ar t ic le 304; p a r contre, 
el le a t rouvé u n e a t t énua t i on dans d ' au t r e s c i rcons tances indi-
quées p a r les a r t ic les 321 et 324, § 2 ; elle déc la re excusable le 
m e u r t r e de l ' époux su r l ' épouse ou su r son complice , lorsqu'ils 
on t é té su rp r i s en flagrant déli t d a n s la ma i son conjugale , en 
cons idéra t ion du mobi le qui a insp i ré le n iar i ou t ragé . La provo-
cat ion, qu i est u n e excuse légale, p e r m e t auss i de teni r compte 
d u m o b i l e ; a ins i , d ' a p r è s l 'ar t ic le 321, le m e u r t r e e t les coups 
volonta i res son t excusab les , s'ils ont é té p r o v o q u é s pa r îles 
violences graves c o n t r e les pa ren t s , l es amis de l ' au teur du 
m e u r t r e et des coups . La loi, il est vrai , n ' a p a s p révu tous 
les mobi les qu i p e u v e n t agg rave r ou a t t é n u e r la culpabili té; 
ma i s , l ' admiss ion ou le r e f u s des c i r cons t ances a t ténuantes 
p e r m e t tou jour s a u x j u g e s de teni r u n g rand compte des 
mob i l e s . 

Ne l 'oubl ions p a s , l ' adap ta t ion de la pe ine à la culpabil i té ne 
p e u t pas ê t r e fai te p a r le l ég i s la teur ; c ' es t l ' œ u v r e du juge. Les 
c lass i f icat ions d u l ég i s l a t eu r é tan t abs t r a i t e s s e ron t toujours 
u n peu i m p a r f a i t e s ; ma i s , avec le double p r inc ipe d ' u n maximum 
e t d 'un m i n i m u m e t s u r t o u t avec le p r inc ipe des c i rconstances 
a t t é n u a n t e s , ces i m p e r f e c t i o n s son t cor r igées p a r le juge , qui 
p e u t é lever ou a b a i s s e r la p e i n e et la p r o p o r t i o n n e r a u degré de 
culpabi l i té de c h a q u e a c c u s é . Platon ava i t dé jà dit q u e les clas-
s i f icat ions abs t r a i t e s d u lég i s la teur ont besoin d 'ê t re corrigées 
p a r l e j uge : « S a n s d o u t e , dit-i l , il e s t difficile d ' a t te indre en 
ceci à u n e exac te p réc i s ion , pa r ce qu' i l a r r ive que lquefo i s qu'un 
m e u r t r e m i s pa r la loi d a n s l ' e spèce la p lu s grave doit ê t re placé 
d a n s la p lu s légère , e t u n e a u t r e de l ' espèce la p lus légère daus 
la plus grave ; e t q u e d a n s la m ê m e espèce, de deux meur t r ie rs , 
l 'un agit avec p l u s , l ' a u t r e a v e c moins de b ru ta l i t é . . . Les gar-
d iens des lois a u r o n t soin de rec t i f ie r ce qu ' i l y au ra i t de défec-
tueux d a n s celle-ci (1). » L ' an th ropo log ie c r imine l l e reproche 

(1) ¿es Lois, IX. 

vivement au lég is la teur de ne cons idére r les c r imes q u e d ' u n e 
man iè re abs t r a i t e . Mais le lég is la teur ne p e u t les c o n s i d é r e r 
au t r emen t , c 'es t le j uge seul qu i peu t conna î t r e le c r imine l , 
é tudier son passé , son carac tè re , les c i r cons tances du c r ime, le 
mobile qui l 'a fa i t agir e t qu i a lors , en p le ine c o n n a i s s a n c e de 
cause, p ropo r t i onne la pe ine à la gravi té du fait , au deg ré de 
culpabil i té de c h a q u e accusé . 

Si, à p r ior i , le l ég i s la teur voula i t c lasser les c r i m e s d ' a p r è s les 
mobiles, il se h e u r t e r a i t souven t à des diff icul tés i n s u r m o n t a b l e s . 
« Il sera i t souven t b ien difficile, dit Ben tham, d ' a r r i ve r à la con-
naissance du vrai motif d o m i n a n t , lo r sque l 'act ion a p u ê t r e p ro-
duite pa r d i f férents mot i f s ou que p lus i eu r s on t p u c o o p é r e r a 
sa fo rmat ion (1). » P a r sui te de la complexi té de sa n a t u r e , 
l ' homme obéit s o u v e n t à p lus i eu r s mobi les m ô m e con t rad ic -
toires. Que de cas où il y a u r a un mé lange de mobi les bas , h o n -
teux et de mob i l e s m o i n s r é p u g n a n t s et m ê m e h o n o r a b l e s ! J ' a i 
eu à j u g e r un e m p l o y é qui volait son pa t ron p o u r do te r sa s œ u r 
et se d o n n e r le luxe d ' une vo i tu re . Un de m e s col lègues m ' a 
raconté que , c o m m e p rés iden t d 'ass i ses , il a eu à j u g e r u n e j e u n e 
fille qu i se l ivrai t à la pros t i tu t ion , aux p r a t i q u e s abor t ives et à 
l ' infant icide p o u r e m p l o y e r les r e s s o u r c e s qu 'e l le tenai t de la 
prost i tut ion à l ' éducat ion de pauvres e n f a n t s qu 'e l le é levai t . 
Dans d ' au t r e s af fa i res , la c o n n a i s s a n c e exac te d u mobi le é c h a p p e 
à la jus t ice . Le r a p p o r t du garde des sceaux p o u r l ' année 1880 
constate q u e bien souven t la jus t ice est i m p u i s s a n t e à le décou-
vrir. Il en a t o u j o u r s é té a insi ; « t o u t h o m m e qu i d i t : Je sais 
d is t inguer les mobi les des ac t ions h u m a i n e s , p r é s u m e t rop de sa 
science » (2). Auss i j e ne vois aucun a v a n t a g e t h é o r i q u e ou pra-
tique à c lasse r les c r i m e s d ' a p r è s les mobi les et à s u p p r i m e r l 'ag-
gravation de culpabi l i té t irée de la p réméd i t a t ion . Le bon sens 
qu'il ne faut pas déda igner , m ê m e q u a n d il s ' inspi re de la c royance 
au l ibre a rb i t r e , é t ab l i r a t ou jou r s une g r a n d e di f férence e n t r e le 
meur t r e i r réf léchi , c o m m i s pa r exemple d a n s u n e r ixe, e t le 
meur t re réf léchi p r éméd i t é p a r un h o m m e qui aura p r é p a r é p a r 
avance le l ieu et l ' i n s t r u m e n t d u c r ime . Les ph i lo sophes et les 
législateurs ont t ou jou r s fai t cet te d is t inc t ion . Platon dit qu ' i l 
faut app l ique r de p lus g r a n d e s pe ines à ceux qu i t uen t avec 
guet -apens , e t de p lus l égères à ceux qu i t uen t d a n s un p r e m i e r 

(1) Traités de législation, i. II, p. 26". 
(2) Confucius, p . 36. 



m o u v e m e n t i r ré f léchi (1). B e n t h a m voit auss i , d a n s la p r éméd i -
ta t ion, l ' indice d 'un c a r a c t è r e p lus d a n g e r e u x (2). M. Garofalo 
r econna î t l u i -même q u e « la p r é m é d i t a t i o n d ' u n m e u r t r e , quel 
qu ' en soit le mobi le , e s t i n s é p a r a b l e d ' u n e n a t u r e cruel le et 
qu' i l est indéniable qu ' i l y a là u n e lés ion p lu s g rave d u senti-
m e n t de pi t ié q u e l o r s q u ' u n h o m m e n 'a fait q u e r éag i r immédia-
t emen t et s ans avoi r eu le t e m p s de ré f l éch i r » (p. 394). M. Garo-
falo p ropose e n c o r e (p . 307) de r e m p l a c e r les c i r cons t ances 
agg ravan t e s d u vol p a r la cons idé ra t ion de la c a u s e qu i a con-
dui t l ' accusé au vol. « On é tab l i ra i t des ca tégor ies de voleurs 
p a r ins t inct , pa r o i s ive té , p a r su i te d ' u n e e n f a n c e a b a n d o n n é e 
et vicieuse et d ' u n e m a u v a i s e compagn ie , ou pa r le s imple effet 
de l ' imita t ion des e x e m p l e s r e ç u s d a n s l e u r p r o p r e famil le . » 
Est-ce p r a t i q u e ? C o m m e n t peu t -on savoi r si c ' es t telle ou telle 
cause qui a poussé l ' a c c u s é au v o l ? S o u v e n t p l u s i e u r s causes 
ont agi ensemble . N'est- i l p a s p lu s r a t i onne l d ' e n v i s a g e r les cir-
cons tances qui on t a c c o m p a g n é et aggravé le vol, te l les que la 
nui t , la maison h a b i t é e , l ' e sca lade , l ' e f f rac t ion ex t é r i eu re , inté-
r ieure , la r éun ion de p l u s i e u r s p e r s o n n e s ? Es t -ce q u e ces cir-
cons t ances ne r é v è l e n t p a s le deg ré de pe rve r s i t é de l 'accusé 
en m ê m e t e m p s q u e le deg ré d u d a n g e r q u e sa pe rve r s i t é fait 
cour i r à la soc ié té? U n e fois la gravi té d u vol dé t e rminée pal-
le lég is la teur s u i v a n t l e s c i r cons t ances a g g r a v a n t e s , l e s juges , 
d a n s l 'applicat ion de la pe ine , t i e n d r o n t c o m p t e d e s an técéden t s 
de l ' accusé et t r o u v e r o n t des c i r cons t ances a t t é n u a n t e s d a n s les 
mauva i s exemples , la m a u v a i s e éduca t ion q u e l ' accusé aura 
reçus-, avec la f a c u l t é d ' appréc ia t ion cons idé rab l e qu ' i l s ont, 
ils p o u r r o n t a b a i s s e r la pe ine , s'il y a l ieu , dans de t r è s fortes 
p ropor t ions et la m e t t r e en r appor t avec le d e g r é de responsa -
bil i té . 

Si la c royance a u l i b r e a rb i l r e cessai t d ' ê t r e le f o n d e m e n t de 
la loi péna le , il se ra i t e n c o r e n é c e s s a i r e de mod i f i e r les règles 
re la t ives à la t en ta t ive . En effet, aux t e r m e s de l ' a r t i c l e 2 du code 
péna l , la tenta t ive n ' e s t p u n i s s a b l e q u e si elle a é té i n t e r rompue 
et a m a n q u é son effe t p a r des c i r cons t ances i n d é p e n d a n t e s de la 
volonté de son a u t e u r ; elle cesse d 'ê t re p u n i s s a b l e si elle a été 
s u s p e n d u e par la vo lon té de son a u t e u r . L ' h o m m e q u i commence 
à exécuter un c r ime e t qu i a b a n d o n n e s p o n t a n é m e n t son projet 

(1) Les Lois, 1. IX. 
{ì) Traités de législation, t . I I , p . 273. 

cr iminel n ' encou r t a u c u n e p e i n e ; la société lui p a r d o n n e , à cause 
de son r e p e n t i r ; elle veut f avo r i s e r le r epen t i r p a r le p a r d o n qu 'e l le 
lui accorde , s'il s ' a r rê te v o l o n t a i r e m e n t d a n s la voie du c r ime . 
Cette disposi t ion s u p p o s e é v i d e m m e n t chez l ' h o m m e le pouvo i r 
de dir iger , de s u s p e n d r e l i b r e m e n t s e s ac tes . Mais, si les ac tes de 
l ' homme sont nécessa i res , la d ispos i t ion c o n t e n u e d a n s l ' a r t . 2 
n'a plus sa r a i s o n d 'ê t re ; avec la théo r i e dé t e rmin i s t e , la su spen -
sion de l 'acte c r imine l n e p e u t p lus ê t r e a t t r i buée à la l ibre 
volonté d u coupab le , et , dès lors , il n ' y a p lu s lieu de lui t e n i r 
compte de son dé s i s t emen t . 

Les C h a m b r e s f r ança i se s v i e n n e n t de vo te r une loi qu i p e r m e t 
au juge de s u s p e n d r e l ' exécu t ion de la pe ine , d a n s ce r t a in s c a s ; 
si, dans un délai d é t e r m i n é , u n e nouvel le c o n d a m n a t i o n n ' i n t e r -
vient pas, la p r e m i è r e n ' e s t pas s u b i e ; elle est effacée p a r l ' a m e n -
dement d u coupab le . La loi s u p p o s e q u e le dé l i nquan t p e u t se 
corriger, s'il le veut , et, pou r e n c o u r a g e r son r e t o u r au b ien , elle 
lui p romet le p a r d o n . Mais, si l ' h o m m e n ' e s t pas le ma î t r e de sa 
destinée, s'il ne d é p e n d p a s de lui de c h a n g e r de condu i t e , ce pa r -
don ne se comprend p lus . Voilà donc encore u n e loi sage , h u m a i n e , 
qui n ' aura i t pas é té votée , si le l ég i s la teur était dé t e rmin i s t e . 

Une au t r e c o n s é q u e n c e f â c h e u s e d u d é t e r m i n i s m e se ra i t la 
suppress ion de la h o n t e qu i s ' a t t ache a u c r ime . Les d é t e r m i -
nistes accep ten t cel te c o n s é q u e n c e : « La p lupa r t des h o m m e s , 
écrit Naigeon, h a ï s s e n t le m é c h a n t ; moi , j ' en ai pi t ié . Je n 'ap-
prouve pas , j'excuse (1). » « L a p lu s noble , di t M. Moleschot t , 
la plus géné reuse , la p lus s a in l e , en un mot , la p l u s human i -
taire de vos a sp i ra t ions , c ' e s t de dé l ivrer le d é l i n q u a n t de 
l ' ignominie d u c r ime (2). » Le d é t e r m i n i s m e , en effet , s u p p r i m e 
le mal m o r a l e t le bien m o r a l ; il dépoui l le l ' h o m m e h o n n ê t e 
du méri te de ses b o n n e s ac t ions , il a f f r anch i t le c r imine l du dé -
mérite de ses mauva i se s ac t ions . Avec la néga t ion d u l ibre a rb i t r e , 
la louange e l l e b lâme son t des c o n t r e - s e n s (3). C'est en vain q u e 
M. Garofalo p r é t end c o n s e r v e r i e s m o t s de m é r i t e et de démér i t e , 
d 'é logeet de b l âme , en l e u r d o n n a n t u n e s ignif icat ion d i f fé ren te d u 
sens ord ina i re , p a r c e qu' i l d é s e s p è r e « d 'avoi r ra i son des p r é j u g é s 
qui s'y r a t t achen t (4). » De m ê m e , dit-il, q u e n o u s a v o n s de l ' admi -

(1) Article Fanatisme (La Philosophie ancienne el moderne.) 
(2) Actes du Congrès de Rome, p . 53. 
(3) Cicéron, du Destin, ? 17. 
Ki) Criminologie, p. 311. 
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ra t ion pour les d o n s n a t u r e l s , t e l s q u e la beau té , la grâce , et de 
la r é p u g n a n c e p o u r la l a ideur , p o u r q u o i ne d i r ions -nous pas que 
l ' h o m m e ver tueux mér i t e n o t r e é loge et q u e le c r imine l mér i te notre 
b l â m e ? Est- i l v ra i que , p o u r a d m i r e r ou b l âmer , on ne s ' inquiète 
p a s de savoir si l 'acte a é té l ib re '? S a n s dou te , d a n s le système 
dé t e rmin i s t e , la ver tu r e s t e be l le , c o m m e u n e bel le fleur, le vice 
r e s t e laid, c o m m e u n e d i f fo rmi té ; m a i s le mér i t e de la vertu ne 
p e u t ê t re a t t r i bué à l ' h o n n ê t e h o m m e , n o u s n ' avons p a s p lus a i e 
louer qu ' à l o u e r un r o s i e r de p o r t e r de be l l e s r o s e s . Dans le dé-
t e r m i n i s m e , la ve r tu es t u n e qua l i t é na tu re l l e , c o m m e la beauté 
de la r o s e ; ce n ' e s t p lu s u n e qua l i t é morale. De m ê m e , le crime 
e s t u n e l a i d e u r qu 'on p e u t ha ï r , s a n s avoir le droi t de mépr iser 
le c r imine l ; on ne b l â m e p a s u n e p l a n t e vénéneuse de produire 
des poisons . Voilà p o u r q u o i les éc r iva ins dé t e rmin i s t e s , tout en 
c o n d a m n a n t le c r ime c o m m e u n a c t e laid , « i n n o c e n t e n t » celui 
qu i l 'a c o m m i s (1), e t veu len t l ' a f f r a n c h i r de la hon t e . Suivant 
eux , il n 'y a u r a i t pas de h o n t e à vo le r , à violer , à t ue r , à empoi-
s o n n e r ! 

M. Foui l lée e s t ime c e p e n d a n t q u e le c r ime pou r r a i t r e s t e r hon-
t eux , m ê m e d a n s le cas où la soc ié t é deviendra i t dé terminis te . 
De m ê m e « qu ' i l y a u n e c e r t a i n e h o n t e , qu i s ' a t t ache en présence 
d ' a u t r u i a u fai t invo lon ta i re p o u r t a n t d 'ê t re d i f forme, bossu, 
boi teux , na in », à p l u s fo r t e r a i s o n la la ideur mora l e inspirera-
t-elle t o u j o u r s u n e « h o r r e u r e s t h é t i q u e » (2). L ' h o m m e difforme 
p e u t c r a i n d r e la ra i l ler ie d ' u n e n f a n t ou d 'un niais , mais quel 
es t l ' h o m m e sain d ' e s p r i t qu i a t t a c h e r a de la h o n t e à la diffor-
mi té p h y s i q u e ? Es t - ce q u e ce t t e i n f i rmi t é n ' a u g m e n t e pas , au 
con t ra i r e , n o t r e s y m p a t h i e p o u r ce lu i qu i en sou f f r e? Est-ce qu'il 
p e u t ven i r à la p e n s é e d ' u n h o m m e sensé q u e le boi teux doit 
r oug i r de son état ? « N 'es t p o i n t r é p r é h e n s i b l e ce qu i n ' e s t point 
dé shonnê t e , n i d é s h o n n ê t e ce q u i n e vient po in t de nous , ni par 
nous , ma i s qui p rocède de la n a t u r e . . . Ulysse , voulan t insul ter 
Thers i te , ne l ' appel le po in t b o i t e u x , n i bossu , ni chauve , ni tête 
po in tue , m a i s lui r e p r o c h e d ' ê t r e bab i l l a rd , ind iscre t , et au 
con t ra i r e la m è r e de Vulca in en le c a r e s s a n t lui dit : « Viens, çà, 
m o n fils ; v iens , mon p a u v r e b o i t e u x (3). » 

La h o n t e n ' a t t e in t q u e la d i f fo rmi t é mora l e . Mais, si l 'huma-

i t ) Georges Renard, l'Homme est-il libre? p . 100. 
(2) Revue des Deux Mondes, 15 juin 1889, p . 794. 
(3) Plutarque, Comment il faut lire les poètes. 

nilé arr ivai t à c ro i re q u e la d i f fo rmi té m o r a l e es t fa ta le , c o m m e 
la difformité p h y s i q u e , el le n a t t a c h e r a i t p a s p lus de hon te à la 
p remiè re q u ' à la seconde . La h o n t e , le m é p r i s ne son t p a s des 
sen t imen t s e s t h é t i q u e s , m a i s des app réc i a t i ons mora l e s . P o u r 
que le c r im ine l soi t flétri p a r l ' op in ion pub l ique , il f a u t q u e cette 
opinion le j u g e m o r a l e m e n t r e s p o n s a b l e d u c r i m e q u ' i l a commis . 
En s u p p r i m a n t la r e sponsab i l i t é m o r a l e , le dé t e rmin i sme sup-
pr imera i t la hon te du c r ime . 

Est-il b ien ut i le de dé l iv re r le c r im ine l de l ' ignominie qui s ' a t -
tache à lui et de t en i r le langage s u i v a n t : « Cet h o m m e pares -
seux, d é b a u c h é , a tué u n v ie i l la rd p o u r s ' enr ich i r et se l ivrer à 
tous les p la is i rs , il est p lus à p l a i n d r e q u ' à b l â m e r , le pauv re 
h o m m e ! Celui- là a e m p o i s o n n é sa f e m m e p o u r épouse r sa maî-
tresse, le pauv re h o m m e ! P o u r q u o i le b l â m e r ? Celui-ci a violé un 
enfant et l'a tué ensu i t e , que l i n f o r t u n é ! Vous avez to r t de le 
mépriser ». Que dev iendra la socié té , si des s avan t s , s ' ad re s san t 
aux assass ins , aux vo leurs , a u x e m p o i s o n n e u r s , s ' e f forcent de 
les t ranqui l l i ser , e n l e u r d i s a n t : « Vos c r imes sont des ac tes né -
cessaires, qu i vous ont é té i m p o s é s p a r u n e o rgan i sa t ion céré -
brale impar fa i t e ; ne vous affligez p a s de la h o n t e q u e le publ ic 
ignorant a t t a c h e à vos ac tes ; la soc ié té n 'a p a s le d ro i t de vous 
mépr iser » ? 

La soll ici tude des dé t e rmin i s t e s p o u r les c r imine ls est infa t i -
gable. Ils ne se c o n t e n t e n t p a s de vou lo i r les dé l iv re r de l ' igno-
minie du c r ime , i ls s ' e f forcent auss i d e les a f f r anch i r des sou f -
f rances du r e m o r d s . « Je p la ins les m é c h a n t s p a r h u m a n i t é , di t 
La Mettrie, e t j e les t ranqui l l i se p a r r a i son (1). » Et p o u r les 
tranquil l iser , il l e u r a p p r e n d q u e « les r e m o r d s sont d e s p r é j u g é s 
de l 'éducat ion (2) ». Est- i l b ien ut i le de t r anqu i l l i s e r les ma l f a i -
teurs? Ne serait- i l pas plus sage de r a s s u r e r les h o n n ê t e s gens ? 
Spinoza ava i t déjà dit q u e « celui qu i se r e p e n t d ' une action 
est deux fois misé rab le o u i m p u i s s a n t (3) ». La Mettrie e t 
d 'Holbach ne se l a s sen t p a s de p r o d i g u e r les excuses aux mal-
faiteurs ; La Mett r ie r e p r o c h e à la N a t u r e (-4) de ne p a s les dé l i -
vrer du r e m o r d s ; d 'Holbach s ' ind igne c o n t r e la rel igion qu i a la 
c ruauté de les e f f rayer p a r la m e n a c e d ' u n c h â t i m e n t d a n s un 
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(1) Discours sur le bonheur, p . 139. 
(2) Discours préliminaire, p . 18. 
(3) be l'esclavage, propos. 31. 
(4) L Homme-machine, p . 59. 



a n t r e m o n d e : « P o u r t o i , m é c h a n t i n f o r t u n é . . . mach ine désor-
d o n n é e qui ne p e u t s ' a c c o r d e r avec ta n a t u r e p ropre ni avec 
celle de tes a s soc ié s , n e c r a i n s p a s d a n s u n e au t r e vie le châti-
m e n t de tes c r i m e s (1) ! » 

La hon te d u c r i m e e t la c ra in te du r e m o r d s suppr imées , quel 
f r e i n rcstera- t- i l p o u r c o n t e n i r les c r imine l s ? Le genda rme suf-
fira-t-il p o u r les i n t i m i d e r ' ? Il y a tan t de c i r cons tances où celui 
qu i veu t c o m m e t t r e u n e m a u v a i s e act ion p e u t e s p é r e r qu'il ne 
se ra pas découve r t ! Le g e n d a r m e ne sui t p a s les c i toyens par-
tout . On édic tera d e s p e i n e s p lus s é v è r e s , r é p o n d e n t les détermi-
nis tes . Je cons ta te d ' a b o r d que , d a n s leur sys tème , la r igueur des 
pe ines doit s ' a c c r o î t r e ; Montesqu ieu avait d é j à s ignalé cette 
c o n s é q u e n c e d u d é t e r m i n i s m e (2). Mais, es t -ce q u e les peines 
conse rven t la m ô m e p u i s s a n c e d ' in t imida t ion si elles cessent 
d ' ê t r e h o n t e u s e s ? Ne s a i t - o n pas q u e la c ra in te de la honte, qui 
r é su l t e a u j o u r d ' h u i d ' u n e c o n d a m n a t i o n judic ia i re , agit sur les 
h o m m e s a u t a n t e t p l u s q u e la c ra in te du c h â t i m e n t ? La perte de 
l ' h o n n e u r , la t a c h e q u i s ' i m p r i m e au nom d ' u n h o m m e condamné, 
le m é p r i s qu ' i l lit d a n s l e s yeux de ses amis , son t des souffrances 
m o r a l e s a u t r e m e n t c r u e l l e s q u e la pe ine p h y s i q u e . Mais, objecte 
M. le l) r L o m b r o s o , l e s j u r i s consu l t e s d é f e n s e u r s du libre 
a rb i t r e ne j u g e n t p a s l ' i n f a m i e de la pe ine nécessa i re , puisqu'ils 
d e m a n d e n t e u x - m ê m e s la suppres s ion des pe ines i n f aman te s (.'!). 
Ce q u e les c r i m i n a l i s t e s s p i r i t u a l i s t e s r e p o u s s e n t , ce n ' e s t pas la 
f l é t r i s su re m o r a l e r é s u l t a n t d u c r ime et de la condamnation 
jud ic ia i re , m a i s les i n c a p a c i t é s j u r i d i q u e s qui accompagnent les 
p e i n e s i n f a m a n t e s . Loin d e vouloi r s u p p r i m e r la hon te d u crime, 
ils e s t imen t , au c o n t r a i r e , q u e cet te flétrissure mora l e peut, dans 
b i e n des cas, c o n s t i t u e r u n e in t imida t ion suf f i san te , e t que le lé-
g i s la teur a b ien fa i t d e l ' é d i c t e r c o m m e pe ine mora le , sans la faire 
su ivre d ' u n e p e i n e p h y s i q u e , ou tout a u m o i n s en pe rme t t an t au 
juge de fa i re s u r s e o i r à l ' exécu t ion de la pe ine p h y s i q u e pendant 
u n délai d é t e r m i n é . C ' e s t la pensée qu i a insp i ré le proje t qui 
v ient d ' ê t r e volé a u S é n a t , s u r la p ropos i t ion de M. Bérenger. 
Les anc i ens É g y p t i e n s a v a i e n t fai t du d é s h o n n e u r u n e peine plus 
te r r ib le q u e la m o r t , e t d e l ' espoi r d ' u n e réhabi l i t a t ion un puis-
san t s t imu lan t p o u r c o r r i g e r le coupab le . « P a r m i les lois qui 

(1) Système de la nature, c h . xvu. 
(2) Esprit des Lois, 1. XXIV, ch. xiv. 
(3) L'Homme criminel, p ré face s ix . 

concerna ien t les so ldats , écr i t Diodore , il y en avait une qui 
infligeait non pas la mor t , m a i s l ' i n famie à celui qui avai t dése r t é 
les r angs ou qu i n 'ava i t p a s exécu té l 'o rdre de ses chefs . Si plus 
tard il effaçai t sa hon te p a r des ac t e s de b r a v o u r e , il était ré tab l i 
dans son pos te (1). » — Les n o m b r e u s e s lég is la t ions m o d e r n e s 
qui font de la r é p r i m a n d e jud ic i a i r e une pe ine ne p o u r r a i e n t p lus 
l 'employer avec ef f icaci té , si le juge perda i t le droi t de r ep ro -
cher au p r é v e n u sa c o n d u i t e en ne c r o y a n t p lu s à son l ibre 
arb i t re . 

On objecte c ependan t q u e , d a n s le sys tème dé te rmin i s t e , l ' em-
p r i s o n n e m e n t suff i ra i t à i n t i m i d e r les ma l f a i t eu r s , p u i s q u e le 
p lacement d e s a l i énés d a n s un asi le suff i t à p ro t ége r la soc ié té 
contre les h o m m e s d a n g e r e u x , p r ivés de la r a i son . La société est 
su f f i samment d é f e n d u e c o n t r e les a l i énés lorsqu 'e l le les e n f e r m e , 
parce q u e l eu r n o m b r e ne var ie p a s suivant les m e s u r e s q u e l 'on 
prend à l eu r éga rd . L 'a l iéna t ion n ' e s t pas vo lon ta i r e ; ne dev ien t 
pas aliéné qu i veut . La soc ié té p e u t donc so igner les a l i énés d a n s 
les asiles s a n s c o m p r o m e t t r e sa s é c u r i t é ; m a i s si l ' empr i sonne-
ment des c r imine ls é ta i t a s s i m i l é à la s éques t r a t ion des a l iénés , 
s'il n ' en t r a îna i t a u c u n e h o n t e , croi t-on qu' i l exercera i t encore 
une in t imida t ion s u f f i s a n t e ? Cet e m p r i s o n n e m e n t , p r e n a n t la 
forme d ' u n t ra i t ement , d ' u n e s imple m e s u r e de de fense à l ' égard 
d 'une v ic t ime de la fa ta l i té , d igne de pit ié, r e s s e m b l e r a i t à un 
in te rnement d a n s u n hôp i t a l et n ' i n t imide ra i t p lu s . Les dé t e rmi -
nistes de l 'école i t a l i enne d ' a n t h r o p o l o g i e c r imine l l e c o m p r e n -
nent si b ien l ' inef f icac i té d ' u n e m p r i s o n n e m e n t , qui cessera i t 
d 'ê t re hon teux dans l eu r s y s t è m e , qu ' i l s p r o p o s e n t à la société 
de se d é f e n d r e p a r l a p e i n e de m o r t et la t r an spo r t a t i on . 

Le dés i r d ' a f f r anch i r les c r imine l s de la h o n t e du c r i m e est 
inspiré p a r u n s e n t i m e n t de p i t ié v r a imen t exagéré . Que lques 
dé te rmin is tes s ' a t t e n d r i s s e n t s u r le sor t des c r imine l s et 
d e m a n d e n t q u ' o n les s o i g u e c o m m e d e s ma lades . « Les m é d e c i n s 
agiront e n v e r s les c r i m i n e l s c o m m e ils ag issen t m a i n t e n a n t 
envers les fous r e c o n n u s d a n g e r e u x et e n f e r m é s p o u r cause de. 
salut public (2). >» M. Georges Renard pense de m ê m e qu 'on doit 
« ass imiler les p r i sons a u x m a i s o n s de s an t é , où les p e n s i o n -
naires ob t i ennen t tous l e s éga rds , tou tes les faci l i tés compat ib les 
avec la sécur i t é d ' a u t r u i e t avec la c u r e m e n t a l e qu 'on e s saye 

(i) i- i, § "i. 
(2j Renie de philosophie positive, sept.-octoh. 1880. p . 22, . 
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su r eux (1). » M. L é v y B r u l h l u i - m ê m e , qu i d i s t ingue le cr ime de 
la folie, écr i t c e p e n d a n t q u ' u n j o u r « l ' h u m a n i t é éprouvera à 
l ' égard de ses c r i m i n e l s des s e n t i m e n t s ana logues à ceux que lui 
i n sp i r en t a u j o u r d ' h u i s e s id io t s et ses a l iénés » (2). 

La pi t ié p o u r l e s c r imine l s e s t un b o n s en t imen t , c 'es t même 
u n devoi r . Le c h r i s t i a n i s m e fa i t avec r a i son de la chari té 
e n v e r s les p r i s o n n i e r s n o n s e u l e m e n t « un point de perfection, 
m a i s d 'ob l iga t ion »> (3). Le c r i m i n e l qu i subi t u n e pe ine méritée 
es t e n c o r e u n h o m m e capab le de repen t i r , e t le devoir du 
chré t ien es t de l e vis i ter , de réve i l l e r en lu i les b o n s senti-
m e n t s , le s o u v e n i r de sa fami l le et de ses h e u r e u s e s années 
d ' en fance , af in de f a i r e n a î t r e le r e p e n t i r et de s a u v e r cette âme. 
Visitez d o n c le c r i m i n e l , par lez- lu i avec bonté , s ans mépris, 
c o m m e à un h o m m e et n o n c o m m e à u n e bê te à f ace humaine ; 
m a i s ne lu i la issez j a m a i s e n t e n d r e q u e vous le p la ignez comme 
u n idiot ou u n a l i é n é , q u e son m a l h e u r es t immér i t é . N'assimi-
lez p a s le c r ime qu ' i l a c o m m i s â u n e ma lad ie , â u n malheur 
acc idente l . Cette a s s imi l a t i on d u c r ime à la ma lad ie , cont ra i re à 
la vérité des fa i t s , s e r a i t d a n g e r e u s e pour la m o r a l e publique 
e t m ê m e t r è s f â c h e u s e p o u r l e c o n d a m n é . En effet , le criminel 
c o m p r e n d l u i - m ê m e qu ' i l a m é r i t é la pe ine qu' i l sub i t pa r une 
f a u t e vo lon ta i re ; l a i s sez - lu i l e s e n t i m e n t sa lu ta i re de sa faute, 
ne le dél ivrez p a s d e s e s r e m o r d s . Vous affaiblir iez d a n s la société 
et d a n s le c œ u r m ê m e d u c o u p a b l e le s e n t i m e n t de la respon-
sabi l i té , si v o u s é t e n d i e z a u c r i m e la pi t ié q u e n o u s inspi re la 
ma lad ie . S u r t o u t n e donnez p a s t o u t e vo i re pi t ié a u criminel, 
gardez-en u n p e u p o u r la v ic t ime. Les ph i lo sophes , qui s 'at ten-
d r i s sen t s u r le s o r t d e s a s sa s s in s , oub l i en t u n p e u t r o p faci lement 
les sou f f r ances q u e ceux-c i on t causées , d a n s u n i n t é r ê t égoïste, 
p o u r la sa t i s f ac t ion de l eu r s p a s s i o n s . Si u n de ces ph i lan thropes 
receva i t la nu i t l a v i s i te d 'un voleur , qui voudra i t l ' a ssass iner , je 
m e d e m a n d e s'il d i r a i t e n c o r e q u ' o n doit avoi r la m ê m e chari té 
p o u r tous les h o m m e s , « que l le q u e soit l eu r va l eu r mora l e » (4). 

Vouloir s u p p r i m e r la h o n t e d u c r ime et a f f r a n c h i r les crimi-

(1) L'Homme est-il libre? p . 109. 
(2) L'Idée de la responsabilité, p . 199. 
(3) Sermon de B o u r d a l o u e sur la charité envers les prisonniers. — Dès le moyen 

Age ¡1 se fo rma des soc ié tés pour visiter les pr isonniers , leur venir en aide, les 'as-
sister au moment de l ' exécu t ion . Voy., dans le livre de César Cantu sur Beeearia 
t radui t par MM. Lacointa e t Delpeeh.un appendice for t intéressant sur les congréga-
t ions de miséricorde f o n d é e s pour assister les condamnés . 

(4) Guyau, Esquisse d'une morale, p . 176. 

neis de l eu r s r e m o r d s , c ' e s t e n c o u r a g e r les m a l f a i t e u r s , aug -
menter le n o m b r e de l e u r s v ic t imes , c 'es t auss i p a r a l y s e r l 'ac-
tion de la jus t ice et perver t i r la consc ience p n b l i q u e . D'où v ien t 
cette indulgence excess ive p o u r les c r imes passionnels, qui se 
traduit pa r des a c q u i t t e m e u t s t r o p n o m b r e u x ? A force de pe in-
dre l ' homme comme u n ê t re pass i f , d o m i n é p a r ses impres s ions , 
ses ten ta t ions , s e s p a s s i o n s , incapab le de réagi r c o n t r e el les , l es 
dé terminis tes n 'on t - i l s p a s affaibl i le s e n t i m e n t d u devoir e t de 
la responsabi l i té ? C o m m e n t peut - i l y avoir des devoirs , si 
l ' homme n 'a pas le p o u v o i r de comba t t r e s e s p a s s i o n s ? Déjà 
Dugald-Stewar t e t le D r C u d w o r t ava ien t cons t a t é que la m o r a -
lité pub l ique d iminue , à m e s u r e q u e la c royance au l ibre a rb i t r e 
s 'affaiblit (1). Celte inf luence f â c h e u s e du d é t e r m i n i s m e su r 
les m œ u r s p u b l i q u e s n 'a j a m a i s été auss i sensible que de n o s 
jours . Tout est exp l iqué p a r l 'act ion du cl imat , de la nour r i -
ture, du mil ieu, de l ' hé réd i té , de la p réd i spos i t ion phys io log ique . 
O u e s t i ndu lgen t p o u r l e s p a s s i o n s , les v ices et m ê m e p o u r les 
crimes ; le c r imine l n 'es t p l u s un coupab le , c ' e s t un détraqué, u n 
disgracié de la n a t u r e ; on le p l a in t . Non m o i n s q u e les c r imes 
passionnels, l es c r imes col lect i fs , su r tou t s ' i ls son t pol i t iques , 
inspirent le p l u s vif i n t é rê t e t sont ass imi lés à des accès de 
fièvre ou de fol ie con tag ieuse ; la pitié se d é t o u r n e des vic-
times et va aux c r imine l s ; le s ens m o r a l s 'obl i tère, pa r ce que le 
s en t imen t de la r e s p o n s a b i l i t é m o r a l e s 'affaibl i t . 

Il est t e m p s de r éag i r con t r e ces théor ies éne rvan t e s . Accor-
dons n o i r e pitié aux c r imine l s , m a i s ne la s épa rons pas du b l âme . 
Que la h o n t e r e s t e a t t a c h é e à l eu r s c r i m e s . Il est j u s t e , il e s t u t i le 
que les c r imine ls t r o u v e n t un p r e m i e r c h â t i m e n t d a n s le m é p r i s 
qui les a t tend . Dans ce m o n d e , où tan t de coupab les r e s t e n t 
impunis , il f a u t a u m o i n s q u e ceux qui é c h a p p e n t à la jus t i ce 
humaine r e s t e n t flétris p a r la consc ience pub l ique (2). 

Une doct r ine dé te rmin i s t e , qui d e m a n d e r a i t de la pitié sans 
b lâme p o u r les c r imine l s , sera i t u n e doc t r ine co r rup t r i ce . R e n o n -
çons à cette c o m p a s s i o n m a l s a i n e , qu i voit d a n s l e cr iminel un 
infirme ou u n m a l a d e . Conse rvons , avec le s ens préc is q u e la 
c royance au l ib re a rb i t r e l e u r a donné , les m o t s de ver tu et de 

(1 ) Esquisse de philosophie morale, 119. 
(2) 11 faut aussi que les innocents persécutés puissent dire comme Socrate : « J e 

mourrai injustement ; eh bien ! la hon te d e m a mor t rejaillira sur mes bourreaux. » 
(Xénophon, Mémoires, 1. IV, ch. v in . ) 



c r ime , de r é c o m p e n s e et de p u n i t i o n , d ' es t ime et de mépris. 
L ' h u m a n i t é ne s 'es t p a s t r o m p é e en c r o y a n t qu' i l y a des hommes 
qui , p a r l a d ro i tu re de l eu r v o l o n t é , m é r i t e n t l 'es t ime, et d 'autres 
qui , p a r l eu r déprava t ion vo lon ta i r e , m é r i t e n t l e mépr i s . Le légis-
l a t eu r ne s 'es t pas t r o m p é d a v a n t a g e e n f o n d a n t la responsabili té 
péna le s u r la r e sponsab i l i t é m o r a l e . 

C'est en vain qu 'on s ' e f forcera i t d e c o n s e r v e r l ' idée de culpa-
bil i té s ans l e l ibre a rb i t re . A p p e l é p a r ses fonc t ions à juger les 
p r é v e n u s , a i e s b l âmer , à les c o n d a m n e r q u a n d il les t rouve cou-
pables, un mag i s t r a tpos i t iv i s t e doi t , j e le c o m p r e n d s , se trouver 
d a n s un bien g r a n d e m b a r r a s . « Si posi t iviste qu 'on soit, 
on a besoin de cro i re u n h o m m e c o u p a b l e (1). »La conscienceet le 
bon sens d u mag i s t r a t se r é v o l t e n t à l ' idée « de pun i r , sans indi-
gnat ion ni mépr i s , de f r appe r , c o m m e fai t le bouche r , sans haine ni 
colère , tout individu nuis ib le r é p u t é coupab le ou non ». D'autre 
pa r t , c o m m e n t croire q u ' u n h o m m e p e u t ê t re encore coupable, 
s'il n ' e s t p a s l ibre? La r e s p o n s a b i l i t é m o r a l e n 'es t -e l le pas l'effet 
du l ibre a rb i t r e ? Ces deux idées ne son t -e l l e s pas indissoluble-
m e n t liées ? Le lien étroi t qu i les u n i t e s t a t t e s t é p a r la raison et 
la consc ience ; les p h i l o s o p h e s p o s i t i v i s t e s eux-mêmes le recon-
na i s sen t (21. M. Tarde , c e p e n d a n t , e s t i m e qu 'on peu t séparer la 
r e sponsab i l i t é m o r a l e du l ibre a r b i t r e , Y e f f e t de la cause. Selon 
lui, l 'associat ion de l ' idée de cu lpab i l i t é et de l iberté est une 
assoc ia t ion « m y s t i q u e » ; c r o i r e à ce t t e associa t ion, c 'est accep-
te r un « p r é j u g é sp i r i tua l i s te , é c h o d ' u n p r inc ipe théologique ». 

Jusqu ' i c i les dé t e rmin i s t e s , t ou t en p r é t e n d a n t , sans preuve, 
q u e la c royance a u l ib re a r b i t r e e s t u n e i l lusion, reconnais-
sa ien t q u e cel te i l lusion avai t t o u j o u r s exis té (3). M. Tarde, au 
con t r a i r e , p e n s e que cet te c r o y a n c e est d 'or igine récente, 
qu ' « elle ne r e m o n t e p a s p l u s h a u t q u e les quere l les du 
m o y e n âge su r la p r é d e s t i n a t i o n (4) ». C o m m e n t ! l ' idée de 
l ibe r t é mora l e n e r e m o n t e r a i t p a s a u delà du moyen âge ! 
El le ne se t rouve p a s d a n s A r i s t o t e , Cicéron, Sénèque , Plu-
t a r q u e , e tc . , e tc . ! Elle n 'es t po in t m e n t i o n n é e d a n s la Bible, dans 
les lois de Manou, d a n s les p r é c e p t e s de Zoroas t re et de Confu-
c i u s ! Quelle est la s ignif icat ion d u p é c h é ? Quel est le sens de 

(1) Tarde, qui, on le sait, est juge d'instruction à Sarlat . 
' - ) Ac,es du S" congrès international d'anthropologie criminelle, p . 355 et 

suiv. 
(3) Actes du S" congrès, p . 355. 
(4) Ibid., p. 348. 

ce passage de la Bible, qui est d a n s u n des p r e m i e r s chap i t res de 
la Genèse : « Si vous fa i tes b ien , n ' e n se rez-vous p a s r é c o m p e n s é ? 
et si vous fa i tes mal, ne po r t e rez -vous pas auss i tô t la pe ine de 
votre péché? Mais vot re c o n c u p i s c e n c e sera su r vous , e t vous 
la dominerez (1). » C o m m e n t l ' h o m m e dominerai t - i l sa concu-
piscence, s'il n ' é ta i t pas une force l ib re ? Que signifie encore cet 
au t re p a s s a g e : « Dieu, dès le c o m m e n c e m e n t , a créé l ' h o m m e 
et il Va laissé dans la main de son propre conseil... La vie et la 
mort , le b ien et le mal , son t d e v a n t l ' h o m m e ; ce qu'il aura 
choisi lui s e ra d o n n é (2). » 

Il ne fau t p a s non p lus oub l i e r q u e la c royance au l ibre a rb i t re 
était d a n s la consc ience h u m a i n e , a v a n t que la ques t ion fû t agi tée 
dans les écoles de ph i losophie . La consc i ence h u m a i n e n 'es t pas 
créée p a r l e s écoles ; la mora l e exis tai t avan t les mora l i s tes . 
« Dans la m o r a l e , c o m m e d a n s l ' a r t , la p r a t i q u e devance la théo-
rie. Il y a u n e m o r a l e ins t inc t ive a n t é r i e u r e à la mora le ra i sonnée 
des ph i losophes , c o m m e la poésie e s t a n t é r i e u r e à la poé t ique» (3). 

M. Ta rde p e n s e , c e p e n d a n t , q u e l ' idée de responsab i l i t é mo-
ra le et péna l e , c o m m e l ' idée de l i be r t é , est d 'o r ig ine récen te , 
qu ' au d é b u t des socié tés la r e sponsab i l i t é était collective. Il 
est exact q u e , chez les p e u p l e s p r imi t i f s , u n e famil le lésée p a r 
le m e u r t r e de l 'un de ses m e m b r e s se vengeai t en t u a n t un 
h o m m e de la famil le adve r se , ou en lui p r e n a n t u n e « va leur 
d ' h o m m e », ce qu i souven t équ iva la i t à la r u ine r . Les pa r en t s 
de l 'o f fenseur deva ien t c o n t r i b u e r a u p a i e m e n t de la compos i -
tion, de m ê m e q u e les p a r e n t s de la v ic t ime deva ien t la recevoir . 
Il y avait solidarité des deux cô tés . P a r sui te de l ' absence ou de 
la fa iblesse du pouvoi r social, l es m e m b r e s d ' u n e m ê m e famil le , 
d 'une m ê m e t r i b u , s ' un i s sa ien t p o u r se d é f e n d r e , c o m m e le fon t 
au jou rd ' hu i les m e m b r e s d ' u n e n a t i o n . La composi t ion imposée 
à la fami l le de l ' ag re s seu r é ta i t u n vér i t ab le t rai té de paix, 
me t t an t fin a u x host i l i tés . 

Mais ce t t e responsab i l i t é col lec t ive , qui n ' é ta i t a u t r e que la 
solidarité sociale , n 'excluai t p a s la r e sponsab i l i t é pe r sonne l l e 
d u pécheur devan t la divini té , e t ce l le d u cr iminel d e v a n t le 
chef de la fami l le ou de la t r i b u ; e l le s 'y a jou ta i t , c o m m e au -
jourd 'hu i . Si le chef ou les r e p r é s e n t a n t s de la nat ion à laquel le 

(1) Genèse, ch. îv, 7. 
(2) Ecclésiastique, ch. xv, 14, 18. 
(3) Louis Ménard, la Morale avant les philosophes. 



n o u s a p p a r t e n o n s , o f fensen t un p e u p l e voisin, qu i n o u s déclare 
la gue r re et n o u s i m p o s e une con t r ibu t ion de g u e r r e , est-ce que 
nous ne s o m m e s p a s s o u m i s à l 'obl igat ion de p a y e r de notre 
sang et de n o t r e a r g e n t les f a u t e s de nos c o n c i t o y e n s ? Si une 
of fense est ad r e s sée à un E u r o p é e n p a r u n ou p lu s i eu r s mem-
b r e s d ' une p e u p l a d e a f r i ca ine , est-ce q u e le g o u v e r n e m e n t euro-
péen ne d e m a n d e p a s u n e r épa ra t i on à tou te la t r i b u ? Donc, on 
le voit, les i d é e s de so l ida r i t é et de r e sponsab i l i t é pe r sonne l l e 
n 'on t p a s subi les v a r i a t i o n s qui s o n t a l l éguées . A l 'or igine des 
sociétés, c o m m e a u j o u r d ' h u i , la sol idar i té se conci l ia i t avec la 
personnalité des peines, qu i é ta i t r e c o n n u e p a r les légis la t ions 
pr imi t ives (1). Alors , c o m m e a u j o u r d ' h u i , l ' h u m a n i t é ne se de-
manda i t pas s e u l e m e n t où est la cause , ma i s que l le est la cause 
d u cr ime ? « Nous d i s o n s , écr i t M. Tarde , en v o y a n t u n assass in 
qui vient de c o m m e t t r e son c r ime : c 'es t d a n s ce ce rveau , d a n s 
cet te â m e q u e gî t la c a u s e de cet homic ide . Il y a q u e l q u e s siè-
cles, n o u s au r ions di t p l u s v a g u e m e n t : c 'es t d a n s cet individu ; 
et, à u n e é p o q u e p l u s r e c u l é e encore , où l ' individu éta i t lié à sa 
famil le c o m m e le m e m b r e au corps , n o u s a u r i o n s di t p lu tô t : 
c 'es t dans telle f ami l l e (2). » Comment ! n o u s a u r i o n s dit cela ! 
Nous n ' au r ions p a s d i s t i n g u é la sol idar i té fami l ia le de la r e spon-
sabil i té pe r sonne l l e d e l ' a ssass in ! Lo r sque Manou disait que le 
vo leur doit c o u r i r v e r s le roi , af in de d e m a n d e r la pun i t ion qu'il 
a mér i tée , p o u r q u o i n e s 'es t - i l p a s avisé de d i re : la famille du 
vo leu r doit cour i r v e r s l e ro i , af in de d e m a n d e r la pun i t i on qu'el le 
a mér i t ée ? Au lieu d ' é c r i r e q u e « l ' h o m m e reço i t s eu l la r écom-
pense de ses b o n n e s a c t i o n s et la pun i t ion de ses méfa i t s (3), 
p o u r q u o i n 'a- t - i l p a s o r d o n n é que la famil le du coupab le rece-
vrai t la puni t ion des m é f a i t s de l ' un de ses m e m b r e s ? P o u r q u o i 
Moïse prescr i t - i l de p u n i r celui qui a fait la faute, celui qui 
« mér i t e d ' ê t r e b a t t u » §) et ne songe-t-il p a s à p u n i r la fami l le 
de celui qui a f a i t la f a u t e ? 

Après avoir v a i n e m e n t c h e r c h é à é tabl i r que les idées de l iberté 
et de r e sponsab i l i t é p e r s o n n e l l e s o n t de da te r écen te , 31. Tarde 
s 'efforce de p r o u v e r q u e c e s deux no t ions p e u v e n t ê t r e séparées , 
p u i s q u e le l ég i s l a t eu r l e s s épa re lu i -même. Le lég is la teur , selon 

(t) Voir les textes cités p . 2S de ce livre. 
(2) La Philosophie pénale, p. 87. 
(3) Lois de Manou, IV, 240 . 
(4) Deutéronome, XXV, 2. 

lui. ne se p réoccupe pas d u l ibre a rb i t r e lorsqu ' i l p u n i t le c r imi-
nel (1). Cependant , l ' a r t ic le 64 de no t re code péna l et les ar t ic les 
des codes i ta l ien, a l l e m a n d , be lge , ho l l anda i s , h o n g r o i s , e tc . , 
que j 'ai cités d a n s le c h a p i t r e p r écéden t , d i s e n t e x p r e s s é m e n t 
que la responsab i l i t é p é n a l e es t fondée su r le l ibre a r b i t r e . 

Une au t r e ra i son d é t e r m i n e encore 31. Ta rde à s é p a r e r la 
responsabi l i té m o r a l e e t p é n a l e d u l ibre a rb i t r e , c ' es t l ' impos-
sibilité, d ' après lui , de conci l ier les d ivers degrés de la r e s p o n -
sabilité avec le l ib re a rb i t r e , qui , s'il existe, doi t ê t r e abso lu . 
Cependant , p o u r croire à la l iberté , il n ' e s t pas néce s sa i r e de la 
supposer abso lue (2). Descar tes , il e s t v ra i , pense qu 'e l l e p e u t « en 
que lque sens s e m b l e r inf inie . » (Les Principes de la Philoso-
phie, I " Par t i e , § 33 ; voy . auss i IV Méditation.) Mais la l iber té 
h u m a i n e , c o m m e tou t e s les a u t r e s facul tés , n e p e u t ê t r e q u e 
relat ive ; je m e suis efforcé de l ' é tabl i r c i -dessus , p. 286, 369, 403. 

Le légis la teur , qu i f o n d e la responsab i l i t é p é n a l e sur le l ibre 
arbi t re , ne croit p a s m a n q u e r à la logique, e t n ' y m a n q u e p a s en 
effet, en a d m e t t a n t d i f fé ren ts d e g r é s de r e sponsab i l i t é et le p r in -
cipe des c i r cons tances a t t é n u a n t e s . L 'ar t ic le 463 d u code p é n a l 
se concilie p a r f a i t e m e n t a v e c l ' a r t ic le 64 du m ê m e code . 

Si le l ibre a rb i t r e n ' e s t pas le f o n d e m e n t de la r e sponsab i l i t é 
mora le , où t rouve ra - t -on en f in se s vér i tab les b a s e s , r e s t é e s 
inconnues ju squ ' à p r é s e n t ? Dans Y identité personnelle et Y iden-
tité sociale, r é p o n d 31. Ta rde , « p o u r que , dit-il , chez l ' a u t e u r 
d 'un acte nuis ib le à a u t r u i ou con t ra i r e a u vouloi r d ' au t ru i , le 
s en t imen t de la f a u t e p r e n n e na i s sance et q u e chez les specta-
teurs et les juges de cet acte les s e n t i m e n t s cor ré la t i f s de l ' indi-
gnation, d u b l â m e , d u mépr i s appa ra i s sen t , ces deux cond i t ions 
sont nécessa i res . P r e m i è r e m e n t , il f au t q u e l ' a u t e u r de ce t acte 
se j uge et soit j u g é le m ê m e , a u m o m e n t ou il s ' a c c u s e et où on 
l 'accuse, qu ' au m o m e n t o ù il a ag i ; en d ' a u t r e s t e r m e s qu ' i l 
s ' a t t r ibue à lu i -même, avec ou s ans ra i son d 'a i l leurs , l ' ac te en 
quest ion et non à des causes o r g a n i q u e s ou p h y s i q u e s e x t é r i e u r e s 
à sa p e r s o n n e . En second l ieu, il f au t que cet h o m m e se j uge et 
soit jugé appa r t en i r à la même société q u e ses a c c u s a t e u r s et , 
d 'abord , que se s v ic t imes » (3). 

(1) La Philosophie pénale, p . 107. Voy. ci-dessus p . 1155, 349. 
(2) M. ISaville a parfaitement montré que « la liberté humaine est relative, parce 

que son exercice est soumis à des conditions physiologiques ». (U Libre Arbitre. §7 . ) 
(3) Actes du j * Congrès, p . 95. 



Que l ' ident i té p e r s o n n e l l e soit u n e condit ion de la responsabi -
l i té m o r a l e , cela n ' e s t pas d o u t e u x . P o u r q u e l ' h o m m e soit 
pun i s sab le , il f au t qu ' i l a i t le s e n t i m e n t de son identi té , qu'il 
pu i sse s ' a t t r ibue r l ' ac te qu i lu i e s t r ep roché . C'est là l 'évidence, 
e t les sp i r i tua l i s tes , qu i f o n d e n t la responsabi l i t é su r le l ibre 
a rb i t r e , ne la s é p a r e n t pas de l ' ident i té . L ' ident i té personnel le 
est u n e condition de la r e sponsab i l i t é et non sa base. M. Tarde 
e spè re en fa i re u n e base , en ex igean t q u e l ' identi té personne l le 
pers i s te clans l ' in terval le de l ' ac te à l ' accusat ion (1). C'est la per-
s is tance de l ' ident i té d a n s ce t te pér iode qui, selon lui, rend 
l ' h o m m e r e s p o n s a b l e . Le moi, dit-il, change s o u v e n t ; l 'essent ie l 
est de ne pas p r e n d r e u n moi pou r un au t re . 

Ainsi, a j o u t e l ' au t eu r , « la folie n o u s r end i r r e sponsab les pa rce 
qu 'e l le n o u s désassimile e t pa rce qu 'e l le nous aliène, pa rce qu'el le 
n o u s fai t é t r a n g e r s à n o t r e mi l i eu et pa rce qu 'e l le nous fai t 
é t r ange r s à n o u s - m ê m e s » (2). D a n s la folie, su ivan t M. Tarde , un 
moi paras i te v ien t se g re f fe r s u r le moi n o r m a l ; il y a alors 
u n moi sain à côté d ' u n moi m o r b i d e , ou bien encore des 
por t ions de moi sa in et des p a r t i e s de moi morb ide . « Tel acle, 
en a p p a r e n c e dé l ic tueux , i m p u t é à la total i té d 'un individu, 
p o u r a insi dire, é m a n e d ' une fa ib le por t ion de l u i - m ê m e et d 'une 
por t ion m a l a d e d ' u n e p e r s o n n e c o m m e n s a l e , il est vrai, d 'un même 
ce rveau , m a i s p r o f o n d é m e n t d i s t inc te de sa p e r s o n n e vra ie(3) . » 

Il est vrai que , d a n s l ' a l iéna t ion , l ' h o m m e n ' e s t p lu s lui, qu'il 
est au t r e (4), pa rce qu ' i l a p e r d u la ra ison et le l ibre arb i t re . 
Dans la folie, « n o u s d e v e n o n s c o m m e é t r ange r s à nous -mêmes ; 
n o u s s o m m e s h o r s de n o u s ; c ' e s t là l 'a l iénat ion (alienas a se), 
la d é m e n c e (amens a mente), la folie dont les d ivers degrés sont 
les degrés m ê m e de la per te de la l iber té » (5). Mais c 'est une 
e r r e u r de cro i re q u e l ' a l i éné perd son ident i té et q u e la maladie 
subs t i tue un moi à u n a u t r e moi. C'est t o u j o u r s le m ê m e moi 
qui subs is te , s e u l e m e n t ce moi e s t a l té ré pa r la malad ie , qui 
e m p o r t e la l iber té , en d é t r u i s a n t les condi t ions phys io log iques 
d a n s lesquel les elle s ' exerce . Lo r sque le fou rev ien t à la santé , 
il se r appe l l e son anc ien é ta t m o r b i d e ; il s en t qu ' i l est le môme 

(1) Revue des Deux Mondes, 15 juin 1891, p . 855. 
(2) La Philosophie pénale, p. 155. 
(3) Actes du g" Congrès, p . 199. 
(i) Aliéné vient de alius, autre. 
(5) V. Cousin, Introd. aux œuvres de Maine de Biran. (Fragments de philo-

sophie contemporaine, p . 301.) 

h o m m e q u e celui qui é ta i t au t r e fo i s ma lade . 11 ne f a u t d o n c pas 
p r e n d r e des a l t é r a t i ons de la pe r sonna l i t é pour des moi diffé-
ren t s . Ainsi q u e l 'a dit M. Manouvr ie r , en r éponse à la théor ie 
de -M. Tarde , « on s ' aperçoi t q u e l ' a u t e u r s ' es t s i m p l e m e n t la issé 
t rop inf luencer p a r ses acqu i s i t ions pa tho log iques et qu' i l e s t 
han t é pa r le s o u v e n i r d u cas e x t r a o r d i n a i r e de Fél ida, chez 
laquel le ex is ta i t u n e sor te de d é d o u b l e m e n t de la p e r s o n n a -
lité » (1). Même chez cel le f e m m e h y s t é r i q u e , le d é d o u b l e m e n t 
de la pe r sonna l i t é n ' e s t q u ' a p p a r e n t ; a insi que l'a écr i t M. le 
Dr Azam, qu i a obse rvé Fél ida , « le d é d o u b l e m e n t de la pe r son-
nalité n 'é ta i t q u ' u n e exagé ra t ion d u s o m n a m b u l i s m e , un s o m -
nambu l i sme total » (2). Si la loi p é n a l e , d ' accord avec la loi mora le , 
déclare l ' a l iéné i r r e sponsab l e , ce n 'es t po in t pa rce qu' i l y a chez lui 
subs t i tu t ion d 'un moi à un a u t r e moi , m a i s s e u l e m e n t u n état pa-
thologique, qu i le pr ive de l ' exe rc ice de sa ra i son et de son libre 
a rb i t r e . « La l iber té é t an t p r é c i s é m e n t not re vraie personnal i té , 
le m ê m e coup qu i f r a p p e la l ibe r t é en n o u s empor t e l ' h o m m e (3). » 

Ce n 'es t poin t , d 'a i l leurs , a in s i q u e le c ro i t M. Tarde , la per-
s i s tance de l ' ident i té d a n s l ' in te rva l le de l 'acte à l ' accusa t ion qui 
r end l ' h o m m e r e sponsab le , e t le c h a n g e m e n t de ca rac tè re dans 
cet interval le qui le rend i r r e s p o n s a b l e . C'est au moment où 
l'acte criminel est commis qu ' i l f au t a p p r é c i e r l ' é ta t m e n t a l de 
son a u t e u r . En effet , chez le fou , l ' ident i té pe r s i s t e d a n s l ' in ter-
valle de l 'acte à l ' accusa t ion . Donc, ce n 'es t pas cetle pers i s tance 
de l ' ident i té d a n s cel te pé r iode qu i p rodu i t la responsabi l i té . 
Je suppose , au con t ra i r e , q u ' u n h o m m e sain d 'espr i t c o m m e t t e 
un c r ime et qu ' i l dev ienne f o u ensu i t e ; p a r sui te de ce change -
m e n t de ca rac tè re depu i s le c r i m e , cesse-t-i l d ' ê t r e r e s p o n s a b l e ? 
Nul lement ; on a t t endra s e u l e m e n t , pou r le j uge r , qu' i l soit 
r e v e n u à l ' é ta t no rma l , afin d e 11e pas g ê n e r la l iberté de sa 
dé fense , e t a lo rs 011 le c o n d a m n e r a . J 'ai vu le cas se p rodu i re ; 
c 'est u n e p r a t i q u e judic ia i re c o n s t a n t e . 

Donc, l ' ident i té pe r sonne l l e , « p e r s i s t a n t chez le ma l fa i t eu r 
d a n s l ' in terval le de l 'acte à l ' accusat ion », 11e se ra i t pas un 
moyen de d i s t i ngue r le r e s p o n s a b l e de l ' i r responsab le ; elle 11e 
servirai t m ê m e pas à é tabl i r u n e démarca t i on en t r e le fou et le 
c r imine l . C'est a u m o m e n t où le c r ime est c o m m i s qu'il fau t 

(1) Actes du s?® congrès, p. 370. 
(2) Revue scientifique, 2 août 1890. 
(3) V. Cousin, ibid., p . 300. 



r e c h e r c h e r s i le c r imine l es t l u i - m ê m e o u s'il e s t aliène. Mais 
a lors , voici de nouvel les d i f f icul tés . Je suppose q u ' u n idiot de 
n a i s s a n c e c o m m e t t e u n c r i m e ; son é ta t psych ique n'a pas 
c h a n g é depu i s sa n a i s s a n c e j u s q u ' a u c r ime ; il est b ien toujours 
le m ê m e , et c e p e n d a n t , m a l g r é cette pe r s i s t ance de l ' identité 
p e r s o n n e l l e il est i r r e s p o n s a b l e . Aut re exemple en sens con-
t ra i re : a p r è s avoi r é té l o n g t e m p s labor ieux, a t t a c h é à ses de-
voirs , u n h o m m e devien t p a r e s s e u x , égoïste , c r imine l ; son ca-
r a c t è r e a changé , il n ' e s t p l u s l e m ê m e h o m m e , et cependant 
il r e s t e r e sponsab l e . Je s u p p o s e encore q u ' u n cr iminel se 
r e p e n t e et r e v i e n n e à de m e i l l e u r s s e n t i m e n t s ; d e v r o n s - n o u s le 
déc la re r i r responsable , à c a u s e de ce c h a n g e m e n t ? Oui, répond 
M. Tarde , « u n e â m e nouvel le es t e n t r é e d a n s l ' â m e antér ieure , 
y a g rand i et l 'a re fou lée . C o n f o r m é m e n t à nos pr incipes , nous 
d i rons q u e clans ce cas l ' â m e r é g é n é r é e doit ê t r e r e c o n n u e irres-
ponsab le d e s f au te s c o m m i s e s p a r l ' au t re » (1). Comment ! â 
c h a q u e c h a n g e m e n t de s e n t i m e n t et de condu i t e , il y a subst i-
tu t ion d ' u n e â m e à u n e a u t r e ! La rel igion et la mora l e disent 
b ien q u e le r e p e n t i r lave l ' â m e de la soui l lure de la fau te ; mais, 
on n 'ava i t pas encore pous sé la m é t a p h o r e au po in t de di re que 
l ' â m e qu i se r e p e n t est i r r e sponsab l e des f a u t e s commises pa r 
l ' â m e coupable . Que r é p o n d r a i t M. Tarde , si, a u m o m e n t où il 
r e p r o c h e à u n p r é v e n u le vol qu ' i l a commis , celui-ci lui disait : 
« J 'ai c o m m i s ce vol, c 'es t vrai , j ' a i été un g r and coupable , mais 
a u j o u r d ' h u i j e ne suis p lus ce coupab le , j e me r e p e n s ; une â m e 
nouvel le est e n t r é e dans m o n â m e an té r i eure , y a grandi et l'a 
r e fou lée . C o n f o r m é m e n t à vos pr inc ipes , l ' âme r égéné rée doit 
ê t r e r e c o n n u e i r r e sponsab le des f a u t e s commises p a r l 'autre .Vous 
n e pouvez d e m a n d e r compte à m o n â m e r é g é n é r é e d u vol que mon 
â m e coupab le a c o m m i s ; ad re s sez -vous à cet ancien m o i crimi-
nel . » Je s u p p o s e q u e M. Tarde lui r é p o n d r a i t : « Votre m o i coupa-
b le est logé d a n s le m ê m e corps q u e v o t r e m o i r é g é n é r é ; j ' acqui t te 
le moi r égéné ré , ma i s j e c o n d a m n e l ' anc ien moi coupab le à six 
m o i s d ' e m p r i s o n n e m e n t . G e n d a r m e , e m m e n e z le p r é v e n u (2). » 

(1) Actes du ¿e Congrès, p . 100. 
(2) Et le voleur n'aura que la consolation de dire comme Sosie : 

De moi je commençais à douter tout de bon.. . 
Pourtant quand je me tâte et que je me rappelle, 

11 me semble que je suis moi... 
Tes coups n'ont point en moi fait de métamorphose. 
Et tout le changement que je trouve à la chose, 

C'est d'être Sosie battu. 

Le p r inc ipe de Yidentité personnelle, q u i e s t ut i le c o m m e 
complémen t de la l iber té , m a i s q u i est i n s u f f i s a n t s a n s elle, p e u t -
il servi r de base à la responsab i l i t é , l o r q u ' o n y jo in t Yidentité 
sociale ? Que faut - i l e n t e n d r e pa r la s i m i l i t u d e socia le ? Veut-on 
dire q u e « le ma l fa i t eu r sera p l e inemen t r e s p o n s a b l e . . . t ou tes les 
fois qu' i l sera forcé au fond de son c œ u r , e n ve r tu de la concep-
tion d u b i e n et du ma l , qu ' i l a r e ç u e de s o n mi l ieu honnê t e , de 
b l â m e r l u i - m ê m e l 'acte qu ' i l a c o m m i s » (1) ? Ce t t e condi t ion d e l à 
responsabi l i t é n ' e s t p a s nouvel le . 11 es t é v i d e n t q u e l ' h o m m e n ' e s t 
responsable m o r a l e m e n t , e t m ô m e p é n a l e m e n t , en ma t i è r e de 
cr ime et de dél i t de droi t c o m m u n , q u e s'il a c r u m a l fa i re , q u e si 
sa conscience a b l â m é l 'ac te qu ' i l a commis . L e s mora l i s t e s e l l e s 
légis lateurs son t d 'accord su r ce p o i n t : il n ' y a pas de culpabi l i té 
mora l e s ans in ten t ion m a u v a i s e . S e u l e m e n t , qu ' e s t - ce q u e M. Ta rde 
en tend pa r la concept ion du bien e t d u mal, su ivan t laquel le 
l ' h o m m e doit j u g e r ses a c t i o n s ? « L ' ind iv idu appe l l e mal ce q u i 
fait souf f r i r tout le inonde et auss i ce qu i f a i t p la is i r à que lques -
uns en f a i san t pe ine à la p l u p a r t des a u t r e s ; il appe l le b i e n ce 
qui plaî t à lous et aussi ce qui nu i t â la m i n o r i t é ou à Y infério-
rité, ma i s es t utile à la m a j o r i t é ou â la s u p é r i o r i t é , car , en t emps 
d 'a r i s tocra t ie ou d ' abso lu t i sme , l ' in térê t é g o ï s t e d u chef seul 
fait con t repo ids à l ' in té rê t de tous se s s u j e t s , aux yeux m ê m e 
de ceux-ci (2). » En d ' au t r e s t e rmes , le b ien e s t ce qu i e s t utile 
à la société, le m a l ce qu i lu i es t n u i s i b l e ; c ' e s t la déf ini t ion 
qu 'en d o n n e n t les ut i l i taires Volney , B e n t h a m ; a ins i e n t e n d u , le 
bien et ma l moral s ' évanoui t , il ne r e s t e p l u s q u ' u n b ien et 
ma l physique, ou sensible (3). Cette c o n c e p t i o n d u b ien et d u 
mal sensible, d ' ap rès M. Tarde , es t d o n n é e à l ' h o m m e p a r son 
milieu ; elle est développée en lui pa r « les j o i e s de la s y m p a t h i e 
el les pe ines de l ' an t ipa th ie ». La thèse des u t i l i t a i r e s se c o m b i n e 
ainsi avec celle d 'Adam Smi th , qu i , on le sa i l , faisai t de la con-
science une m é t a m o r p h o s e de la s y m p a t h i e , e t avec le sy s t ème 
de Darwin qui f a i t dé r ive r le s ens mora l d e s ins t inc t s sociaux. 

( l j La Philosophie pénale, p . 103. 
(2) lbid.. p . 101. 
(3) Volney, la Loi naturelle, ch. iv. « D. Qu'est-ce que la vertu selon la loi natu-

relle? R. C'est la pratique des actions utiles à l'individu et à la société. — D. Quest-cc 
que le vice selon la loi naturelle? U. C'est la prat ique des actions nuisibles à l ' in-
dividu et à la société. — D. Est-ce que la vertu et le vice n'ont pas un objet pure -
ment spirituel et abstrait des sens? R. Non : c'est toujours à uu but physique qu'ils 
se rapportent en dernière analyse, et ce but est toujours d e détruire ou de conser-
ver le corps . » 



« Il exis te en nous , di t M. T a r d e , des s e n t i m e n t s originaux, 
qu 'on appel le la g ra t i t ude ou l ' i nd igna t ion , l ' admi ra t ion ou le 
mépr i s , l ' amour ou la h a i n e , e t des j u g e m e n t s d 'éloge ou de 
b l âme , qui c o n d e n s e n t ces s e n t i m e n t s . Ces s en t imen t s et ces 
j u g e m e n t s son t le f ru i t d ' u n e l ongue évolu t ion h is tor ique , mais 
su r tou t le d é v e l o p p e m e n t n a t u r e l de g e r m e s p o s é s a u c œ u r d e s 
sauvages les p lus pr imi t i f s d a n s l e u r s r e la t ions domes t iques , ou 
p lu tô t , c o m m e Darwin et Comte l ' o n t m o n t r é , d a n s le cœur de 
tous les animaux sociables, soc iab les p r é c i s é m e n t pa r ce qu'ils 
é t a i en t d o u é s de ces m a n i è r e s de sen t i r (1). » Dire que les sen-
t imen t s de s y m p a t h i e et d ' an t ipa th i e , d ' admi ra t i on et de mépris 
on t p rodu i t les j u g e m e n t s m o r a u x , l ' idée de culpabi l i té de démé-
ri te ou de mér i te , c ' es t p r e n d r e l ' e f f e t pou r la cause. L 'admira-
t i on o u le m é p r i s son t d e s j u g e m e n t s m o r a u x , a v a n t d 'ê t re des 
s e n t i m e n t s m o r a u x ; ces j u g e m e n t s , p o r t a n t su r le m é r i t e ou le 
démér i te , imp l iquen t chez n o u s la convic t ion q u e l ' h o m m e ver-
tueux a fai t le b ien , p o u v a n t fa i re le ma l , e t q u e le coupable a 
f a i t le ma l , lorsqu ' i l pouva i t fa i re le b ien . En r é d u i s a n t la mo-
ra le à des s e n t i m e n t s « m o m e n t a n é s et p a s s a g e r s » , en disant 
que « la mora l i t é et l ' i m m o r a l i t é h u m a i n e s o n t s implement la 
possibi l i té de ces é m o t i o n s » (2), M. Ta rde s u p p r i m e la loi morale 
absolue . Il ne f a u t p a s dès l o r s s ' é t onne r de l ' i m p o r t a n c e exces-
sive qu' i l a t t i b u e à l ' imi ta t ion . Le rôle d u mi l ieu social, des 
exemples est cons idé r ab l e , m a i s il ne va pas j u s q u ' à créer la 
consc ience . Notre app réc i a t ion mora l e peu t d i f fé re r de celle de 
nos conc i toyens . Un h o m m e b l â m é et m ô m e c o n d a m n é par ses 
compat r io tes , c o m m e S o c r a t e , n ' e s t p a s n é c e s s a i r e m e n t un cou-
pable ; il peu t c o n s e r v e r la consc i ence de son innocence . Il est bon 
d ' avo i r l ' e s t ime des a u t r e s ; il vau t encore mieux avoi r la sienne. 
Le mei l leur j u g e de nos a c t i o n s n ' e s t p a s l 'op in ion , m a i s notre 
consc ience ; il est en n o u s - m ô m e . C'est p o u r avoi r p ré fé ré l 'ap-
p roba t ion de l eu r consc i ence à celle de l eu r s conc i toyens , que 
t an t de h é r o s et de sa in ts o n t sacr i f ié l eu r vie. 

M. Tarde p e n s e , a u c o n t r a i r e , qu ' « u n e condi t ion indispen-
sable pour q u e le s e n t i m e n t de la r e sponsab i l i t é mora l e et pé-
nale s 'éveil le, c ' es t q u e l ' a u t e u r et la vict ime d ' u n fa i t soient plus 
ou moins c o m p a t r i o t e s soc iaux , qu ' i l s p r é s e n t e n t u n nombre suf-
fisant de r e s s e m b l a n c e s d 'o r ig ine sociale, c 'es t -à-di re imita-

i l) Tarde, Revue scientifique, 21 mars 1891. 
(2) Ibid., p . 379 ; Actes du & congres, p. 350. 

tive (1). » Cependan t , si un F rança i s , d a n s u n e colonie, tue u n 
nègre pour le voler , es t -ce que l ' idée de sa culpabil i té ne s 'éveil-
lera pas en lui e t en nous , b ien q u e l ' assass in et sa vic t ime ne 
soient pas des « compa t r io tes sociaux » ? Le cr iminel ne se sen t 
pas s eu l emen t r e s p o n s a b l e devan t ses s e m b l a b l e s , m a i s en -
core devan t sa consc ience , devan t Dieu et devan t l ' h u m a -
nité (2). Le code d ' i n s t ruc t ions c r imine l le — ai- je beso in de le 
r appe le r ? — n ' a t t a che a u c u n e i m p o r t a n c e à la s imi l i tude so-
ciale ; « tout F r a n ç a i s qu i , h o r s d u terr i to i re de F rance , s ' es t 
r endu coupab le d 'un c r ime p u n i pa r la loi f r a n ç a i s e , p e u t ê t r e 
poursuivi e t j ugé en F r a n c e . » (Article 3.) 

En exigeant que l ' a u t e u r d 'un c r ime r e s s e m b l e à ses co-
associés p o u r ê t re r e s p o n s a b l e , on a r r ive aux c o n s é q u e n c e s les 
plus é t ranges . En effet, si « la s imi l i tude est u n e condi t ion e s s e n -
tielle de la r e sponsab i l i t é au sens mora l d u m o t » (3), s'il suff i t 
d 'être «désas s imi l é », p o u r ê t r e i r r e sponsab le , p o u r q u o i ne décla-
rerait-on pas i r r e sponsab les tous les c r imine l s ? En effet, il n 'y a 
chez eux ni ident i té pe r sonne l l e , ni s imi l i tude sociale ; ils ont 
changé de ca rac tè re en devenan t cr iminels e t sont d e v e n u s très 
différents des h o n n ê t e s gens . Dans le sy s t ème de M. Tarde , le t ra î -
tre lu i -même, n ' a y a n t p lu s de s e n t i m e n t s c o m m u n s avec ses con-
citoyens, devient , de son p r o p r e aveu, i r r e s p o n s a b l e ; il sera 
« traité c o m m e u n m o n s t r e p lu s ha ï s sab le q u e r e s p o n s a b l e , p lu tô t 
a é l iminer q u ' à p u n i r » (1). Voici u n e a u t r e conséquence non m o i n s 
étrange de la nouve l le théor ie de la responsab i l i t é : « Dès q u ' u n e 
passion d é s o r d o n n é e et i r résis t ible pous se cet h o m m e , soit à u n e 
occupation é t r a n g è r e ou con t ra i r e à tous les mét ie rs , soit à u n e 
satisfaction in tense et d é m e s u r é e opposée aux pla is i rs sociables 
et licites d ' au t ru i : dès cet i n s t an t , cet h o m m e cesse d ' a p p a r t e n i r 
à la société ; il se désass imi lé en m ê m e temps qu' i l s ' a l iène (3). » 
Voilà pourquo i il e s t i r r e sponsab l e ! L'école i ta l ienne d ' an th ro -
pologie p e n s e q u e le c r imine l es t pun issab le , pa rce qu' i l n ' e s t 
pas notre semblab le ; M. Tarde , a u con t ra i re , e s t ime qu ' i l n ' e s t 
pas responsab le , l o r squ ' i l cesse d 'ê t re no t re semblab le , q u a n d il 
est « désass imi lé ». 

On le voit, dès qu 'on sépare la r e sponsab i l i t é mora l e d u l ibre 

I) La Philosophie pénale, p. 88. 
(2) Voy. ci-dessus p . :i9, 326, 329, 305. 
(3) La Philosophie pénale, p . 105. 
(*) Ibid., p . 108. 
(5) Ibid., p. 9 i . 
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arbi t re , on ne peu t t rouver de bases à l 'idée de culpabili té. Les 
idées $ identité personnelle et de similitude sociale ont leur va-
l e u r ; - e l l e s ont été développées avec beaucoup d'ingéniosité, 
ma i s elles ne peuven t servir de f o n d e m e n t à la responsabil i té 
mora le et pénale . Rien n 'es t p lu s clair que l ' idée de culpabilité 
liée au l ibre arb i t re . Peu t -on en d i re a u t a n t d e l a nouvelle théorie? 
Séparée de la c royance au l ibre a rb i t re , l ' idée de culpabilité n'a 
p lu s de sens ; ce ne sont pas s eu l emen t « les théologiens et les 
mé taphys ic iens » qu i le d i sen t ; les posit ivistes eux-mêmes , à 
l 'except ion de M. Tarde, le r econna i s sen t . Aussi sont-i ls les pre-
miers à r e p o u s s e r la nouvel le théorie de la responsabi l i té comme 
inconséquente , i l logique (1). On ne p e u t , en effet, ni b lâmer , ni 
p u n i r l ' homme qu i n 'es t p a s l ibre . « Ces vérités mora les sont au-
t an t de p remie r s pr incipes , et, pour tout espr i t s a n s p r é j u g é , elles 
sont auss i évidentes que les ax iomes ma théma t iques . La morale 
n ' a pas d ' au t res base s (2) » ; la péna l i té non p lu s n ' en a pas 
d ' au t res . 

(1) Actes du S" congrès, 357,374. La Revue scientifique (n- 14 mars 1891) re-
proche à M. Tarde de n'avoir pas osé déduire toutes les conséquences logiques 
du positivisme. La similitude sociale lui parait , eu oulre, uue illusiou comme la 
liberté. Un autre positiviste, M. le I)r Féré, pense aussi que « la notion de l'iden-
t i té n'est point très positive.. . elle ne s'appuie sur aucun fait biologique. » (Actes 
du congrès, 3T.i.) Les positivistes, conséquents avec leur système, ne veulent pas 
conserver l 'apparence de la responsabilité morale ; la pénalité, suivant eux, n'a 
qu'un fondement, l'utilité sociale. « Au début de l 'humanité, la peine était uu 
simple réflexe de défense, les tyrans et les religions (toujours les tyrans et les 
religions ! M. Tarde, cependant, remplace les tyrans par les métaphysiciens), l'ont 
dévoyée de ce seus simple pour en faire uue vcugeauce et une puuitiou. » [Reçue 
scientifique, 14 mars 1891.) 

(2) Reid, Essais sur les facultés de l'esprit humain, t. IV, 227. 

C H A P I T R E XVII I 

L ' A N T H R O P O L O G I E C R I M I N E L L E E T LA P E I N E 

L'école i ta l ienne d 'anthropologie criminelle est u n e des nom-
breuses théor ies qui veu len t s épa re r la responsabi l i té péna le de 
la responsabil i té mora le . Dans un p récéden t chapi tre , j 'ai étudié 
la partie de cette doctr ine qui est relat ive à l 'explication du c r ime. 
Le moment es t venu d ' examiner les r é fo rmes qu'elle veut in t ro-
duire dans le code péna l et le code d ' ins t ruct ion cr iminel le . 

Le but de cette école est d ' appl iquer les pr incipes généraux 
du darwinisme à la législation péna le ; elle veut r emplace r la 
responsabil i té mora le pa r les lois naturel les de la sélection et de 
1 adaptation. A ses yeux, le droi t de punir est une fonct ion sociale, 
ayant pour b u t l 'é l imination des é léments ant isociaux. La société 
est un organisme qui réagi t cont re le cr ime pa r la pénali té . « La 
réaction consiste d a n s l 'exclusion du m e m b r e dont l ' adapta t ion 
aux condit ions du milieu ambian t s 'est mani fes tée incomplète ou 
impossible (1). .. Le cr ime, é tant le r é su l t a t d ' une anomal ie phy-
sique et psychique, es t le s igne d 'une impossibil i té d 'adapta t ion 
a la vie sociale ; le cr iminel es t u n e bête malfa isante , il f au t 
1 éliminer. La société ne pun i t plus, elle élimine les h o m m e s 
dangereux, qui ne sont plus nos semblables , ma i s de vér i tables 
monstres à face humaine . 

La peine de mor t , é tan t le moyeu d 'é l iminat ion le p lus efficace, 
a loules les préférences de l 'école i ta l ienne. Elle sera appl iquée 
aux criminels en t i è rement pr ivés du sentiment de pitié (2) ; l ' ab -
sence totale de ce sen t iment est u n e anomal ie organique, congé-
nitale pour M. le D r Lombroso , ou tout au moins u n e anomal ie 
Psychique pe rmanen te , pour M. Garofalo ; elle « rend le dél in-
quant pour tou jours insuscept ible de la vie sociale ». « Pa r ce 
moyen, le pouvoir social produi ra art if iciel lement une sélec-
tion analogue à celle qui se p rodui t spon t anémen t dans l 'ordre 

I) C.arofalo, Criminologie, p . 231. 
(-) td., ibid., p . 235. 
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du positivisme. La similitude sociale lui parait , eu outre, une illusion comme la 
liberté. Un autre positiviste, M. le I)r Féré, pense aussi que « la notion de l'iden-
t i té n'est point très posit ive. . . elle ne s'appuie sur aucun fait biologique. » (Actes 
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dévoyée de ce sens simple pour en faire une vengeance et une punition. » (Revue 
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(2) Reid, Essais sur les facultés de l'esprit humain, t. IV, 227. 
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breuses théor ies qui veu len t séparer la responsabi l i té péna l e de 
la responsabil i té mora le . Dans un précédent chapi tre , j 'ai étudié 
la partie de cette doctr ine qui est relat ive à l 'explication du c r ime. 
Le moment es t venu d ' examiner les ré formes qu'el le veut in t ro-
duire dans le code péna l et le code d ' ins t ruct ion cr iminel le . 

Le but de cette école est d ' appl iquer les pr incipes généraux 
du darwinisme à la législation péna le ; elle veut r emplace r l a 
responsabil i té mora le pa r les lois naturel les de la sélection et de 
1 adaptation. A ses yeux, le droit de p u n i r est une fonct ion sociale, 
ayant pour b u t l 'é l imination des é léments ant isociaux. La société 
est un organisme qui réagi t cont re le cr ime pa r la pénali té . « La 
réaction consiste d a n s l 'exclusion du m e m b r e dont l ' adapta t ion 
aux condit ions du milieu ambian t s 'est mani fes tée incomplète ou 
impossible (1). .. Le cr ime, é tan t le r é su l t a t d ' une anomal ie phy-
sique et psychique, es t le signe d 'une impossibil i té d 'adapta t ion 
a la vie sociale ; le cr iminel es t u n e bête malfa isante , il f au t 
1 éliminer. La société ne puni t plus, elle élimine les h o m m e s 
dangereux, qui ne sont plus nos semblables , ma i s de véri tables 
monstres à face humaine . 

La peine de mor t , é tan t le moyen d 'é l iminat ion le p lus efficace, 
a toutes les p ré fé rences de l 'école i ta l ienne. Elle sera appl iquée 
aux criminels en t i è rement pr ivés du sentiment de pitié (2) ; l ' ab -
sence totale de ce sen t iment est une anomal ie organique, congé-
nitale pour M. le D r Lombroso , ou tout au moins u n e anomal ie 
psychique pe rmanen te , pour 3L Garofalo ; elle « rend le dél in-
quant pour t ou jou r s insuscept ible de la vie sociale ». « Pa r ce 
moyen, le pouvoir social produi ra art if iciel lement une sélec-
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I) C.arofalo, Criminologie, p . 231. 
W ld.,ibid., p . 235. 



biologique p a r la m o r t d e s ind iv idus n o n ass imi lables aux 
condi t ions pa r t i cu l i è r e s d u mi l i eu a m b i a n t o ù ils son t nés ou 
a u se in d u q u e l ils ont été t r a n s p o r t é s (1) ». La pe ine d e mor t 
sera un m o y e n dépurer l ' h u m a n i t é ; on f e r a de l ' é cha faud un 
i n s t r u m e n t de sé lec t ion art if iciel le. Avec que l le admi ra t ion les 
an th ropo log i s t e s i ta l iens r appe l l en t les e f f royab les exécut ions 
d 'Henr i VIII e t d 'E l i s abe th , qui on t réa l i sé en Angle te r re u n e 
i m p o r t a n t e sélect ion ! Ils fon t des v œ u x p o u r q u e ce t te œ u v r e 
d ' épura t ion de la race soit con t inuée (2). « L ' écha faud a u q u e l on 
condu i sa i t c h a q u e a n n é e d e s mil l iers de ma l f a i t eu r s , dit M. Ga-
rofa lo , a e m p ê c h é q u e la c r imina l i t é ne soit , de nos j o u r s , p lus 
r é p a n d u e d a n s la popu la t i on . Qui es t -ce q u i p e u t d i re ce que 
sera i t a u j o u r d ' h u i l ' h u m a n i t é si ce t te sé lec t ion ne s ' é ta i t pas 
opérée , si les d é l i n q u a n t s ava ien t pu prol i f ier , si n o u s av ions 
p a r m i n o u s la d e s c e n d a n c e i n n o m b r a b l e de tous les voleurs , de 
t ous les a s sas s ins des s ièc les p a s s é s ? . . . P o u r q u o i cet te œ u v r e 
sécula i re d ' épu ra t i on ne se poursu iv ra i t - e l l e p a s ? » ( C r i m i n o l o -
gie, p . 209, 270.) 

S a n s dou te , la pe ine de m o r t a p o u r effet de p u r g e r la société 
des g r a n d s m a l f a i t e u r s ; m a i s ce r é s u l t a t ut i le ne doit p a s ê t r e 
c o n f o n d u avec le but q u e se p r o p o s e le l ég i s l a t eu r . Ce b u t est la 
p ro tec t ion de la socié té et n o n l ' épura t ion de la r ace . P o u r main-
teni r la sécur i t é p u b l i q u e , d a n s que lques cas excep t ionne l le -
m e n t graves , la jus t i ce sociale a le droi t d ' en l eve r la vie à de 
g r a n d s coupab les . Mais est-il nécessa i re de d i re q u e la pe ine de 
m o r t ne doit p a s ê t r e p rod iguée , qu' i l f au t la r é se rve r pour un 
pet i t n o m b r e de c r i m e s t r è s graves , q u e t ous les c r imine l s p r ivés 
d u s e n t i m e n t de p i t ié ne son t p a s i nco r r ig ib l e s? « Vray est , 
d isa i t L 'Hospi ta l , qu ' i l f a u t r e t r a n c h e r le m e m b r e p o u r r y , m a i s 
c 'est q u a n d il n ' y a p lu s d ' e spé rance de gua r i son . . . A u t r e m e n t 
ce se ra i t c o m m e qui e n t e r r e r a i t son en fan t vif e t m a l a d e , s ans 
e s saye r les m o y e n s de le g u a r i r . . . La médec ine tend à la guar i son , 
a insi fait la jus t i ce . » C'était auss i ce q u e disai t Sénèque : « Même 
les v ipères et l es s e r p e n t s d ' eau f u n e s t e s p a r l e u r s c o u p s et l eurs 
m o r s u r e s , n o u s ne les é c r a s e r i o n s pas , si, c o m m e les au t r e s ani -

(1) G aro falo. Criminologie, p. 232. 
( 2 ) I d . , ibid., 269, 210. — D'après le lord chancelier Forlcscue, « sous le règne de 

Henri V1U on mit à mort pour toutes espèces de délits 72,000 personnes, boucherie 
d 'hommes à laquelle on ne saurait comparer que les sacrifices humains des rois 
nègres du Dahomey et des Achantis. » D'Olivecrona. De ta peine de mort. p . 20. 
• .Nous peudions pour tout, dit M. Charles Philiijs... pour vol d'un mouton. . . » 

m a u x , n o u s pouv ions les appr ivoiser et les e m p ê c h e r d ' ê t r e mal -
fa isants p o u r n o u s et les a u t r e s . » (De la Colère, 1. II, ch . xxxi . ) 

Est-il néce s sa i r e de d é m o n t r e r que l ' h o m m e c r imine l qui a 
violé le s e n t i m e n t de pitié n ' e s t p a s u n e v ipère t o u j o u r s et 
nécessa i rement ma l f a i san te , ma i s u n h o m m e d é c h u , coupab le , 
qui, tout en m é r i t a n t d 'ê t re p u n i , ne p e r d pas sa qua l i t é d ' h o m m e ? 
En pun i s san t les coupables , la jus t ice ne doit p a s oub l i e r qu 'e l le 
a devant elle des h o m m e s , elle ne p e u t p a s les t r a i t e r c o m m e 
des animaux,, r e n o n c e r a tout espoi r d ' a m e n d e m e n t , e t les él imi-
ner avec u n e implacab le c ruau té , afin d ' é p u r e r la r a ce . Le bu t 
de la pénal i té est le ma in t i en de la sécur i té pub l ique , la p r o t e c -
tion des dro i t s et non l ' épura t ion de la r ace . Il f au t la isser ii la 
pol i t ique le m o t dange reux d ' é p u r a t i o n , qu i s e r t à m a s q u e r les 
proscr ip t ions et les in iqui tés . Je ne crois p a s que la socié té 
puisse fa i re de la pe ine « u n e m é t h o d e de sé lect ion, s emblab l e 
à cer ta ins é g a r d s aux p rocédés des é leveurs et qu i a u r a i t son 
effet dans l ' aveni r » (1). Si les c r imine ls é t a i en t des a n i m a u x à 
visage h u m a i n , j ' a d m e t t r a i s avec l 'école i ta l ienne , avec M. R ibo t , 
Taine (2), John S tua r t Mill q u ' o n p e u t les é l iminer , p o u r é p u r e r 
la r ace . Mais l 'observat ion que je fa is tous les j o u r s d e s c r imine l s 
ne me p e r m e t p a s de cro i re à l ' ex i s tence d ' une race de m o n s t r e s 
h u m a i n s voués au c r ime p a r des anomal ies o r g a n i q u e s et p sy -
chiques p e r m a n e n t e s (3). 

Quelques cr iminal i s tes poussen t si loin l ' a s s imi la t ion des cr i -
mine ls à des bê te s mal fa i san tes , e t son t t e l l emen t p e r s u a d é s de 
l 'hérédi té du c r ime qu' i ls p roposen t d ' e m p ê c h e r les c r imine l s de 
procréer . L ' épura t ion de la r a c e sera i t incomplè te , si on p e r m e t -
tait aux dé l inquan t s de se r ep rodu i re . De m ê m e q u ' u n e v ipè re 
produi t une v ipère , le c r imine l engendre n é c e s s a i r e m e n t u n cri-
minel. Similia ex similibus nascuntur. La p ropos i t ion d ' e m p ê -
cher les c r imine ls de p r o c r é e r a été fai te depu i s l o n g t e m p s p a r 
le Dr B. T h o m p s o n (4). Elle a été r ep rodu i t e p a r M. le D r B o ë n s (3) 
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(i) L'Hérédité, par 11. Ribot, 4« édition, p . 381. 
(2; M. Taine, en efTet, estime qu'il faut détruire les criminels, « aussitôt qu'on a 

constaté qu'ils sont et resteront des orangs-outangs. » (Archives d'anthropologie cri-
minelle, 1888, p . 187. V. aussi l'hilosophie de Hamilton, p. 560.) 

(3) « U n'y a point d 'homme qui soit naturellement farouche et insociable; si 
quelqu'un le devient, c'est en s'abandonnant au vice, qui le porte â agir contre la 
nature ; et il peut même s'apprivoiser de nouveau en contractant de nouvelles habi-
tudes et en changeant de lieu et de manière de vivre.» (Plutarque, Vie de Pompée.) 

(4) V. Despiue^ De la Folie, p . 653. 
(5) Hevue de philosophie positive, juillet-août 1879, p . 93. Criminologie, p . 269. 



et p a r M. Garofa lo . « L 'ant iqui té , écrit M. Garofa lo , pun i s sa i t 
imp lacab l emen t les fils à cause d e s f a u t e s de l e u r s pè res . Notre 
é p o q u e p lus civi l isée devra i t s eu lemen t e m p ê c h e r la procréa t ion 
d ' ind iv idus qui , su ivan t tou te probabi l i té , se ron t des ê t res mé-
c h a n t s et ab ru t i s . . . Les géné ra t ions f u t u r e s p o u r r o n t r e p r o c h e r 
a m è r e m e n t à la nô t re d ' avo i r la issé g e r m e r des s e m e n c e s infectes, 
qu' i l au ra i t fa l lu ex t i rper , e t qui a u r o n t p rodu i t de nouvel les et 
p lus n o m b r e u s e s l ég ions de d é l i n q u a n t s . » C o m m e n t e m p ê c h e r 
la r ep roduc t ion des c r imine l s? Est-ce s eu l emen t p a r la m o r t ou 
p a r l ' i n t e rnemen t pe rpé tue l , c o m m e le p ropose M. Garofa lo? N'y 
a-t-il p a s auss i u n a u t r e moyen chi rurgica l , qui p e u t p rodu i r e 
l ' i n fécond i t é? On impose ra cet te opéra t ion au c r imine l c o m m e 
on l ' impose à ce r t a ins a n i m a u x . « Le mic robe r e p r o d u c t e u r doit 
pouvoi r ê t r e s tér i l isé et l 'ovule f r a p p é d ' a r r ê t de dévelop-
p e m e n t (1). » 

Qui le c r o i r a i t ? L' idée d ' é p u r e r l ' h u m a n i t é pa r la péna l i t é a 
é té p roposée d a n s l ' an t iqui té p a r P la ton . Ce g rand phi losophe , 
qui n 'es t p a s t o u j o u r s auss i idéal is te qu 'on le dit , a s s imi le l 'E ta t 
à un b e r g e r qu i é p u r e son t roupeau en s é p a r a n t les hôtes sa ines 
et v igoureuses de cel les qu i sont fa ib les et ma lades , c o m m e si 
les c i toyens é ta i en t d e s m o u t o n s , e t l 'Etat le b e r g e r de ce t rou-
peau ! Conva incu « qu ' en pol i t ique c o m m e en m é d e c i n e les 
me i l l eu r s r e m è d e s sont les p lus dou loureux , » il p r o p o s e d ' épu-
r e r la société p a r la m o r t ou l 'exil « des g r a n d s c r imine ls qu ' au -
cun a u t r e r e m è d e n 'a p u guér i r e t qu i son t t rès nu i s ib l e s a u bien 
publ ic (2) ». Seu l emen l , à la d i f fé rence des an lb ropo log i s t e s te r -
min is tes , qui ne se p r éoccupen t que de l 'ut i l i té sociale , P la ton 
p r o p o s e de f a i r e cel le épura t ion « su ivan t les règles de la p lus 
sévère jus t ice » e t de n ' app l ique r la pe ine de m o r t ou l 'exil qu ' à 
u n pet i t n o m b r e de g r a n d s c r imine ls r é e l l emen t incorr ig ib les et 
t r è s dange reux (3). La jus t i ce sociale , au con t ra i r e , telle q u e 
l ' en tend l ' an th ropo log ie c r imine l le , n ' e s t q u ' u n e justice de dé-
barras, u n i n s t r u m e n t aveugle d ' épura t ion . 

(1) Séances et travaux de l'Académie des sciences morales, 1890, p . 237. 
(2) Les Lois, 1. V, p . 2C9 de l'édition Chauvet et Saisset. 
(3) Néanmoins, cette idée d 'épurer la société et d'assimiler les hommes à des 

moutons a conduit Platon A des conclusions singulières. Il propose de prat iquer 
n issi « une purification plus douce » en congédiant « avec les plus grandes démons-
trations de bienveillance ceux que l 'indisence réduit à se donner des chefs, et qui 
n'ayant rien, sont tout prêts à s 'emparer des biens de ceux qui ont quelque chose, 
on s'en défait, dis-je, comme d'un mal engendré dans l'État, en couvrant ce renvoi 
du prétexte honnête de fonder ailleurs une colonie. » 

Malgré sa t e n d a n c e à app l ique r la peine do mor t , c o m m e le 
moyen le p lus s û r d ' é l imina t ion , à la race des c r imine ls m a r q u é e 
par des anoma l i e s phys iques et p s y c h i q u e s , l 'école i ta l ienne 
recule devan t ces h o r r i b l e s b o u c h e r i e s ; elle p r o p o s e de r é se rve r 
la peine de m o r t p o u r ceux, et le n o m b r e en es t cons idérab le , qu i 
ont violé le s e n t i m e n t de pi t ié . A l ' égard de p r e s q u e tous les 
autres c r imine ls , la t r anspo r l a t i on réa l i sera la sélection p a r r ap-
port au mil ieu d 'où ils son t é l iminés . La t r anspo r t a t i on es t p ro-
posée p a r M. Garofalo , p o u r le viol, les b l e s su re s suiv ies de mu-
tilation e t d e s dél i ts m o i n s graves , tels q u e la ca lomnie , les sévices 
sur une p e r s o n n e incapab le de se d é f e n d r e (p. 396). P a r u n e 
p remiè re c o n d a m n a t i o n , les c r imine ls de cet te ca tégor ie s e ron t 
relégués dans u n e colonie de l 'É ta t p o u r u n t e m p s i n d é t e r m i n é , 
avec une pér iode d 'observa t ion de c inq à dix ans , l ' a m e n d e m e n t 
des c o n d a m n é s é t a n t poss ib le à la r igueur , quo ique très dou-
teux. En cas de réc id ive , ils s e ron t t r a n s p o r t é s e t a b a n d o n n é s 
dans u n e con t rée dése r t e ou hab i t ée par des sauvages (p. .387). 
Quant aux vo leu r s , incendia i res , e sc rocs , e t f aus sa i r e s non al ié-
nés, mais a y a n t un ins t inc t c r imine l (soit u n e névros t l ién ie mo-
rale, se lon M. Benedick) , q u e l eu r improb i té soit congéni ta lo 
ou qu ' avan t c o m m e n c é p a r ê t r e for tu i te , elle soi t devenue incor-
rigible, ils do iven t ê t r e t r anspor t é s d a n s u n e t e r r e é lo ignée , u n e 
colonie na i s san te , où la popula t ion soit encore espacée , e t où le 
travail ass idu soit la condit ion abso lue de l ' ex is tence . Mais, si la 
névrost l iénie es t i n s u r m o n t a b l e , u n e nouvel le é l iminat ion dev ien t 
néces sa i r e ; on condu i ra le r é l égué d a n s une cont rée sauvage et. 
on l 'y a b a n d o n n e r a ; il dev iendra l ' esc lave des i nd igènes , à 
moins que ceux-ci ne l e t r a n s p e r c e n t de leurs f lèches . La t r a n s -
portat ion avec abandon dev ien t a ins i u n e pe ine de m o r t dégui-
sée. N'est-il p a s i n h u m a i n de voue r à u n e m o r t cer ta ine de nom-
breuses ca tégor ies de c r imine l s qu i n ' a u r o n t c o m m i s q u e des 
délits r e l a t i vemen t peu graves ? D 'aut re pa r t , q u a n d la t r ans -
por ta t ion a u r a l ieu d a n s u n e colonie o ù la l iber té sera la i ssée 
aux t r anspor té s , ce l te pe ine n ' exe rce ra p a s s u r les ma l fa i t eu r s 
u n e in t imidat ion suf f i san te . Le sor t d u dépor t é p a r a î t t e l l ement 
enviable aux r éc lus ionna i r e s , q u e des d é t e n u s de ma i sons cen-
trales ont a s sass iné leurs gard iens , afin de se f a i r e c o n d a m n e r 
aux t ravaux forcés qui son t subis aux colonies . La t r anspor ta t ion , 
il est vra i , p r é s e n t e cer ta ins avan tages , n o t a m m e n t celui d 'ou-
vrir u n e nouvel le vie au c o n d a m n é qu i au ra i t de la peine à se 
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rec lasser dans son pays d 'or igine, et relui d 'éloigner les réci-
divistes e n d u r c i s ; ma i s dans tous les cas, elle doit être précédée 
en F rance d'un empr i sonnement cellulaire. II me para î t donc 
dangereux de généra l i ser la t ranspor ta t ion et de la préférer tou-
j o u r s à l ' empr i sonnement . M. Garofalo ne conserve l ' emprison-
nement que p o u r les faux monnayeurs , les au teurs de rébellion 
et de c r imes contre la sû re t é de l 'Etat . 

Recu lan t devant l 'application complète de ses principes, qui 
ent ra înera ient l'élimination de p resque tous les cr iminels pa r la 
peine de mor t ou la dépor ta t ion , l 'école i t a l i enne , s ' insp i ran t 
d ' une théor ie de H. Spencer , p ropose de remplacer , à l ' égard du 
c r imine l d'occasion, l ' empr i sonnement pa r la répara t ion , pour 
l ' abus de confiance, le vol non qualifié, la banquerou te , la dévas-
tation de récoltes, l ' incendie de bois, les coups et b lessures , les 
légers out rages à la p u d e u r (1), etc. , etc. Cette ex t rême indul-
gence, qui succède à u n e r igueur impitoyable, ne se concilie 
pas t rès bien avec la Ihéorie de l ' a tav isme. En effet, pour l 'école 
i ta l ienne le criminel d 'occasion est, lui aussi , at teint d 'une ano-
malie organique et psych ique ; c 'est un ê t re (2) infér ieur , a n o r -
mal . Comment dès lors peut-on e spé re r q u ' u n ave r t i s s emen t 
indu lgen t de la jus t ice pour ra le c o r r i g e r ? En outre , r emplace r 
t ou jou r s l ' empr i sonnemen t p a r la s imple réparat ion du pré ju-
dice, ce serai t a s su re r l ' impuni té aux r iches et compromet t r e la 
sécur i té publ ique . Dans un chapi l re , qui sera consacré à la 
théorie de H. Spencer , j ' examinera i avec p lus de détails les con-
s é q u e n c e s qui en résu l te ra ien t . 

D'après l ' an thropologie cr iminel le , c 'est un principe a b s u r d e 
de fa i re dépend re l 'applicat ion de la peine de la possibilité 
p o u r l ' accusé de rés i s te r ii ses mauvais p e n c h a n t s . Les pen-
chan t s cr iminels sont tou jour s i r rés is t ib les (3). L 'examen de la 
responsabi l i té mora le condui t à la r eche rche des c i rconstances 
a t t énuan te s et le pr incipe des c i rcons tances a t t énuan tes affaiblit 
la répress ion . Qu'il ait été fai t un a b u s des c i rcons tances a t té -
nuan tes , je ne le contes te pas . Mais cet abus ne doit pas n o u s 
faire oubl ier les i m m e n s e s avantages du pr incipe. Jusqu 'à pré-
sent , tous les ph i losophes et les ju r i sconsu l tes , les ut i l i taires (4), 

(1) Criminologie, p . 240, 241. 
(2) Ibid., p . 240, Actes du Congres de Rome, p . 171. 
(3) Criminologie, p . 284. 
(4) V. Bout ha m, Traité des peines, t . I, p . 8 4 ; Réquisitoires de Dupin, t. 1, 

p . 24 ; Platon, les Lois, XI. 

comme les spir i tual is tes , étaient d 'accord pour reconnaî t re que 
l ' introduction d u p r inc ipe des c i rconstances a t t énuan tes avait 
f a i t réa l iser u n p rogrès considérable à la législation cr iminel le . 
C e p r i n c i p e para issa i t au-dessus de toute con tes ta t ion ; les m é -
decins aliénistes, qui ne sont pas tou jour s d 'accord avec les m a -
gistrats, loin de le contes te r , en sollicitent vivement l 'extension, 
à mesure q u e les p rog rè s de la physiologie et de la psychologie 
font mieux connaî t re les grandes inégali tés mora l e s et intellec-

tue l l e s qui existent en t re les h o m m e s (1). Les c i rconstances 
a t ténuantes p e r m e t t e n t au juge d 'ê t re indulgent p o u r les en fan t s 
et les vieillards, p o u r les p a u v r e s et les ignorants , en r é se rvan t 
la sévérité de la loi p o u r les récidivistes, pour les coupables , 
qui n 'ont ni l 'excuse de l 'âge, ni celle de la misè re et de la fai-
blesse intel lectuelle . Quoi de p lu s sage, quoi de p lu s huma in 
que cette propor t ion de la peine aux différents degrés de culpa-
bilité ! . 

Sans doute , si on suppr imai t les c i rconstances a t t énuan tes , la 
répression serai t p lu s énergique. Mais serait-elle j u s t e ? Qu' im-
porte qu'elle soit j u s t e ou non ! répond l 'anthropologie crimi-
nelle, la jus t ice n ' e s t p a s de ce monde (2). Le cr ime n 'est pas u n 
mal moral volontaire, c 'est un dange r qu'il faut faire d ispara î t re , 
sans souci de la responsabi l i té des accusés . 11 fau t appl iquer la 
peine d ' après le ca rac tè re dangereux des dé l inquants et non 
d 'après la gravi té du délit et le degré de la culpabil i té . La propor-
tionnalité de la pe ine au délit est impossible : il f au t la r e m -
placer « pa r la r eche rche de l ' idonéité du coupable à la vie 
sociale (3) ». Le magis t ra t , ayan t à juger un voleur pa r exemple, 
ne s ' a t tachera pas aux c i rconstances qui révèlent sa culpabil i té , 
ni m ê m e à l ' impor tance du pré judice c a u s é ; il r echerchera seu-
lement, d ' après les c i rconstances de l 'affaire et l ' é tude qu' i l fera 
du carac tère de l ' accusé , à quelle c lasse de cr iminels appar t ien t 
l 'accusé. Le moyen d 'é l iminat ion dépendra du jugement qui sera 
porté non sur la gravité de l 'acte commis et le degré de perver-
sité qu'il révèle, ma i s sur le carac tère de l 'accusé. Si le voleur de 
20 cent imes es t j ugé plus dangereux pour la société que le voleur 
de 20.000 f r ancs , il sera plus sévèrement p u n i (4). 

(1) V. Annales médico-psychologiques, 1863, p . 246. 
(2) Criminologie, p . 313. 
(3) lbid., p . 305. 
(4) Ibid., p. 307. 



Pla ton auss i avai t dit q u e la m ê m e pe ine doit ê t r e app l iquée 
p o u r t ous les vols g r a n d s ou pe t i t s (1). D ' a p r è s lu i , celui qui dé-
t o u r n e une peti te pa r t i e des den i e r s publ ics mér i t e u n e peine 
auss i sévère q u e celui qu i en dé tou rne une g r a n d e pa r t i e . Devant 
la jus t ice absolue , le p r e m i e r est peu t -ê t re auss i coupable q u e le 
second, b ien q u e j e sois d isposé à c ro i re avec Grot ius « q u e l ' in-
jus t i ce est d ' a u t a n t p lus g r ande q u ' u n p lu s g rand d o m m a g e est 
c ausé ;'i a u t r u i (2) ». Mais l 'école c lass ique , qui veut p ropo r -
t ionner la peine au délit, t ient compte de l ' é t endue d u d o m m a g e 
en m ê m e t e m p s q u e de la pe rve r s i t é morale de l ' accusé , parce 
que , tout en s ' appuyan t s u r la loi mora le , elle p r end a u s s i en 
cons idéra t ion l 'ut i l i té sociale (3). 

D'après que l les régies se fera la r e c h e r c h e du ca rac tè re dan -
gereux des accusé s? L 'an thropologie cr iminel le p r o p o s e de clas-
ser les cr iminels , d ' ap rès les a n o m a l i e s qu ' i l s p ré sen ten t . Les 
classes u n e fois établies , les an th ropo log i s tes qu i examine ron t 
les accusés (car les magis t ra t s et l es j u r é s se ron t r e m p l a c é s p a r 
des exper t s physiologis tes) n ' a u r o n t p lus qu ' à d é t e r m i n e r la ca-
tégorie à laquel le ils a p p a r t i e n n e n t . Mais hé la s ! les a n t h r o p o -
logistes n 'on t pu se me t t r e d ' acco rd . M. E. Fe r r i p r o p o s e c inq 
ca tégor ies do cr iminels . La p r e m i è r e cont ien t les c r imine ls ins-
tinctifs, la deux ième les c r imine ls passionnés. Cette seconde 
catégorie ne r e n f e r m e pas tous ceux qu i ont agi sous l ' empi re 
d ' une passion violente, mais seu lement ceux q u i on t é té inspirés , 
« pa r u n e pass ion sociale, c o m m e l ' a m o u r , l ' h o n n e u r ». D a n s là 
p r emiè re catégor ie , celle des c r imine l s inst inct i fs , son t p lacés 
ceux qui ont é té p o u s s é s p a r « les p a s s i o n s anti-sociales, comme 
la ha ine , la vengeance , la cupidi té ». C o m m e n t peu t -on m e t t r e 
d a n s la c lasse des cr iminels ins t inc t i f s ceux qui ag i s sen t pa r 
cupidi té , c ' es t -à -d i re les voleurs , les escrocs , les a s s a s s i n s ? 

Si j e consul te la s ta t is t ique c r imine l l e de 1886, j ' y t rouve 
43,606 p r é v e n u s c o n d a m n é s p o u r vols s imples et 330 accusés 
c o n d a m n é s p o u r vols qualif iés . Ces 44,126 voleurs , p o u r la 
p lupa r t pa re s seux , débauchés , s o n t des c r imine ls -nés , d ' ap rès 
M. Ferr i . Leur cr iminal i té n 'es t p a s le r ésu l t a t de l eu r pe rve r s i t é 
volontai re , m a i s l 'effet fatal d ' une préd ispos i t ion congéni ta le ! 

(1) Les Lois, I. IX. 
(2) L. II, ch. xx , § 30. 
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C'est u n e o rgan i sa t ion dé fec tueuse qui les pousse à déval iser les 
passants , à e sca lade r les ma i sons ! C'est u n ins t inc t i n s u r m o n -
table qui les d é t e r m i n e à s ' a p p r o p r i e r le b ien d ' au t ru i , à ouvr i r 
les coffres-for ts ! Eh quoi ! les meur t r i e r s , les a s sass ins , les incen-
diaires, qu i ont é té p o u s s é s p a r la cupidi té à t ue r , à b rû le r , son t 
aussi des c r imine ls de na i s sance ! 

Comment peut-o^i auss i cons idé re r c o m m e des c r imes ins -
tinctifs les c r i m e s insp i rés pa r la ha ine , la vengeance ! Ce sont , 
au contra i re , des c r imes t r è s réf léchis . La h a i n e n 'éc la te p a s 
comme un coup de f o u d r e ; elle couve long temps avant d 'éc la ter , 
se n o u r r i s s a n t d ' images , de souven i r s qu i l ' exa l tent p rogres -
sivement. Elle se t r adu i t d ' abord pa r des menaces , qui ne se 
réal isent q u e l o n g t e m p s a p r è s . « La t ranqui l l i té de la ha ine per-
met la réf lexion (1). » 

Dans la t ro i s i ème ca tégor ie , 31. Fer r i place le c r imine l d 'occa-
sion qui se d i s t ingue , selon lui, pa r la fa ib lesse d u sens m o r a l et 
par l ' imprévoyance . Ces deux ca rac t è r e s ont d é j à été s ignalés 
par 31. Fe r r i c o m m e é tan t p rop re s aux c r imine ls ins t inc t i f s . S'ils 
sont c o m m u n s a u x c r imine ls d 'occasion, où est la d i f fé rence 
entre les c r imine ls de ces deux c lasses? 31. Fer r i r épond que le 
criminel d 'occas ion se r a p p r o c h e , en effet, b e a u c o u p d u c r imine l 
inst inct i f ; m a i s il en d i f fè re en ce que , chez lui, le s ens mora l , au 
lieu d 'ê t re absen t complè t emen t , est s eu lemen t t r è s fa ible . La 
r éponse es t -e l le b ien sa t i s fa i san te ? 

La dis t inct ion d u cr iminel d 'occas ion et du c r imine l pass ionné 
esl-elle a u s s i fondée su r des ca rac tè res d i f f é r en t s ? Le c r imine l 
pass ionné n'est-i l p a s souven t auss i u n c r imine l d 'occas ion ? Je 
p r e n d s un exemple : u n h o m m e rencon t r e d a n s u n lieu écar té u n e 
f emme qu' i l p o u r s u i t depuis l ong temps de ses obsess ions ; profi-
tant de cette occas ion, il veu t la sédui re , pu is , afin de va incre la 
rés is tance qu i lui es t opposée , il emploie la violence et c o m m e t 
un a t t en ta t à la p u d e u r ou u n viol . Dans ce cas, c o m m e dans 
bien d ' au t r e s ana logues , le coupable n 'est- i l pas à la fois un c r i -
minel pa s s ionné e t u n c r imine l d 'occas ion ? 

La qua t r i ème ca tégor ie , d ' a p r è s 31. Ferr i , se compose de cr i -
mine ls d ' hab i tude , « qui n ' on t pas de ca rac tè res psycholog iques 
fixes » ; a p r è s avoir p r é sen t é , a u débu t de leur vie, les ca rac tè res 
des c r imine ls d 'occas ion , ils finissent p a r se confondre avec les 

I) Kant, Principes métaphysiques de la morale, p . 191. 



cr iminels instinctifs. Si le cr iminel d 'hab i tude a été d ' abord un 
cr iminel d 'occasion, ils ne diffèrent donc point p a r des carac tè res 
essent ie ls , p a r u n e organisat ion spéciale, pa r des anomal ies 
cé rébra les . Pourquo i , dès lors , en faire deux c lasses dist inctes ? 
En outre , si on consul te l 'ut i l i té de la classification, qui doit pe r -
met t re au juge d 'appréc ie r le ca rac tè re antisocial de chaque 
accusé , pourquoi sépare r en deux catégor ies dist inctes lecr iminel 
instinctif et le cr iminel d ' hab i tude qui, d ' ap rès M. Ferr i , pré-
sen ten t les m ê m e s ca rac tè re s et fon t cour i r à la société le même 
p é r i l ? 

Les a l iénés fo rmen t la c inquième catégorie . Est-il nécessa i re de 
m o n t r e r que ce ne sont que des malades et que p a r suite ils ne 
doivent p a s ê t re compr i s pa rmi les cr iminels , pu i sque la loi ne 
les pun i t p a s ? M. Ferr i es t ime cependant que « l e fou criminel 
est lu i -même responsab le ». (Archives danthropologie crimi-
nelle, 1889, p. G47.) Voilà à quelles conséquences on about i t 
l o r squ 'on veut sépare r la responsabi l i té péna le de la respon-
sabilité mora le : on ne fait p lus de di f férence en t re le m a l a d e et 
l e c r i m i n e l ! M. Ferr i déclare éga lement r e sponsab le s devan t la 
société le pauvre fou , digne de pitié, qui commet u n acte nui-
sible, sous l ' inf luence de la maladie , et le cr iminel m é p r i s a b l e 
qm cause volonta i rement un p ré jud ice et u n e souf f rance à au t ru i 
p a r cupidi té ou m é c h a n c e t é . Cette conclusion es t peut -ê t re 
logique d a n s son sys tème, pu i sque les h o m m e s sera ient punis à 
ra ison de leur nocuité et non à raison de leur culpabilité. Mais 
n 'est-el le p a s un défi jeté au sens c o m m u n et à la conscience 
publ ique ? 

La classification des c r imine ls p roposée par M. E. Ferr i ne peu t 
donc, à m o n avis, ê t re acceptée . Elle n 'a m ê m e pas ob t enu l ' adhé-
sion des au t r e san th ropo log i s t e s qui ont p roposé l e s classif ications 
su ivantes : 1° ceux qui p résen ten t des ca rac tè res ana tomiques re-
p rodu i san t les ca rac tè res des r aces in fé r ieures ;2° ceux qui of f rent 
des ca rac tè re s congéni taux m o r b i d e s ; 3° ceux qui p résen ten t 
des ca rac tè res morb ides acquis . — D'après M. Bianchi , il y 
aura i t l ieu de d is t inguer : 1» les dé l inquan t s n é s ; 2" les délin-
quan t s névropa th iques ; 3° ceux qui n ' appa r t i ennen t à aucune 
des ca tégor ies p récéden tes . - M. Benedik propose une classifi-
cation différente (I) . 

(1) Actes du Congrès de Rome. p . l i n . 

Enfin M. Garofalo a d ' abord conseillé de classer les cr iminels 
en deux catégories : « Io l 'une comprenan t tous ceux, al iénés ou 
non al iénés, chez lesquels on peu t cons ta ter une anomalie psy-
chique dé t e rminan t le cr ime; 2° l ' au t re classe comprenan t tous 
ceux chez qui il n 'exis te pas d 'anomal ie f rappan te de ce genre , 
mais qui sont en t ra înés au délit p r inc ipa lement pa r les c ircons-
tances extér ieures (1). » Cette classification est-el le plus satisfai-
sante que les p récéden tes? Comment peut-on placer dans la 
même classe les criminels qui sont sa ins d 'espri t et ceux qui 
sont a l iénés? Comment peu t -on assimiler un pauvre fou i r res -
ponsable de ses actes à un scélérat qui tue p o u r voler ? P lus 
tard, au Congrès de Par is , M. Garofalo a p roposé u n e nouvel le 
classification composée de trois catégories (2). 

Aux classif ications arb i t ra i res proposées pa r l 'anthropologie 
criminelle je p ré fè re la distinction très s imple et t rès jus te des 
criminels d 'occasion et des cr iminels d 'hab i tude . Cette dis t inc-
tion, fort impor tan te pour l 'application de la peine, n 'a po in t 
été inaperçue des criminalistes c lass iques , ainsi que le p r é t e n d 
M. Tarde (3). Elle es t faite depuis long temps pa r les c r imina-
listes (4). Elle se re t rouve dans les disposi t ions d u code pénal 
sur la récidive (3). 

Le cr iminel d'occasion est celui qui a u n momen t de fai-
blesse coupable, d ' égarement et qui r ep rend sa vie de travail : 
c'est un domes t ique qui, t rouvan t ouver t le tiroir de son maî t re , 
cède à la t en ta t ion d'y p r e n d r e que lques pièces d ' a rgen t ; c 'est 
un commis qui, chargé de l 'encaissement d 'un billet, s ' appropr ie 
tout ou part ie de l 'a rgent pour payer une dette pe r sonne l l e ; c 'est 
l 'ouvrier qui, se p r e n a n t de querel le avec un camarade , se 
porte sur lui à des v io lences ; c 'est un paysan qui, r ega rdan t 
avec envie les récol tes de son voisin, se la isse dominer pa r le 

(1) Actes du Congrès de Rome, p . 159. 
(2) Archives d'anthropologie criminelle, 1889, p . JO2. 
(3) Dans les Archives d'anthropologie criminelle, 1887, p . 31. 
( Í V. notamment dans le Bulletin de la législation comparee, 1870, p . 129, 

un article de M. Delbruck, et une étude intéressante de M.Michaux, ancien sous-
directeur des colouies, sur la question des peines, p . 177. 

(5) Oans son remarquable livre sur le devoir de punir , M. Mouton ne voudrait 
pas que la récidive comportât par elle-même uue aggravation de peine. Sans doute, 
il est des cas où, malgré la récidive, le délit ne devra être puni qu'avec indulgence. 
Mais, en rè- le générale, la récidive prouve qae l'accusé est plus pervers et plus 
dangereux? puisqu'i l n'a pas proOté de l'avertissement donné par la première 
condamnation. Les anciens Perses attachaient une si grande importance a la dis-
tinction du criminel d'occasion et du criminel d 'habitude qu'il n'était jamais 
permis de faire mourir un homme pour un seul crime. (Hérodote, 1.1, ch. cxxxvui.) 



dés i r de les dé robe r ( i ) . Beaucoup d ' h o m m e s impar fa i t ement 
honnê tes , d u n e moral i té p e u solide, succomben t à l a t e n l a l n 
I ls r e s t en t h o n n ê t e s , t an t qu' i ls ne son t pas f o r t e m e n t tentés ' 
ma i s 1 occasion d 'un gain illicite ou de tout aut re acte coupable 
se présente- t -e l le avec des chances d ' impuni té , ils oubl ient faci-
l ement l eu r devoir . Aussi les mora l i s tes et les théologiens oui 
conna i s sen t la f ragi l i té humaine , recommandent - i l s d éviter les 
occasions de mal faire (2). C'est un devoir p o u r les pa ren t s , les 
pa t rons et les ma î t r e s d 'évi ter à leurs enfan ts , à leurs employés 
à l eu r s domes t iques les occasions de mauva ises ac t ions - c 'est 
amsi qu ' un maî t re es t tenu mora l emen t de ne pas laisser t ra îner 
des obje ts précieux, des pièces d 'or , afin de ne pas d o n n e r à ses 
domes t iques la ten ta t ion de le voler . Voilà pourquoi aussi le 
devoir du g o u v e r n e m e n t est de ne p a s mul t ip l ier les occasions 
d ivresse de quere l les , en laissant s 'accroî t re s ans m e s u r e le 
nombre des cabare t s , où p r e n n e n t na i ssance t an t de quere l les 
suivies de coups et b lessures et m ê m e de meur t res .L 'a r t i c le 471' 
§7 , défend de la isser d a n s les lieux publ ics , dans les chemins 
d a n s les champs , des in s t rumen t s , des a r m e s dont puissen 
abuse r les vo leurs et au t r e s ma l fa i t eu r s . Cette prescr ipt ion et 
d au t r e s semblab les ont pour but de r end re les occas ions du 
cr ime p lu s r a r e s ; « elles p rév iennen t la tentat ion de 1, com-
met t re , en éca r t an t avec soin tous les m o y e n s qu i pou r r a i en t le 
f a v o n s e r ». (Rapport de M. Noura rède s u r le livre IV du code 

Je p ré fè re la dénomina t ion de criminel d'occasion à celle de 
criminel d'accident, qu i es t quelquefois employée d a n s le m ê m e 
sens . Le cr ime n ' es t pas un accident . L ' homme victime d 'un 
accident es t su rp r i s p a r un é v é n e m e n t imprévu, qui se p rodui t 
cont re sa volonté . Le cr ime, au contra i re , est volontaire 

Lu g rand n o m b r e de cr iminels d 'occasion r e p r e n n e n t une vie 
régul ière ap rè s l ' aver t i s sement d o n n é pa r la just ice . Mais 
souvent la p remiè re faute est suivie de beaucoup d 'au t res . I. est 
p lus t acde de ne j ama i s fail l ir que de ne fail l ir qu 'une lois 
Bientôt 1 hab i tude dél ic tueuse se contrac te , sous l ' empire de la 

(1) C'est le cas d e l ' âne du fabuliste : 

J 'ai souvenauce 
Qu'en un p ré d e moines, passant 
La fa im. / 'occasion, l 'herbe tendre et j e penâe 
Quelque diable aussi m e poussant : 

( - ) L homme qui n 'a pas été teuté, dit la Bible, que sait-il * 

débauche, de l ' ivrognerie , de la p a r e s s e ; le cr iminel devient un 
récidiviste. En 1887, -4,896 voleurs et escrocs étaient des malfa i teurs 
d'habitude ; la moit ié des accusés jugés par les cours d 'assises 
avaient subi de précédentes condamna t ions ; « les cr imes inspirés 
par la cupidité sont commis dans les deux t iers des cas par des 
repris de jus t ice ». (Statistique criminelle.) P o u r a r rê te r ces 
progrès m e n a ç a n t s de la récidive, les t r ibunaux et les cours 
d'assises doivent , à mon avis, se mon t re r très sévères à l 'égard 
des criminels d ' h a b i t u d e ; les cr iminels d 'occasion seuls peuven t 
être punis avec indulgence . 

Tout en p r e n a n t à l 'égard des cr iminels les m e s u r e s qu 'ex ige 
la sécurité publ ique , la société ne doit j amais désespére r de l eu r 
retour à de mei l leurs sen t iments . « Quand on a, dit 31. I lerbet te , 
notion réelle du devoir , pénét ra t ion et expérience véri tables , on 
n'affiche j a m a i s et j amais on ne s 'a t t r ibue la cer t i tude absolue 
que tel individu es t i r r éméd iab lement fini... Après avoir observé , 
manié pa r centa ines et par mill iers les hab i tués du cr ime et du 
délit, un prat ic ien péni tent ia i re se gardera de dire d 'aucun d 'eux : 
« Il n'y a nulle pr i se sur cet individu (1). » On voit assez souvent 
des directeurs de pr ison, p a r un mélange de f e rme té et de bonté , 
acquérir un ascendant s u r p r e n a n t sur les dé tenus et réveil ler en 
eux de b o n s sent iments . Lorsqu 'un di recteur de pr i son , tout en 
maintenant une discipline sévère , sait se fa i re a imer des con-
damnés pa r sa just ice et son human i t é , il obt ient des r é su l t a t s 
admirables. Qu'on m e permet te d'en citer un exemple : 1111 ancien 
directeur du bagne de Rochefor t , 31. Mercier, ayan t été appelé à 
un aut re poste, voici d a n s quels t e rmes les forçais s ' ad res sè ren t 
à 31. Apper t pour obteni r son maint ien : « Nous avons r ecours 
à vous; n o u s r e fuse rez -vous votre appu i? 11011, ca r quoique d a n s 
les fers nous s o m m e s auss i des h o m m e s . . . Nous p e r d o n s no i re 
père, not re b ienfa i teur . . . Quelque coupable que soit 1111 h o m m e , 
il lui reste tou jour s que lque chose des dons que la na tu r e lui a 
départis . Si, au lieu de l 'avilir et de le dégrader par des paro les 
et des t ra i tements ba rba re s , 011 élève son â m e (qui n 'es t souvent 
insensible que pa r désespoir) , on ravivera ce qui est inné en lui. 
31. Mercier mi t en p ra t ique celte théor ie . Il s 'appl iqua à connaî t re 
le moral de ses condamnés . . . Oh! mons ieur , vous n 'auriez p u 
vous empêcher de l ' admi re r à la vue des peines qu' i l se donnai t 

(1) Journal officiel du 24 décembre 1889. 



p o u r d o m p t e r t rois cen t s c o n d a m n é s , q u e les a u t r e s c h i o u r m e s 
ava ien t ve rsés d a n s celle de Roche fo r t , c o m m e ne pouvant plus 
m a î t r i s e r des ê t r e s chez qu i le c œ u r ne disai t p lus r i en . . . Cepen-
dant , il est p a r v e n u à force de pa t i ence et de t ravai l à r a m e n e r 
des h o m m e s q u i ne donna ien t a u c u n e e spé rance de r e t o u r (1). » 

C'est en c royan t à l ' a m e n d e m e n t des c o n d a m n é s qu 'on l 'ob-
t ient . C'est en l eu r la i ssant l ' espoi r d ' u n e r éduc t i on de peine et 
p lus t a rd d ' u n e r éhab i l i t a t ion , q u e la société pa rv ien t souven t à 
re lever ceux qu ' e l l e a f r a p p é s . Si 011 veut f a i r e rev ivre les bons 
s e n t i m e n t s chez les c o n d a m n é s , il ne f au t p a s s u r t o u t les t ra i te r 
avec mépr i s . L ' h o r r e u r l ég i t ime q u e n o u s é p r o u v o n s pour le 
c r ime qu ' i l s on t c o m m i s , ne n o u s p e r m e t p a s de les t r a i t e r en 
bê te s et de m é c o n n a î t r e la d igni té de la n a t u r e h u m a i n e m ê m e dé-
c h u e . Les c r i m i n e l s n e ces sen t pas d ' a p p a r t e n i r à l ' h u m a n i t é (2). 
Les effor ts qui son t tentés p o u r le r e l è v e m e n t des c o n d a m n é s et 
qu i son t souven t c o u r o n n é s de succès se ra i en t p a r a l y s é s , si 011 
considéra i t , avec l e s an tb ropo log i s t e s , l es c o n d a m n é s c o m m e 
des b ê t e s m a l f a i s a n t e s incor r ig ib les . En effet, si la c r imina l i té 
est le r é s u l t a t d ' u n e dé fec tuos i t é cé rébra le , d ' u n e in f i rmi té orga-
n ique , c o m m e n t en e s p é r e r la g u é r i s o n ? La science peut-el le 
modi f i e r la f o r m e d u c r â n e ? La phys io log ie a-t-el le t rouvé le 
moyen de c h a n g e r u n c r imine l -né en u n h o m m e bon et j u s t e ? 
Peut-on a p p r e n d r e la d o u c e u r à u n t igre et le r e s p e c t de la p r o -
pr ié té à u n r e n a r d ? C o m m e n t les exho r t a t i ons mora les , les 
e n s e i g n e m e n t s de la rel igion pour ron t - i l s modi f i e r l ' o rgan i sme 
incomple t du c r i m i n e l - n é ? Aussi , j e c o m p r e n d s q u e 31. Lom-
b r o s o , v o y a n t d a n s les c r imine l s des m o n s t r e s à f ace h u m a i n e , a i t 
u n e p r é f é r e n c e p o u r la p e i n e de m o r t e t la t r anspo r t a t i on d a n s 
u n e île dése r t e . D a n s sa théor ie , « le p r é d i c a t e u r le p lus é lo-
q u e n t est le b o u r r e a u ». (Xaigeon.) Si les c r imine ls sont d e s 
t igres et d e s v ipè re s , il n ' y a q u ' à les é l iminer , l 'œuvre p é n i t e n -
tiaire n 'a p l u s de r a i son d ' ê t r e ; il f au t f e r m e r les p r i sons et 11e 
la isser debou t q u e l ' é cha faud . Si 011 r e cu l e devan t ces a f f r euses 
b o u c h e r i e s et si 011 veu t c o n s e r v e r encore q u e l q u e s p r i sons , tout 

(1) Appert, t. III . p . 238. V. aussi Mittermaïer, De la Peine de mort, p . 10*; 
d'Olivrecrona, p . 116, 154; Beutham, Traité des peines, t. I , p . 235; les Souvenirs 
de Uabbé Crozes ; Speucer. Essai de morale, t. II . 

(2) « N'y a- t - i l pas dans toute Ame humaine, une première étincelle, un élément 
divin, incorruptible dans ce monde, immortel dans l 'autre, que le bien peut déve-
lopper, attiser, al lumer et faire rayonner splendidement, et que le mal ne peut 
jamais entièrement éteindre ? » (V. Hugo, Les Misérables.) 
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a m e n d e m e n t ne deviendra- t - i l p a s imposs ib l e , si on t rai te les 
condamnés en bê te s nu i s ib l e s i nco r r ig ib l e s? On les i r r i te ra , on 
les exaspére ra . 

31. le D r L o m b r o s o es t t e l l emen t p e r s u a d é q u e « l ' éduca t ion 
ne peu t c h a n g e r ceux q u i s o n t n é s avec des ins t inc t s p e r v e r s ( l ) » 
qu'il désespère m ê m e de l ' a m e n d e m e n t des en fan t s , des j e u n e s 
gens ; il p ropose d ' e n f e r m e r d a n s un as i le p o u r toute l eu r vie les 
mineurs affectés de t e n d a n c e s c r imine l les o b s t i n é e s ! Cette p r o -
position est m o n s t r u e u s e , m a i s elle es t u n e c o n s é q u e n c e logique 
de son s y s t è m e . Si la c r imina l i té t ient à d e s ca rac t è r e s a n a t o m i -
ques et phys io logiques , qu i ne p e u v e n t ê t r e modif iés p a r l ' éduca-
tion, il fau t r e m p l a c e r l ' i ns t i tu teur et le p r ê t r e p a r des ga rd iens , 
et les p réceptes de la m o r a l e et de la re l ig ion p a r de sol ides 
ve r rous . Peut -on imag ine r u n e p lu s d é s o l a n t e c o n s é q u e n c e 
d e l à théor ie de l ' a t av i sme? Faudra- t - i l voi r encore u n p rog rès , 
un « horizon nouveau » d a n s cette s u p p r e s s i o n de l ' éduca t ion 
morale , devenue inut i le , e t pa r son r e m p l a c e m e n t pa r des cages 
dest inées à ga rde r pendant toute leur vie l es m i n e u r s i nco r r i -
gibles ? Un au t re c r imioa l i s te f r ança i s , qu i accep te la théor ie 
i tal ienne, 31. le D r Le Bon, p r o p o s e « de p o r t e r dans les con t r ées 
lointaines tous les réc id iv is tes , eux et leur postérité, d a n s tous 
les cas de f a u t e s graves (2) », t a n t il est p e r s u a d é , lui auss i , 
qu 'on ne p e u t modi f i e r les ins t inc t s p e r v e r s de l ' en fan t i ssu de 
pa ren t s c r iminels . Il f a u d r a donc, à la fin d u xixe siècle, a b a n d o n -
ner le g rand pr inc ipe de la pe r sonna l i t é des pe ines , que n ' a v a i e n t 
pas ignoré les p lu s anc iennes légis la t ions (3) ! 

Il r ésu l te , a u con t ra i r e , d ' u n e expér ience cons t an t e que l ' a m e n -
dement des j e u n e s d é l i n q u a n t s s 'ob t ien t f ac i l emen t . II suff i t de 
consul te r les s ta t i s t iques de Mettra y, d 'Orgevil le , du p a t r o n a g e 
de la rue Mézières à Par i s . On sai t q u ' u n e société dirigée p a r 
31. Félix Voisin, conse i l le r à la cou r de cassa t ion , faci l i te le 
r e d r e s s e m e n t mora l des j e u n e s d é t e n u s p a r l ' e n g a g e m e n t volon-
taire d a n s les a r m é e s de t e r re et de m e r et p a r l ' a s s i s t ance qu 'e l le 
leur p rê te . Au 31 d é c e m b r e 1877, s u r 673 j e u n e s so lda t s p lacés 
sous le p a t r o n a g e de cette société, 228 é ta ien t cons idé rés c o m m e 
excellents so ldats , 294 c o m m e b o n s su j e t s , 81 c o m m e a y a n t u n e 
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(1) L'IIomme criminel, p . 139. 
(2) Revue philosophique, mai 1881. 
(3) Deutéronome, xxiv, 16; les Rois, I. IV, ch. xiv, 6 ; Diodore, 1. 1 ,3 77. 

F.zéchxel, xvui, 19; Paralipom'enes, 1. II, ch. xxv, 4; I. IX, ch. xLvn, % 22, C. de 
Pœnis. 
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condu i t e médiocre (1). P a r m i ces j e u n e s gens , il y a 32 se rgen t s , 
3 a d j u d a n t s et u n sous - l i eu tenan t . S u r 164 j e u n e s d é t e n u s à Met-
t r a y qui ont été l ibérés en 1880, u n seul a été c o n d a m n é la même 
a n n é e . Les m ê m e s résu l t a t s ont é té o b t e n u s d a n s les a u t r e s pays . 
Dans son l ivre sur le sy s t ème pén i ten t ia i re , M. de Tocquevi l le 
cons t a t e (page 221) q u e « su r 313 e n f a n t s qu i , a p r è s avoir é té r e n -
f e r m é s d a n s la maison de r e f u g e de New-York , son t r e n t r é s d a n s 
la société, p lus de 200 on t été sauvés d ' u n e r u i n e infai l l ible et 
on t a b a n d o n n é u n e vie de d é s o r d r e s et de c r i m e s p o u r u n e vie 
h o n n ê t e et r égu l iè re ». Ces b e a u x r é su l t a t s ne se ra i en t p a s obte-
nus , si la société croyai t , c o m m e l ' an th ropolog ie c r imine l l e , à la 
fa ta l i t é phys io log ique , à l ' impu i s sance de l ' éduca t i on ; elle ne 
r éuss i r a i t pas à déve lopper chez les j e u n e s d é t e n u s le s e n t i m e n t 
de l ' honneu r , si elle les t ra i ta i t en l ouve t eaux incorr ig ib les , 
voués à la bes t ia l i té de l eu r s ins t inc ts . 

Je viens de m o n t r e r q u e l ' œ u v r e pén i t en t i a i r e se ra i t pa ra lysée , 
dé t ru i t e m ê m e , p a r l ' an thropologie cr iminel le , que le code péna l 
se ra i t bou leversé pa r elle. Il m e res te à expose r les r é f o r m e s 
r ad ica l e s (2) qu 'e l le p ropose d ' i n t rodu i r e d a n s le code d ' ins t ruc -
t ion c r imine l le . M Garofalo s 'é lève con t r e la l iber té proviso i re 
« qu i lu i para î t fa i te pour e n c o u r a g e r le m o n d e c r im ine l ». P e n -
d a n t q u e la p l u p a r t des peup le s e u r o p é e n s s 'ef forcent de rev i se r 
le c o d e d ' in s t ruc t ion c r imine l le d a n s u n s e n s p lu s l ibéra l , de m a -
n iè re à mieux conci l ier les droi ts de l ' individu a v e c ceux de l 'État , 
M. Garofalo consei l le de rev i se r ce code dans u n s ens d r a c o n i e n . 
11 ne se p réoccupe pas des souf f rances q u e la dé ten t ion prévent ive 
fai t é p r o u v e r à u n h o m m e a r r ê t é sur de s imples p r é s o m p t i o n s et 
qui p e u t ê t re en su i t e l 'obje t d ' u n e o r d o n n a n c e de non- l ieu ou d ' u n 
j u g e m e n t d ' a cqu i t t emen t . En 1831, su r 1,000 ind iv idus d é t e n u s 
p r é v e n t i v e m e n t , 347 é ta ien t décha rgés des p o u r s u i t e s ; en 1833, 
cet te p ropor t ion éta i t de 180. Elle é ta i t encore b e a u c o u p t rop 
f o r t e ; auss i la loi du 14 jui l le t 1863 a - t -e l l e r e n d u la dé ten t ion 
préven t ive m o i n s f r é q u e n t e en é t e n d a n t la l iber té proviso i re . 
Mais, aux yeux de M. Garofalo , cet te loi est m a u v a i s e ; la l iber té 
proviso i re , selon lui, ô t e à la jus t ice t o u t son sér ieux , elle « change 
les t r i bunaux en t héâ t r e s à bou f fonne r i e s et à pochades , elle 

(1) Bulletin de la Société des prisons, 1888, p . 703. 
(2) Dans le Bulletin de la société des prisons de juin 1890, où cette étude a été 

insérée, une erreur d'impression a transformé le mot radicales en celui de ridicules. 
Ai-je besoin de dire combien j 'ai été peiné de cette erreur, qui me faisait manquer 
de courtoisie envers des adversaires ? 

encourage le m o n d e cr iminel , elle décourage la par t ie lésée et 
les t émoins , elle démora l i s e la pol ice ; l ' ab su rde a t t e in t son 
comble lo r squ 'un p r e m i e r j u g e m e n t a é té p r o n o n c é é tab l i s san t 
la culpabil i té (p. 363). » Et si le j u g e m e n t établ i t la non-cu lpab i -
lité faute de p r e u v e s o u m ê m e la complè te innocence de ce p r é -
venu, sa dé tent ion préven t ive n 'es t -e l le pas p r o f o n d é m e n t affli-
geante? Peut -on imag ine r u n e p lus g r ande to r tu re q u e celle qui 
est infl igée à un h o m m e innocen t , l o r squ 'on l ' a r rê te s u r des 
apparences de culpabi l i té t r o m p e u s e s , l o r squ 'on le condu i t en 
prison en t r e deux g e n d a r m e s , et que la jus t ice le dés igne à l 'opi-
nion pub l ique p a r cet te a r res ta t ien c o m m e l ' au t eu r d 'un c r ime 
dont p lus ta rd il e s t r e c o n n u i n n o c e n t ? M. Garofalo pense q u ' u n 
d é d o m m a g e m e n t pécunia i re (1) de la pa r t de l 'E ta t est nécessa i re , 
dans ces cas t r è s r a r e s d ' u n e dé tent ion in jus te , « et que , ce d ro i t 
une fois r e c o n n u , il n ' y a pas lieu de je te r les hau t s c r i s p o u r quel-
que e r r e u r jud ic ia i re de ce genre . D 'abord , a joute- t - i l , il ne s 'agit 
pas d 'un mal in to lé rab le ou i r r épa rab le , ma i s d ' u n acc ident désa-
gréable qui, p o u r u n vrai h o n n ê t e h o m m e , est r é p a r é auss i tô t 
qu'on lui en a fa i t a m e n d e honorab l e ». Cet « acc ident désa -
gréable » d ' u n e dé ten t ion i n ju s t e n ' e s t pas t o u j o u r s f a c i l e m e n t 
r épa ré ; l 'opinion pub l ique , p lus por tée à la mal ign i té q u ' à l ' in-
dulgence, n ' a d m e t pas a i s émen t q u ' u n h o m m e ait é té a r r ê t é s ans 
de bonnes r a i sons , de sor te que , a p r è s u n e dé ten t ion in jus te , un 
h o m m e innocen t p e u t ê t re exposé toute sa vie à d ' i n ju s t e s soup-
çons. Est-ce q u ' u n d é d o m m a g e m e n t pécun ia i r e p e u t r é p a r e r de 
semblables sou f f r ances? 

Je m ' é t o n n e que l 'école i ta l ienne ne p ropose pas l ' a r r e s t a t ion 
préventive d u c r imine l a v a n t le c r ime, si l e c r imine l est f a ta le -
ment voué au c r ime pa r son o rgan i sme , et si sa cr iminal i té se 
manifes te p a r des s ignes a n a t o m i q u e s et pa r u n e phys ionomie 
spéciale. P o u r q u o i hés i t e r à p r e n d r e des m e s u r e s p réven t ives à 
son égard ? P o u r q u o i a t t end re qu' i l ait fai t des v ic t imes? P o u r -
quoi ne p a s le m e t t r e d a n s l ' impu i s sance de nui re , a v a n t qu ' i l 
ait commis des actes nu is ib les? Lorsqu 'on r e n c o n t r e u n e vipère , 
est-ce qu 'on a t t end p o u r l ' éc raser qu 'e l le a i t m o r d u ? Aussi , 
M. le Dr Despine qui , avec Darwin , es t un d e s i n sp i r a t eu r s de 

(1) Le principe de la réparation des erreurs judiciaires est admis depuis long-
temps ; son application seule est difficile. La meilleure étude sur cette question a 
été écrite par M. E. Worms. (Séances et travaux de l'Académie des sciences mo-
rales,t. CXX11, p . 652.) 



l ' an th ropolog ie c r imine l le , n 'hés i te - t - i l pas à p ropose r l 'arresta-
t ion p réven t ive . « S é q u e s t r e r , dit-i l , avan t le c r ime le passionné, 
qu i devient d a n g e r e u x et m e n a ç a n t , ou bien l 'é loigner forcément 
de la p e r s o n n e qu ' i l menace , n 'es t -ce pas p lus ra t ionnel que de le 
s é q u e s t r e r a p r è s l ' accompl i s sement du c r ime (1)? » M. le Drl)es-
p ine oubl ie s eu l emen t q u e « les lois s ' app l iquen t aux faits accom-
plis , car les fa i ts de l ' aven i r son t ince r t a ins . . . Le chât iment suit 
le déli t » (2); il ne le p récède pas . 

Après la l iber té proviso i re , c 'es t le j u r y qu i soulève les plus 
vives a t t aques de l ' an th ropo log ie cr iminel le . « C'est u n e institu-
t ion b a r o q u e », dit M. Garofalo (3); son ignorance , sa sensibilité 
ne rveuse , l ' inf luence excessive exercée s u r lui pa r les avocats, 
l ' inégal i té , le c a r ac t è r e a léa toi re de cet te jus t ice sont exposés 
avec beaucoup de verve et souven t aussi avec beaucoup de 
vér i té p a r M. Garofalo et pa r M. Tarde qu i s 'un i t sur ce p o i n t a 
l 'école i ta l ienne , p o u r d e m a n d e r la suppres s ion (4) du jury. 
Je suis loin de p e n s e r que la jus t ice r e n d u e p a r le j u r y soit par-
fai te . Le j u ry , qu i est é t r a n g e r à la science d u droi t , est cependant 
appe lé que lquefo i s à r é s o u d r e des ques t ions ju r id iques intime-
m e n t l iées à des ques t ions de fa i t ; a-t-i l la compétence néces-
sai re pour les t r a n c h e r ? A-t-il t ou jour s aussi , m ô m e lorsqu'i l ne 
s 'agit q u e de ques t ions de fait , la capaci té suf f i sante pour saisir 
la por tée et l ' e n c h a î n e m e n t des fai ts d ' une accusat ion compliquée 
de dé ta i l s ? Le j u r y est- i l t o u j o u r s assez impar t ia l pou r rester 
insens ib le aux cons idé ra t i ons é t r a n g è r e s à l ' a f fa i re? A la suite 
d ' u n m a l e n t e n d u qui se p rodu i t que lque fo i s avec le président 
de la cou r d ' a ss i ses , ne le voit-on j a m a i s , de par t i pris , pro-
nonce r des a c q u i t t e m e n t s p o u r ê t r e désagréab le à ce magis t ra t? 
Enf in , a-t-il assez de sang- f ro id e t de j u g e m e n t pour résister 
a u x hab i l e t é s de la dé fense et aux e n t r a î n e m e n t s de la sen-
s ib i l i té? Je n ' o s e r a i s r é p o n d r e a f f i rma t ivemen t à ces quest ions. 

Diodore (5) de Sicile p ré tend « qu'il n 'es t p a s r a r e de voir les 

(1) De la Folie, p . 663. 
(2) Tacite, Annales, I. III, § 69. 
(3) Pour M. Lomhroso c'est « un resle de cette justice primitive, que le peuple 

exerçait daus un moment de fureur, et que nous avons reconuue chez les animaux. » 
(L'Homme criminel, p . 96.) 

(4) Criminologie, 366; la Philosophie pénale. 446. 
(o) L. I, § 76. D'après Diodore, les anciens Egyptiens « pensaient que les dis-

cours des avocats ne faisaient que répandre île l 'obscurité sur les questions de 
dro i t» . . . Ils .< étaient persuadés que l'on jugeait bien mieux et l'accusation et la 
défense sur des écrits où l'affaire se montrait toute nue ». 

magis t ra ts les p lu s exercés se la i sse r sédu i re pa r la p u i s s a n c e 
d 'une parole t r o m p e u s e v i san t à l 'effet et c h e r c h a n t à exc i te r la 
compass ion » (1). Combien n'est-il p a s p lus à c ra indre que les 
jurés , qui la p l u p a r t i gno ren t les ar t i f ices d e l à parole , sub i s s en t 
cette séduct ion ! C'est en g r ande par t ie à l ' inf luence d ' u n e défense 
trop habi le q u e j ' a t t r i bue l ' ex t rême indu lgence du j u r y p o u r les 
accusés ayan t reçu u n e ins t ruc t ion supé r i eu re , pa r ce q u e ces 
accusés ont, en généra l , des r e s sources qui leur p e r m e t t e n t de 
choisir un d é f e n s e u r é loquen t et expé r imen té , s achan t p ra t ique r 
avec art le d ro i t de r écusa t ion , hab i le à obscurc i r les cha rges 
de l 'accusation et finissant p a r en lever l ' a cqu i t t emen t , g râce au 
doute, qu' i l fai t p é n é t r e r d a n s l ' espr i t d e s j u r é s (2). Ainsi en 
1S79, p a r exemple , su r 100 accusés a y a n t reçu u n e ins t ruc t ion 
supér ieure , 35 o n t é té acqui t t és , t and i s q u e su r 100 accusés 
illettrés, 18 s e u l e m e n t on t été acqui t tés . Ces de rn i e r s en effet , 
n 'ayant que de t rès m o d e s t e s r e s sou rce s o u é t an t indigents , son t 
défendus d 'office p a r de j e u n e s s tagia i res encore inexpé r i -
mentés . 

L 'ext rême indu lgence d u j u r y , en ma t i è r e d ' a t t en t a t s a u x 
mœurs , d ' in fant ic ides et d ' avo r t emen t s , con t ra s t e souvent , j ' en 
conviens, d ' u n e façon peu sa t i s fa i san te avec u n e r i g u e u r ex t r ême 
en mat ière de vol. Les 2/5 des accusés d ' avo r t emen t son t acqu i t -
tés. J'ai vu des accusées d ' in fan t ic ide acqu i t t ées , lo r squ 'e l l e s 
avouaient l e u r culpabi l i té . Le j u r y est que lquefo i s p lus indul -
gent pour u n e p ros t i tuée qui tue son e n f a n t et le j e t t e à l ' égou t 
que pour un j e u n e voleur de gr ives (3). Il y a des j u r é s t rop uti-

(1) C'est en faisant venir leurs enfants à l'audience que les accusés excitent la 
compassion des jurés et arrachent quelquefois l 'acquittement à la pitié de leur juges. 
Cet effet d'audience était prat iqué par les anciens ; il réussissait souvent comme 
aujourd'hui. Dans sa défense, Socrate déclare qu'il ne veut pas recourir à un pareil 
moyen qui est indique de ses juges et de lui-même : « J'ai aussi, dit-il, trois lils, 
dont l'aîné est dans l'adolescence et les autres tout enfants, et cependant je ne les 
ferai pas apporter ici pour vous engager à m'absoudre. . . Car le juge n'est pas 
assis sur son siège pour faire plaisir eu violant la loi, mais pour rendre justice eu 
obéissant à la loi. C'est ainsi qu'il l'a juré par serment : il n'est pas en sou pou-
voir de faire gr;\ce à qui il lui plait ; il est obligé de faire justice. » Belles paroles, 
qu'il serait utile quelquefois de rappeler aux jurés. 

(2 Daus l 'antiquité, les avocats étaient moins scrupuleux; Cicérou posait en pr in-
cipe que h les causes criminelles se défendent ordinairement en niant les faits ». 
« Dans les accusations de concussion qui sout très graves, dit-il. il faut nier presque 
toujours ; dans celles de brigue, on cherche à distinguer (ce qui est rarement pos-
sible) les largesses faites par générosité et par bienveillance, de celles qui n'ont 
pour but que d'obtenir les suffrages; s'il s'agit d'assassinat, d'empoisonnement, de 
spéculât, il est nécessaire de nier. •• (De l'Orateur, 1. Il , § 25.) 

(3) A la session de juillet 1890, le jury des Bouches-du-Rhône a acquitté, même 
sur la question subsidiaire d'homicide par imprudence, une accusée d'infanticide, 



l i ta i res et t rop p e r s o n n e l s , q u i a p p r é c i e n t la culpabi l i té des 
accusés pa r le danger qu ' i l s l eu r font cour i r . Le vo leur de gr ives 
peu t les voler, m a i s qu 'on t - i l s à r e d o u t e r p e r s o n n e l l e m e n t de la 
f e m m e qui se fait avo r t e r ou qu i t u e son e n f a n t ? 

Je suis loin, on le voit, de n ie r les i m p e r f e c t i o n s d u j u r y . Les 
a c q u i t t e m e n t s t rop n o m b r e u x qu i son t p r o n o n c é s pa r les cours 
d ' a s s i ses p rodu i sen t , j ' e n conv iens , u n effet dép lo rab l e s u r la 
mora l i t é pub l ique et font n a î t r e l ' espoi r d a n g e r e u x de l ' i m p u n i t é ; 
u n e pe ine , à laquel le les a c c u s é s ont l ' e spo i r d ' é c h a p p e r , perd 
b e a u c o u p de son efficacité. La ce r t i tude d u c h â t i m e n t impor te 
p l u s que sa r igueur . « Qu 'on e x a m i n e , di t Montesqu ieu (1), la 
c ause de tous les r e l â c h e m e n t s , on ver ra qu 'e l le v ient de l ' impu-
n i t é des c r i m e s et non p a s de la m o d é r a t i o n d e s pe ines . » Si on 
pouvai t pa r u n e police m i e u x e n t e n d u e , p a r u n e rép ress ion 
m i e u x a s s u r é e , r é p a n d r e d a n s le pays la convic t ion que tout 
c r ime es t puni , le n o m b r e des c r imine l s d i m i n u e r a i t beaucoup . 
Les t rop n o m b r e u x a c q u i t t e m e n t s p r o n o n c é s p a r les c o u r s d 'as-
s ises af fa ib l i ssent la fo rce d ' in t imida t ion des pe ines , en fa i san t 
n a î t r e l 'espoir d 'y é c h a p p e r . Quel le c r i t ique d u j u r y , tel qu ' i l 
f onc t i onne a u j o u r d ' h u i , q u e cet te t ac t ique f r é q u e n t e de p réve -
nus , qui , t r a d u i t s p o u r un dél i t devan t le t r i b u n a l cor rec t ionnel , 
s ' a ccusen t d ' u n c r ime p o u r c o m p a r a î t r e devan t la cour d 'ass ises , 
d a n s l ' espoi r d ' u n a c q u i t t e m e n t ! 

Le j u r y a encore , à m e s yeux , le tor t d ' ê t r e insens ib le à la j e u -
nesse d e s a c c u s é s ; il se r e f u s e , en généra l , à voir u n e c i rcons-
tance a t t é n u a n t e d a n s l e u r j e u n e s s e . La p ropor t ion des acqu i t -
t e m e n t s est m o i n s g r a n d e s u r les accusés m i n e u r s de v ing t et 
u n ans q u e su r les accusés de v ing t et un â q u a r a n t e ans . Ainsi 
p a r exemple , en 18G3, su r 1,000 accusés m i n e u r s de vingt et u n 
ans , 222 ont été acqui t t és , t a n d i s que le n o m b r e p r o p o r t i o n n e l 
des a c q u i t t e m e n t s a é té de 211 pour les accusés âgés de v ing t et 
u n à q u a r a n t e a n s et de 264 p o u r les a c c u s é s qui ava ien t p lus de 
q u a r a n t e a n s (2). De 1833 à 1880, 107 a c c u s é s de seize à vingt et 
u n a n s on t é té c o n d a m n é s à m o r t (3). Que p e n s e r de t a n t de 
c o n d a m n a t i o n s à m o r t p r o n o n c é e s con t re des m i n e u r s qui , au 
po in t de v u e civil, son t incapab les de con t r ac t e r , d ' a d m i n i s t r e r 

qui vivait de la débauche, et refusé les circonstances a t ténuantes à un jeune homme 
qui avait volé des grives. 

(1) Esprit des lois, 1. VI, eh. x n . 
(2) Page 17 d e l à Statistique. 
(3) Page 48 de la Statistique de 1880. 

leurs b iens , à qu i la loi d o n n e un tu t eu r p o u r supp lée r à l e u r 
inexpér ience et à l e u r incapaci té (1) ! 

Enfin, au l i e u d ' ê t r e indu lgen t pour les i gno ran t s et les pauv re s , 
et sévère pour les accusés ins t ru i t s , in te l l igents et r iches , le j u r y 
fait hab i tue l l emen t le cont ra i re . M. Ta rde cro i t q u e le j u r y est 
« plus sévère p o u r les accusés à m e s u r e qu ' i l s sont m o i n s j e u n e s 
et plus ins t ru i t s (2) ». Cela devra i t ê t re , m a i s cela n ' e s t pas . Le 
jury est plus i ndu lgen t p o u r ceux qu i on t reçu de l ' ins t ruc t ion 
que p o u r les i l le t t rés . Ainsi, en 1882, su r 100 accusés i l let t rés , il 
y a eu 23 acqu i t t emen t s , tandis que , sur 100 accusés a y a n t reçu 
une ins t ruc t ion supé r i eu re , 41 ont été p r o n o n c é s ; en 1883, su r 100 
accusés i l let t rés , il y a eu 26 acqu i t t emen t s , a lors que , su r 100 ac-
cusés ayan t r e ç u u n e ins t ruc t ion supé r i eu re , on a compté 38 ac-
qu i t t ements (3) ; en 1886, la p ropor t ion des a c q u i t t e m e n t s a été 
de 2 i % p o u r les a c c u s é s i l let t rés et de 32 % p o u r ceux qui ont 
reçu u n e ins t ruc t ion supér ieure (4). Il s emble m ô m e q u e le 
jury est p lu s sévère à l 'égard d 'un accusé g r o s s i e r , m a l vê tu , q u ' à 
l 'égard d ' u n accusé r iche et bien vê tu . 

Devons-nous , à cause des imper fec t ions de la jus t i ce r e n d u e 
pa r le j u ry , a p p r o u v e r la suppres s ion du ju ry d e m a n d é e p a r l 'an-
thropologie cr iminel le ? N'est-il p a s p lu s sage d ' amél io re r u n e 
ins t i tu t ion qu i existe, qu i est en t r ée d a n s les m œ u r s pub l iques , 
que de la s u p p r i m e r à cause de que lques a b u s qu 'e l le p r é s e n t e 
et qu 'on peu t fa i re d i spa ra î t r e ? Si le j u ry était s u p p r i m é , ne ver-
rai t -on pas se p rodu i r e auss i tô t u n g r and m o u v e m e n t , p o u r en 
d e m a n d e r le r é t a b l i s s e m e n t ? Il v a u t mieux m a i n t e n i r le j u ry , en 
l ' amél ioran t , que d ' avo i r à le r é t ab l i r . 

Le m o m e n t est-i l b ien choisi d 'a i l leurs p o u r s u p p r i m e r l e j u r y ? 
Assu rémen t , j e suis p e u touché de cet a r g u m e n t q u e le j u r y es t 
l 'école d u ci toyen ; j e crois que l ' accusé , d o n t l ' h o n n e u r , la l iber té 
et que lquefo i s la vie d é p e n d e n t de la décis ion de ses juges , a le 
droi t d 'avoi r des j u g e s p r é s e n t a n t tou tes les ga ran t i e s de capa-

(1) Le nouveau code péna l hongrois (art. 87) décide que celui qui n'avait pas 
encore accompli sa vingtième année au moment où il a commis un crime ne peu t 
être condamné à mort ni aux maisons de force à perpétu i té . L'article 56 du nou-
veau code pénal italien adme t aussi une d iminut ion de peiue, lorsque l'accusé n a 
pas encore accompli sa vingt et unième année. La responsabil i té complété n existe 
qu'à l 'égard de l 'accusé de vingt et un ans. 

(2) La Criminalité comparée, 107. 
(3) Statistique de 1883, p . 10. . 
(4) Statistique de 1886,?. 13. « L'indulgence du ju ry , dit la Statistique de 1888, 

s'accroît avec l 'âge et le degré d'instruction des accusés .» 



cité et d ' i n d é p e n d a n c e , et non des j u g e s qui vont à l 'école. Mais 
cro i t -on que d a n s u n pays divisé , c o m m e le nô t re , p a r les pas -
s ions pol i t iques , on pu i s se fa i re j uge r toutes les a f fa i res c r imi -
nel les pa r des j u g e s n o m m é s pa r le g o u v e r n e m e n t , s a n s exci ter 
les déf iances de l 'opinion pub l ique , t o u j o u r s i n j u s t e m e n t soup-
ç o n n e u s e ? Ne voyons -nous pas les par t i s pol i t iques d o n n e r sou-
ven t u n e cou l eu r pol i t ique à des c r imes de d r o i t c o m m u n , à ra i son 
de la qual i té des accusé s? « La mag i s t r a tu re f r ança i se , suspec te , 
quoi qu 'e l le fasse , à d ' implacab les adversa i res , i n c e s s a m m e n t 
secouée p a r nos révo lu t ions po l i t iques , dén ig rée p a r les u n s et 
m o l l e m e n t d é f e n d u e p a r les au t r e s , ne peu t p lus a d m i n i s t r e r la 
jus t ice péna le à elle seule ; elle s u c c o m b e r a i t à cel te t â c h e éc ra -
sante , s a n s prof i t p o u r le p a y s (1). » 

Je crois , au su rp lus , q u ' u n e b o n n e p a r t des imper fec t ions d u 
j u r y p rov ien t de la mauva i s e composi t ion d e s l istes, e t que , avec 
de mei l l eures l is tes , le j u r y d o n n e r a i t de mei l leurs r é s u l t a t s . La 
va leur d u j u r y dépend de sa compos i t ion : elle var ie su ivan t les 
d é p a r t e m e n t s , c ' es t -à-d i re su ivan t le mér i te des c i toyens qui son t 
po r t é s s u r les l is tes . Si le j u r y du Var, p a r e x e m p l e , d o n n e d e 
me i l l eu r s r é su l t a t s q u e celui d ' au t r e s d é p a r t e m e n t s vois ins , c 'es t 
pa rce que la p r é sence s u r les l is tes d 'un assez g r a n d n o m b r e 
d 'off iciers de m a r i n e en r e t r a i t e re lève le n iveau d u j u r y . Mal-
h e u r e u s e m e n t , la po l i t ique a l tè re la composi t ion d e s l is tes ; el le 
a, on le sait, la pass ion de l ' épura t ion et c h e r c h e des h o m m e s 
dévoués . Il en a t o u j o u r s été a ins i . Autrefo is , c 'é ta i t le p r é f e t 
qui d ressa i t les l is tes, et déjà l 'on disai t q u e ce n 'é tai t p a s le sen-
t iment d ' i n d é p e n d a n c e des c i toyens qu ' i l consul ta i t le p lu s p o u r 
l e u r con fé r e r cet honneur (2 ) . Au jou rd ' hu i , les m ô m e s p réoccupa -
t ions pol i t iques a l t è r e n t la f o rma t ion des l is tes . P a r c e q u e 
que lques a f fa i res po l i t iques peuven t ê t re por t ées d e v a n t la cour 
d 'ass ises , ceux qui d r e s s e n t les l is tes sont por lés à éca r t e r les 
h o m m e s in te l l igents et ins t ru i t s , qui f e r a i en t d ' exce l len t s j u r é s , 
dès qu' i ls ne les c ro ient pas f avorab les a u x ins t i tu t ions ac tuel les . 
Ils les r e m p l a c e n t pa r des c i toyens p lus dévoués qui ne p r é s e n t e n t 
pas les m ô m e s garan t ies de capaci té . J 'ai vu figurer, s u r des 
listes de ju rés , des i l le t t rés et des j ou rna l i e r s . En out re , le service 
de j u r é imposan t des obl igat ions pénib les , cel les de qu i t t e r sa fa-
mille et ses af fa i res p e n d a n t u n e ou deux s ema ines , les ma i res , 

(1) Arthur Desjardins, Revue des des Deux Mondes, janvier 1891. 
(2) Bérenger, De la justice criminelle en France. 1818. 

pour en d i s p e n s e r l eu r s a m i s , s ' abs t i ennen t que lquefo i s de les 
por te r su r la l iste et les r e m p l a c e n t encore pa r des c i toyens m o i n s 
ins t ru i t s . Si tous ces a b u s é t a i e n t cor r igés , le j u r y , p lus éclairé, 
plus f e r m e , r e n d r a i t u n e me i l l eu re jus t i ce . 

Tout en c royan t le m a i n t i e n d u j u r y nécessa i re , je pense qu 'on 
pour ra i t r e s t r e ind re la c o m p é t e n c e de la cour d 'ass i ses et é t end re 
celle des t r i b u n a u x c o r r e c t i o n n e l s . P o u r q u o i fa i re j uge r pa r la 
cour d 'ass i se les c r i m e s c o n t r e les m œ u r s , les a v o r t e m e n t s et la 
p lupar t des vols qua l i f i é s? Ces af fa i res se ra ien t p lu s u t i l ement 
jugées pa r les t r i b u n a u x c o r r e c t i o n n e l s . Déjà d a n s la p r a t i que , 
p a r l a correctionnalisation d e s a f fa i r e s c r iminel les , e n é c a r t a n t les 
c i rcons tances a g g r a v a n t e s , ou en a t t é n u a n t les qual i f ica t ions , 
les p a r q u e t s et l es j u g e s d ' i n s t r u c t i o n f o n t j u g e r p a r les t r i bunaux 
cor rec t ionnels b e a u c o u p de f a i t s qu i son t en l 'é ta t de la compé-
tence de la cou r d ' a s s i ses . Mais souven t l ' except ion d ' i ncompé-
tence est sou levée p a r l e s p r é v e n u s , qui d e m a n d e n t e t ob t i ennen t 
le renvoi d e v a n t la cou r d ' a s s i s e s . Une r é f o r m e qu i au ra i t p o u r 
effet de r égu la r i s e r la p r a t i q u e de la cor rec t ionnal i sa t ion , en 
é t endan t la c o m p é t e n c e d e s t r i bunaux co r rec t ionne l s s ans sup-
p r i m e r le j u r y , p r o d u i r a i t de t r è s u t i les r é s u l t a t s e t serai t bien 
accueill ie de l 'opinion p u b l i q u e . Les j u r é s , en effet, se p l a ignen t 
d 'ê t re en levés à l eurs o c c u p a t i o n s p o u r j u g e r de pet i tes affa i res . 

Si les an th ropo log i s t e s d e m a n d e n t la s u p p r e s s i o n du j u r y , ce 
n 'es t pas p o u r d o n n e r à d e s j u r i s c o n s u l t e s le droi t de j u g e r les 
c r imes c o m m e les dél i ts . Les m a g i s t r a t s o rd ina i res , c o m m e les 
ju rés , se ra ien t i n c o m p é t e n t s p o u r r econna î t r e la culpabi l i té ou 
plutôt le deg ré de la temebililà d e s accusés , d ' ap rès les s ignes 
a n a t o m i q u e s et p h y s i o l o g i q u e s . Pour savoi r si u n h o m m e es t 
coupable , le m a g i s t r a t j u r i s c o n s u l t e est t e l l ement esc lave de la 
rou t ine qu ' i l ne songe p a s à m e s u r e r son c r âne , à e x a m i n e r la 
fo rme de son nez et des m a i n s , à r e c h e r c h e r le poids de son 
corps et à a n a l y s e r ses u r i n e s ; il est t e l l ement é t r a n g e r à la mé-
thode scient i f ique, qu' i l se r e f u s e à voir des s ignes de cr iminal i té 
dans la cou leur des c h e v e u x e t la p e s a n t e u r de la m a n d i b u l e . 
Un an th ropo log i s l e n a t u r a l i s t e a seu l la c o m p é t e n c e nécessa i re 
pour appréc ie r la cu lpab i l i t é des accusés d ' a p r è s les ca rac t è r e s 
phys io logiques . Aussi l ' école i ta l ienne propose- t -e l le de c réer 
u n e nouvel le m a g i s t r a t u r e , qu i sera initiée aux m é t h o d e s et aux 
découver tes de l ' an th ropo log i e cr iminel le . Il y aura deux so r t e s 
de juges : des j u g e s j u r i s c o n s u l t e s qu i j u g e r o n t les af fa i res ci-



vi les ; des j u g e s a n t h r o p o l o g i s t e s qui c l a s se ron t les c r imine l s 
d ' a p r è s les ca rac tè res phys io log iques et é p u r e r o n t l ' h u m a -
ni té (1). 

Si p o u r les juges n o u v e a u x le c r ime cesse d ' ê t r e un fai t d 'o rd re 
mora l , p o u r deven i r un fait naturel, u n e a n o m a l i e p h y s i q u e , 
u n e inf i rmi té cé rébra le , la logique, en effet, exige que les nou-
veaux magis t ra t s soient des physiologis tes , d e s an th ropo log i s tes , 
d e s médec ins . Cette propos i t ion de conf ie r aux m é d e c i n s les 
f o n d i o n s judic ia i res n 'es t pas nouve l le . La Mettr ie l ' avai t dé jà 
fai te (2). Il n 'y a m ê m e p lu s lieu de conse rve r le n o m de juges à 
des expe r t s chargés de m e s u r e r la capaci té c r â n i e n n e , l ' enve r -
gure , l ' indice facial , l ' indice nasa l , l ' indice cépha l ique , l ' indice 
f ron ta l , l ' indice c ran io - inand ibu la i re des a c c u s é s ? Il f au t r e m -
p l a c e r l e / w ^ e m e n i p a r u n diagnostic confié aux an th ropo log i s t e s 
de l 'école i t a l i enne . Eux seuls peuven t avoir la convic t ion q u e 
les h o m m e s cr iminels ne son t pas nos semblab les , q u e la sociélé 
a le droi t de les é l imine r c o m m e des bê tes nu i s ib les et d ' é p u r e r 
la race p a r l ' écha faud et la t r a n s p o r t a t i o n . 

S u r la p re sc r ip t ion , su r l 'act ion péna le , l ' amnis t i e et le droi t 
de grâce , M. Garofa lo p résen te des obse rva t ions qu i ne m a n -
q u e n t p a s tou tes de j u s t e s se . Il fa i t r e s so r t i r avec force les 
i nconvén ien t s de l a p resc r ip t ion qu' i l p r o p o s e de r e s t r e i n d r e à 
que lques cas , n o t a m m e n t à celui de l ' a u t e u r d ' u n dé l i t con t re la 
p ropr i é t é , ou de coups et b lessu res , qui s 'es t a m e n d é lorsqu ' i l 
e s t découve r t a p r è s un cer ta in laps de t e m p s . Je vois à cel te 
p ropos i t ion l ' inconvénient de f a i r e d é p e n d r e la p resc r ip t ion de 
l ' appréc ia t ion du j uge . Je p ré fé re ra i s p r o l o n g e r le t e m p s néces -
sai re p o u r la p re sc r ip t ion . B e n t h a m (3) a d m e t la p resc r ip t ion 
pour les dél i t s p e u i m p o r t a n t s et p o u r les dél i ts n o n c o n s o m m é s , 
ma i s il la r epousse p o u r les c r i m e s graves : « Il sera i t f unes t e , 
dit-i l , de souf f r i r q u ' a p r è s un cer ta in t emps la scé léra tesse p û t 
t r i o m p h e r de l ' innocence . Point de t ra i t és avec les m é c h a n t s de 
ce ca rac t è re . » 

Sur les inconvén ien t s de l ' amnis t i e j e pa r t age l 'opinion de 

(1) Criminologie, p . 374.— M. Tarde, qui est d'accord avec M. Garofalo pour de-
mander la suppression du jury et la création d'une magistrature spéciale, se sépare 
de M. Lombroso et Ferri, qui veulent remplacer le magistrat par l 'expert médecin : 
« Si l 'expert , dit-il avec raison, doit être un physicien ou un naturaliste d'un certain 
genre, le juge doit être avant tout un moraliste éclairé, psychologue et sociologue à la 
fois. » (Philosophie pénale, p . 449.) 

(2) L'Homme-machine, p. 58. 
(3) Traité de législation, t. II, p. 162. 

l ' au teur . Les c r i t iques p a r l u i d i r igées con t r e le d ro i t de grâce 
sont souven t auss i exac tes . E l l e s son t jus t i f iées p a r le mauva i s 
usage de ce droi t , qu i d e v i e n t que lquefo i s un moyen de revis ion 
de p r o c è s c r i m i n e l s ou de la loi , u n ac te de c l émence i n s p i r é 
pa r des c o n s i d é r a t i o n s p o l i t i q u e s , o u u n e p ro tes ta t ion cont re la 
pe ine . T o u s les che f s d 'Éta t , d a n s l 'exercice d u droi t de grâce, no 
savent p a s s ' i nsp i re r des r é f l ex ions d u ro i Oscar de Suède , qui 
r e p o u s s a la d e m a n d e en c o m m u t a t i o n de pe ine de deux condam-
nés à m o r t p o u r h o m i c i d e a c c o m p a g n é de vol, en d i san t : « In-
d é p e n d a m m e n t de m e s i d é e s s u r l ' équ i té et l ' oppor tun i t é de la 
peine de m o r t en géné ra l , j ' a i la convict ion p ro fonde q u e je ne 
peux pa s , en e x e r ç a n t le d r o i t de g râce en un parei l cas , sup -
p r i m e r u n e loi é tabl ie d ' a c c o r d p a r le roi e t le p a r l e m e n t . »> Mais 
le m a u v a i s usage qu i a é té fai t souven t du d ro i t de grâce n 'en 
doit pas f a i r e d e m a n d e r la s u p p r e s s i o n . Déjà , p a r espr i t (le réac-
tion con t r e les lettres de grâce, don t il avait été f a i t - u n g r and 
abus sous l ' anc ien rég ime , l e code des dél i ts et des pe ines d u 
3 b r u m a i r e an IV avai t s u p p r i m é le droi t de g râce p o u r tous les 
c r imes poursu iv i s p a r voie d e j u r é s , ma i s il fu t r é t ab l i en 1810. 
P o u r év i te r q u e d e s g râces t r o p r épé t ées n ' é b r a n l e n t l ' au tor i té des 
décis ions judic ia i res et ne f a s s e n t d o u t e r de la sagesse des lois et 
de la jus t ice des t r i b u n a u x , o n pou r r a i t souven t , d a n s la p r a t i que , 
r e m p l a c e r avec avan tage la g r âce p a r la l iber té condi t ionnel le . 
On devra i t auss i r e n o n c e r à l ' h a b i t u d e d ' a cco rde r des g râces p a r 
des cons idé ra t ions po l i t i ques o u à l 'occasion d ' é v é n e m e n t s poli-
t iques. J 'a i vu un c o n d a m n é à m o r t c o m p t e r su r u n e c o m m u t a -
tion de peine , p a r c e q u e s o n r e c o u r s é ta i t e x a m i n é à la veille du 
14 ju i l le t . En mul t ip l i an t l e s g r â c e s , en les f a i san t d é p e n d r e des 
r e c o m m a n d a t i o n s po l i t iques , on affaibl i t la c ra in te de la pe ine . 
La grâce ne doit j a m a i s ê t r e q u e la r é c o m p e n s e de l ' a m e n d e m e n t . 
Livingston es t imai t q u e le p o u v o i r de p a r d o n n e r n e doit ê t re 
exercé q u e d a n s le cas de l ' i nnocence découve r t e ap rès la con -
damna t ion ou d e r é f o r m e s i n c è r e et complè te . 

En r é s u m é , la c lass i f ica t ion des c r imine l s établie su r d e s ca-
rac tè res ch imér iques , les c o n d a m n a t i o n s j ud i c i a i r e s p rononcées 
d ' ap rès les con j ec tu r e s les p l u s f an ta i s i s t e s , la peine de m o r t 
p rod iguée , la t r a n s p o r t a t i o n géné ra l i s ée , l ' œ u v r e pén i t en t i a i r e 
p a r a l y s é e , l ' éducat ion co r r ec t i onne l l e des j e u n e s d é t e n u s déc la-
rée imposs ib le ma lg ré l ' é v i d e n c e des f a i t s de r é f o r m e , la l iberté 
p rov i so i re et le j u r y s u p p r i m é s , telles se ra ien t les c o n s é q u e n c e s 



d u da rwin i sme appl iqué au droi t péna l ; ce sera i t la législation 
cr iminel le la plus ba rba re , la p lus a rb i t ra i re qu 'on puisse rêver . 
Sauf que lques observa t ions judic ieuses , qui ne sont pas nou-
velles, sur la prescr ip t ion , l ' amnis t ie et le droit de grâce, toutes 
les au t res r é fo rmes proposées pa r l 'école i ta l ienne d ' an th ropo-
logie criminelle m e para i s sen t condamnées p a r la ra ison e t l 'ex-
pér ience judic ia i re . Cette école p ré tend , il est vra i , q u e la légis-
lation qu'el le p ropose pro tégera i t mieux la société que la 
législation actuelle , qu 'el le r endra i t la répress ion plus sévère en 
suppr iman t les c i rcons tances a t t énuan tes et l 'appréciat ion de la 
responsabi l i té mora le . En réal i té , le j o u r où le c r ime sera i t con-
s idéré c o m m e une fatalité physiologique, comme un fait d 'a ta-
visme, de folie mora le ou d 'épi lepsie, il deviendrai t impossible 
de le pun i r ; le m a n i c ô m e remplace ra i t la p r i son . 

C H A P I T R E X I X 

L ' U T I L I T A R I S M E E T L A P E I N E 

Les diverses théor ies dé te rmin is tes que je v iens d 'examiner , 
eu écar tant l ' idée de responsabi l i té mora le , écar ten t par cela 
même l'idée de jus t ice et che rchen t un iquement d a n s l 'utilité 
sociale le f o n d e m e n t de la pénal i té . Cette doctr ine de l 'utilité 
n 'est pas nouvel le ; elle a été, dans l 'ant iquité, formulée pa r 
Épicure, et sou tenue , dans les t e m p s m o d e r n e s , p lus par t icu-
l ièrement en Angleterre , pa r J. Bentham et J . -Stuar t Mill, espr i t s 
puissants , ingénieux, chez qui la rect i tude du j u g e m e n t n 'es t 
ma lheureusemen t pas égale à la souplesse de la pensée . 

Je n 'ai p a s à apprécier Bentham comme m o r a l i s t e ; la cri t ique 
de ses théor ies phi losophiques a été faite et si bien faite que je 
ne puis songer à la r e c o m m e n c e r . En mora le , là doctr ine de 
Bentham révolte si fort la conscience que je m'expl ique la j u s t e 
sévérité de Jouf l ïoy e t de Macaulav, qui l 'ont appréciée. Mais en 
législation, que lque incomplète qu'el le soit, elle est loin de pré-
senter les m ê m e s dange r s . La théor ie de l 'utilité généra le , qui 
est fausse en mora le , a u n e g rande pa r t de véri té en législation. 
Le législateur se p réoccupe beaucoup et à bon droit de l 'utilité 
des règles qu' i l impose . La loi ne doit défendre et punir que des 
actes nuis ibles à la société. La pe ine édictée pa r la loi n 'es t légi-
time que si elle est nécessa i re . Si on peu t la r emplace r par une 
sanction civile, pa r la s imple répara t ion du pré judice , elle n'a 
plus de ra i son d 'ê t re . Dans cer ta ins cas, la cons idéra t ion de 
l 'utilité sociale a r rê te des poursu i tes , qui sont c o m m a n d é e s pa r 
la loi mora le . Ainsi, la prescr ipt ion de l 'act ion pub l ique es t évi-
demmen t dictée pa r cette cons idéra t ion . De m ê m e , celui qui a 
tenté de commet t r e un cr ime, qui a commencé à l 'exécuter , et 
qui abandonne volonta i rement son proje t , celui-là, au r ega rd de 
la loi mora le , est coupable et méri te u n e puni t ion ; la loi péna l e 
cependant lui pa rdonne , afin d ' encourage r le repent i r , d a n s un 
intérêt social. 
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cr iminel le la plus ba rba re , la p lus a rb i t ra i re qu 'on puisse rêver . 
Sauf que lques observa t ions judic ieuses , qui ne sont pas nou-
velles, sur la prescr ip t ion , l ' amnis t ie et le d ro i t de grâce, toutes 
les au t res r é fo rmes proposées pa r l 'école i tal ienne d ' an th ropo-
logie criminelle m e para i s sen t condamnées p a r la ra ison e t l 'ex-
pér ience judic ia i re . Cette école p ré tend , il est vra i , que la légis-
lation qu'elle p ropose pro tégera i t mieux la société que la 
législation actuelle , qu 'el le r endra i t la répress ion plus sévère en 
suppr iman t les c i rcons tances a t t énuan tes et l 'appréciat ion de la 
responsabi l i té mora le . En réal i té , le j o u r où le c r ime sera i t con-
s idéré c o m m e une fatalité physiologique, c o m m e un fait d 'a ta-
visme, de folie mora le ou d 'épilepsie, il deviendrai t impossible 
de le pun i r ; le m a n i c ô m e remplace ra i t la p r i son . 

C H A P I T R E X I X 

L ' U T I L I T A R I S M E E T L A P E I N E 

Les diverses théor ies dé te rmin is tes que je v iens d 'examiner , 
en écar tant l ' idée de responsabi l i té mora le , écar ten t par cela 
même l'idée de jus t ice et che rchen t un iquement d a n s l 'utilité 
sociale le f o n d e m e n t de la pénal i té . Cette doctr ine de l 'utilité 
n 'est pas nouvel le ; elle a été, dans l 'ant iquité, formulée pa r 
Épicure, et sou tenue , dans les t e m p s m o d e r n e s , p lus par t icu-
l ièrement en Angleterre , par J. Bentham et J . -Stuar t Mill, espri ts 
puissants , ingénieux, chez qui la rect i tude du j u g e m e n t n 'es t 
ma lheureusemen t pas égale à la souplesse de la pensée . 

Je n 'ai p a s à apprécier Bentham comme m o r a l i s t e ; la cri t ique 
de ses théories phi losophiques a été faite et si bien faite que je 
ne puis songer à la r e c o m m e n c e r . En mora le , là doctr ine de 
Bentham révolte si fort la conscience que je m 'exp l ique la j u s t e 
sévérité de Joulfroy e t de Macaulav, qui l 'ont appréciée. Mais en 
législation, que lque incomplète qu'el le soit, elle est loin de pré-
senter les m ê m e s dange r s . La théor ie de l 'utilité généra le , qui 
est fausse en mora le , a u n e g rande pa r t de véri té en législation. 
Le législateur se p réoccupe beaucoup et à bon droi t de l 'utilité 
des règles qu' i l impose . La loi ne doit dé fendre et punir que des 
actes nuis ibles à la société. La pe ine édictée pa r la loi n 'es t légi-
time que si elle est nécessa i re . Si on peu t la r emplace r par une 
sanction civile, pa r la s imple répara t ion du pré judice , elle n 'a 
plus de ra ison d 'ê t re . Dans cer ta ins cas, la cons idéra t ion de 
l 'utilité sociale a r rê te des poursu i tes , qui sont c o m m a n d é e s pa r 
la loi mora le . Ainsi, la prescr ipt ion de l 'act ion pub l ique es t évi-
demmen t dictée p a r cette cons idéra t ion . De m ê m e , celui qui a 
tenté de commet t r e un cr ime, qui a commencé à l 'exécuter, et 
qui abandonne volonta i rement son proje t , celui-là, au r ega rd de 
la loi mora le , est coupable et méri te u n e puni t ion ; la loi péna l e 
cependant lui pa rdonne , afin d ' encourage r le repent i r , d a n s un 
intérêt social. 



On voi t p a r ces exemples , q u e je p o u r r a i s mul t ip l ier , que 
l ' idée d 'ut i l i té j oue u n rô le cons idé rab le d a n s les lég is la t ions 
p é n a l e s . Faudra- t - i l d i re a lors , avec Mill, que la jus t ice « res te 
le n o m a p p r o p r i é à c e r t a i n e s uti l i tés sociales, qui son t de b e a u -
c o u p p lu s impor t an t e s , p lus abso lues , p lu s impéra l ives que 
t ou t e s les a u t r e s de m ô m e espèce » ? Est- i l vrai que le légis la teur 
n 'a p a s à s ' i n sp i r e r d ' u n d ro i t na tu re l , ma i s s e u l e m e n t de l ' inté-
r ê t de la société, qu ' i l c r ée le droi t , en l ' appuyan t s u r la pe ine , 
que , su ivan t B e n t h a m , « il d i s t r ibue p a r m i les m e m b r e s de la 
socié té les dro i t s e t les obl iga t ions » ? 

P o u r les ut i l i ta i res , ce qui est j u s t e , c 'es t ce qui es t o r d o n n é 
p a r le l ég i s la teur ; l ' in jus t ice est la violat ion de la légalité. 
« Avant qu ' i l y eû t de g o u v e r n e m e n t d a n s le m o n d e , dit Hobbes , 
il n ' y ava i t n i j u s t e n i in jus te , pa r ce que la n a t u r e d e s choses 
es t re la t ive au c o m m a n d e m e n t qui les p récède . La jus t i ce ou 
l ' i n ju s t i ce v i e n n e n t de celui qui gouverne , de sor te q u e les 
ro i s l ég i t imes r e n d e n t u n e chose j u s t e en la c o m m a n d a n t et 
i n j u s t e lo r squ ' i l s en fon t dé f ense (1). » C'est la théor ie exposée 
p a r Glaucon d a n s la République de Pla ton : « On appel le j u s t e 
et l ég i t ime ce qui f u t o r d o n n é p a r la loi (2). » J . -S tua r t Mill fai t 
auss i dé r ive r l ' idée de jus t ice de la con fo rmi t é à la loi. Mais 
n ' es t -ce p a s p lu tô t le con t ra i r e qui est la vé r i t é? N'es t -ce pas la 
loi posi t ive qu i résu l te d e la not ion a n t é r i e u r e de la jus t ice 
n a t u r e l l e ? Lorsque les p r e m i e r s l ég is la teurs ont édicté des lois, 
il fa l la i t b ien qu ' i l s e u s s e n t l ' idée que tel acte é ta i t i n ju s t e et nui-
sible, qu ' i l devai t ê t r e d é f e n d u , que tel au t r e pouva i t ê t r e p e r -
mis . Est- i l poss ib le de d i re q u e le m e u r t r e , le vol ne s o n t deve-
n u s des ac t e s i n ju s t e s q u e pa r ce qu ' i l s ont été d é f e n d u s ; qu ' i l s 
t i r e n t l e u r c r imina l i té d e s p roh ib i t i ons légales ; qu ' avan t qu ' i l s 
f u s s e n t d é f e n d u s p a r la loi posi t ive, il n 'é la i t pas i n ju s t e de t ue r , 
de voler ? Le lég is la teur ne crée p a s le j u s t e et l ' in jus te , il ne fai t 
q u e le p r o c l a m e r , le s a n c t i o n n e r . Ce n ' e s t p a s pa rce q u e la loi 
posi t ive p u n i t l e vol, le m e u r t r e , q u e le vol et le m e u r t r e son t 
des c r imes , m a i s ces c r i m e s sont p u n i s pa r ce qu ' i l s b l e s sen t les 
dro i t s de la société et d e s c i toyens . « S'il n ' y avai t à R o m e , sous 
le r ègne de Ta rqu in , a u c u n e loi écr i te con t re l ' adul tè re , s ' ensu i t -
il q u e S e x t u s Ta rqu in n ' a i t po in t fait v iolence à Lucrèce , fdle de 
Trec ip i t inus , au mépr i s de l ' é te rne l le loi ? Non, il exis tai t dé jà u n e 

(1) De Cive, cli. x u , § 1. 
(2) L. n . 

raison, é m a n é e de la n a t u r e des choses , qui pous se au b ien , qui 
dé tourne d u c r i m e ; celle-là ne c o m m e n c e po in t à ê t re loi d u j o u r 
seulement qu 'e l le es t écri te , m a i s du j o u r qu 'e l le est n é e ; or 
elle est c o n t e m p o r a i n e de l ' in te l l igence divine. Aussi la loi 
vér i table et pr imi t ive , a y a n t ca rac tè re p o u r o rdonne r et p o u r 
défendre , es t la d ro i t e ra i son d u Jup i t e r s u p r ê m e (1). » Cette idée 
qu ' au -dessus des c o m m a n d e m e n t s d u légis la teur , il y a u n e jus-
tice supé r i eu re qui é m a n e de Dieu et dont la jus t ice sociale doit 
s ' inspirer , ava i t é té aussi expr imée , on le sait , p a r Socra te et 
par Sophocle . « Connaissez-vous , Hippias , di t Socra te , des lois 
non écr i t es? — S a n s dou te , cel les qu i r é g n e n t d a n s tous les 
pays. _ Direz-vous q u e ce son t les h o m m e s qui les ont p o r t é e s ? 
— Et c o m m e n t le d i ra i - je , puisqu ' i l s n 'on t p u se r a s s e m b l e r tous 
dans un m ê m e l ieu, e t q u e d 'a i l l eurs ils ne p a r l e n t p a s la m ê m e 
l a n g u e ? — Qui c royez-vous d o n c qui ait po r t é ces lo i s? — Ce 
sont les Dieux qui les on t p resc r i t es aux h o m m e s . » ( X é n o p h o n , 
Mémoires de Socrate, 1. IV, ch . îv.) « Ces lois non écr i tes , ma i s 
impér issables , é m a n é e s des Dieux, son t é t e rne l l e s . » (Sophocle , 
Antigone.) 

Une action d é f e n d u e p a r le l ég i s la teur n ' e s t p a s i n ju s t e pa rce 
qu 'e l le est d é f e n d u e , m a i s elle es t d é f e n d u e pa r ce qu ' e l l e es t in-
jus te et nu is ib le à la socié té . « Si les vo lon tés des peuples , les 
décre ts des chefs de l 'État , les s e n t e n c e s d e s j u g e s fonda ien t le 
droi t , le vo l sera i t de dro i t , l ' adu l t è re , l es f aux t e s t a m e n t s se ra i en t 
de droi t , dès q u ' o n au ra i t l ' appui des su f f rages ou des vo tes de la 
mu l t i t ude (2). » Est -ce q u e cela est p o s s i b l e ? Donc, il n ' e s t pas 
vrai que c 'es t la loi qu i c rée le j u s t e et l ' i n jus te , pu i sque , avan t 
les p roh ib i t ions de la loi posi t ive, il é ta i t i n jus te de voler , de 
commet t r e l ' adu l t è r e et de f a b r i q u e r de f aux t e s t a m e n t s . 
« Comme tous les h o m m e s en conv iennen t pa r u n e sor te d ' insp i -
r a t ion divine , il e s t d e s choses qui s e r a i e n t n a tu r e l l emen t jus tes , 
q u a n d m ê m e les h o m m e s ne se se ra i en t p a s r é u n i s en 
sociétés (3). » Sans dou te , l es lo is péna l e s for t i f ien t le s e n t i m e n t 
de la jus t ice , e t déve loppen t le s en t imen t de r ép roba t ion qui 
s 'élève d a n s la conscience con t r e les actes i n j u s t e s . Mais en 
pun i s san t les ac tes qu i p o r t e n t a t t e in te à la vie, à la p ropr i é t é , 
à l ' h o n n e u r des c i toyens , el les ne fon t q u e d é f e n d r e d e s actes 

(1) Cicéron. les Lois, 1. H, § 4. 
(2) ld. , ibid., 1. I, § 16. 
(3) Aristote, la Rhétorique, 1. I, ch. xu i 



déjà p r o h i b é s pa r la loi na tu re l l e . « Dire qu ' i l n'y a r ien de j u s t e 
n i d ' i n j u s t e q u e ce q u ' o r d o n n e n t o u d é f e n d e n t les lois posi t ives , 
c 'es t d i re q u ' a v a n t qu 'on eût t r acé de cercle , t ous les r a y o n s 
n ' é t a i en t p a s é g a u x (1). » 

P o u r les c r imes et les dél i ts les p lu s graves , il e s t b ien évident 
q u e la loi ne pun i t pas s eu l emen t des ac t e s nu i s ib l e s à la société, 
m a i s des ac tes con t ra i r e s à la loi mora l e . Mais, ob jec ten t les utili-
t a i res , il y a un g r and n o m b r e de fa i ts qu i son t pun is , bien 
qu ' i l s n ' a i en t p a s été commis d a n s u n e in ten t ion cr iminel le , 
n o t a m m e n t l ' homic ide e t les b l e s s u r e s involonta i res , la mend i -
ci té , le vagabondage , les i n f r ac t ions aux lois s u r l ' exercice de la 
m é d e c i n e et de la pha rmac ie , les con t r aven t ions de s imple police, 
les con t r aven t i ons a u x lois fiscales, etc. En quoi , p a r exemple , 
l ' a u t e u r d ' u n homic ide invo lon ta i r e a-t-i l violé la loi m o r a l e ? 
N'est-il p a s p u n i u n i q u e m e n n t , d a n s u n in t é ré t social, à ra i son 
d u p ré jud i ce qu ' i l a c a u s é ? Dans un chap i t r e p r écéden t , j 'a i 
dé jà m o n t r é qu ' i l n ' e s t p a s puni u n i q u e m e n t à cause d u d o m m a g e 
qu' i l a causé , m a i s à cause de la faute qu ' i l a c o m m i s e . L ' impru -
d e n c e qui en t r a îne la m o r t d ' u n h o m m e cons t i tue u n e faute qui 
m é r i t e d ' ê t r e pun ie . « La ra i son en est q u e la société exige q u e 
n o u s n o u s condu i s ions avec t a n t de c i rconspec t ion q u e not re 
c o m m e r c e n 'a i t r ien de d a n g e r e u x p o u r les a u t r e s h o m m e s (2). » 
11 ne f a u t p a s con fond re , qu 'on le r e m a r q u e b ien , l ' homic ide 
invo lon ta i re avec l ' homic ide acc idente l , casuel ; ce de rn ie r n ' e s t 
p a s p u n i pa r ce qu ' i l n 'es t a c c o m p a g n é d ' a u c u n e f a u t e . La loi 
r o m a i n e faisai t ce t te d is t inct ion : « Celui q u i occas ionne que lque 
per te p a r acc iden t s ans qu ' i l y ait f au te ou dol de sa p a r t es t 
i m p u n i (3). » Au con t ra i r e « est r é p u t é avoi r tué i n j u s t e m e n t celui 
p a r le dol ou la f a u t e d u q u e l le fai t est a r r ivé (4) ». L 'exposé des 
mot i fs de l 'ar t ic le 319 d u code pénal dit de m ê m e : « Si l 'homi-
cide a é té c o m m i s invo lon ta i r emen t p a r l 'effet de c i r cons t ances 
m a l h e u r e u s e s ou for tu i tes , p a r u n e de ces c a u s e s imposs ib les à 
p révo i r , qui ne t i ennen t à a u c u n e négl igence ou i m p r u d e n c e de 
la p a r t de son a u t e u r , cet h o m i c i d e casue l es t u n acc iden t et non 
u n a t t en t a t ; il e s t auss i é t r a n g e r à la vo lon té qu 'à la possibi l i té 
de la p r é v o y a n c e ; il ne p r é s e n t e ni c r ime ni déli t . » 

(1) Montesquieu, VEsprit des Lois. 
(2) Burlamaqui. p . 85. 
(3) Gaius, III. § 211. 
(4) Id. 

Les ut i l i taires in s i s t en t e t ob jec ten t « qu 'on pun i t souven t et 
avec ra ison u n h o m m e qui a fai t un acte nuis ib le , mauva i s , 
illégal, i gno ran t qu' i l fit ma l ou c royan t m ê m e bien fa i re . Les 
lois a rb i t ra i res , c o m m e pa r exemple les lois sur les douanes , les 
règ lements des admin i s t r a t ions locales sont app l iqués tous les 
jours con t re des p e r s o n n e s qui ne les ont pas c o n n u s et qui pa r 
conséquent n ' on t pas c ru mal faire (1) ». Il est vrai qu ' en ma t i è r e 
de con t raven t ion , le con t r evenan t peu t ê t r e p u n i u n i q u e m e n t à 
raison de la maté r ia l i t é d u f a i t ; la loi n 'exige pas d a n s ces cas 
une in tent ion dolosive, ma i s elle présume la faute e t s u p p o s e 
que l 'agent l 'a vo lon ta i r emen t commise . Si cette vo lon té p ré -
sumée n 'ex is ta i t pas , si elle é ta i t exclue pa r la force m a j e u r e , la 
simple con t r aven t ion de s imple police e l l e -même cessera i t d ' ê t r e 
punissab le . Il en sera i t de m ê m e si le dé l inquan t , p a r sui te d 'un 
état de démence , n 'é ta i t pas r e sponsab le . Ainsi , m ê m e en mat iè re 
de con t raven t ion , d a n s les in f rac t ions aux lois sur les d o u a n e s 
et les con t r ibu t ions ind i rec tes , l ' é l ément mora l n ' e s t pas a b s e n t . 
Dès l ' ins tan t q u e p o u r p ro t ége r l ' indus t r i e na t iona le , ou p o u r se 
p rocure r des r e s sou rce s nécessa i r e s au f o n c t i o n n e m e n t des 
services publics , le lég is la teur a mis des dro i t s sur les m a r c h a n -
dises é t r angè res in t rodu i t es en France , le devoir des c i toyens es t 
de se c o n f o r m e r à ces p rescr ip t ions . Celui qui les en f re in t mécon-
naît un devoir social . La société a u g m e n t e le n o m b r e des devoirs 
de l ' h o m m e ; ne p o u v a n t vivre qu ' en société, l ' h o m m e est t e n u 
à des obl iga t ions par t i cu l iè res à l ' égard d u co rps social . Les 
con t raven t ions aux lois fiscales sont , à bon droit , f r a p p é e s d ' une 
peine, parce qu 'e l les con t i ennen t la violat ion d 'un devoir social . 

Seu lement , le lég is la teur devra veil ler à ce que la peine ne soit 
pas h o r s de p ropor t ion avec la fau te c o m m i s e . Souven t cette 
propor t ion n 'a p a s é té observée . Ainsi u n e loi, en da te d u 3 m a r s 
1822, allait j u s q u ' à p u n i r de m o r t la violation de r èg l emen t s 
sani ta i res . Assu rémen t , la f au t e commise exigeait une répres -
sion, mais ne jus t i f ia i t pas l 'appl icat ion de la pe ine de m o r t qui 
d 'a i l leurs a u r a i t pu ê t re suppléée p lus u t i l ement pa r des m e s u r e s 
de police. Si en ma t i è r e fiscale, n o t a m m e n t , on a t rop souven t 
cons ta té u n e r i g u e u r b a r b a r e dans la légis la t ion, c 'est pa rce q u e 
le légis la teur , oub l i an t la jus t ice , ne se p réoccupa i t q u e de la 
ra ison d 'État , de l 'ut i l i té sociale qu' i l c o m p r e n a i t ma l . Du t emps 

(1) Wiart, Du Principe de la morale. 
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d 'El i sabe th d 'Angle te r re , l ' expor ta t ion d ' une b reb i s était punie 
pa r l ' a m p u t a t i o n de la ma in gauche . En F rance , l ' o rdonnance 
des gabel les d u mois de mai 1G80, t i tre XVII, a r t . 3, c o n d a m n a i t , 
en cer ta in cas , l es faux s a u n i e r s «i la pe ine de m o r t . La m ê m e 
peine était p o r t é e c o n t r e ceux qui é t a i en t c o n v a i n c u s d 'avoir 
p o r t é du t abac , des toiles p e i n t e s et a u t r e s m a r c h a n d i s e s pro-
h ibées en c o n t r e b a n d e p a r a t t r o u p e m e n t au n o m b r e de c inq au 
m o i n s avec por t d ' a r m e s (1). On sait auss i qu 'en m a t i è r e de 
c h a s s e l ' a r t ic le 14 de l ' o r d o n n a n c e de 1601 au tor i sa i t le j u g e a 
p rononce r la pe ine de mor t p o u r la q u a t r i è m e récidive. Ces 
p e i n e s é t a i en t b a r b a r e s et i n j u s t e s . Est- i l b ien sû r q u e nos lois , en 
ma t i è r e de d o u a n e s , n ' a i en t p a s conse rvé a u j o u r d ' h u i encore 
des ves t iges de ce t te sévér i té d r a c o n i e n n e '? Le 12 ju i l le t 1888 la 
4e c h a m b r e de la cou r d'Aix, d o n t j e fa isa is pa r t i e , a é té obligée 
de c o n d a m n e r à q u a t r e j o u r s d ' e m p r i s o n n e m e n t et 100 f r a n c s 
d ' a m e n d e , m i n i m u m de la pe ine , u n cu l t iva teur de Menton qu i 
avai t i n t rodu i t s u r u n e b a r q u e , d ' I ta l ie en F r a n c e , neu f p a q u e t s 
d ' a s p e r g e s et q u e l q u e s p a n i e r s de p o m m e s ! En m a t i è r e de vol, 
d ' e sc roque r i e , d ' a b u s de conf iance , le j uge p e u t aba i s se r la pe ine 
j u s q u ' à u n e a m e n d e de s imple police, e t p o u r l ' impor ta t ion de 
que lques a s p e r g e s , il ne p e u t u s e r du m ê m e droi t , il est obligé 
de p r o n o n c e r l ' e m p r i s o n n e m e n t ! Il serai t à dé s i r e r q u ' e n sem-
blable m a t i è r e la loi p e r m î t l ' appl icat ion d e s c i r cons t ances a t t é -
n u a n t e s , c o m m e e l le v ient de l ' au to r i se r en mat iè re de con t r ibu -
t ions i nd i r ec t e s (2). 

Ce n ' e s t pas s e u l e m e n t d a n s l ' anc ien droi t q u e la p réoccupa t ion 
exclusive de l 'u t i l i té sociale a condu i t le lég is la teur à e x a g é r e r la 
r ép r e s s ion . Les r é d a c t e u r s d u code pénal de 1810, sous l ' inf luence 
des idées de B e n t h a m , vou lan t , d a n s u n e p e n s é e d 'u t i l i té , exagé-
r e r l ' i n t imida t ion , a v a i e n t édic té des pe ines b a r b a r e s , le c a r can , 
la m a r q u e , la m o r t civile, la conf isca t ion des b iens d u c o n d a m n é ; 
ils n ' ava ien t p a s p e r m i s l ' admiss ion des c i r cons t ances a t t é -
n u a n t e s en m a t i è r e de c r i m e . C 'es t en 1832 que , sous l ' inspi ra-
tion de pensées p lu s h u m a i n e s , le légis la teur a fai t d i spa ra î t r e 
les pénal i tés excess ives et é t endu aux c r i m e s le p r inc ipe des 
c i r cons tances a t t é n u a n t e s . 

Le maint ien d e s p e i n e s i n f a m a n t e s a été e n c o r e déc idé pa r 
des c o n s i d é r a t i o n s d 'u t i l i té m a l e n t e n d u e . R e g a r d a n t la peine 

(1) Déclaration du 2 août 1*729. 
(2) Loi du budget de 1888. 

comme un r e m è d e p h a r m a r c e u t i q u e (idée qu i sera p lus ta rd 
reprise par J . -S tuar t Mill), B e n t h a m es t ime que « l ' in famie est u n 
des ingrédients les p lu s sa lu t a i r e s d e l à p h a r m a c i e péna le ». Mais 
n'est-il pas con t rad ic to i re de vouloi r a m e n d e r les c r imine ls et de 
les déc la re r i n f â m e s à p e r p é t u i t é '? Est-il utile de r e n d r e leur 
re tour au bien p lus difficile et de pousse r les c o n d a m n é s à la 
récidive ? Ne serai t - i l pas p lu s sage de s u p p r i m e r la dégrada t ion 
civique, c o m m e conséquence de toute condamna t ion à u n e 
peine cr iminel le , e t de la isser aux j u g e s la facul té de p r o n o n c e r , 
suivant les cas, l ' in terdic t ion de ce r t a in s droi ts é n u m é r é s d a n s 
l 'article 34 d u code p é n a l (1) 

La p réoccupa t ion excess ive de l 'ut i l i té condu i t e n c o r e Ben-
tham à r e c h e r c h e r l ' ana logie de la pe ine avec le c r ime . C'est a ins i 
qu'il p ropose q u e le coupab le de c o u p s et b l e s su re s soit à son 
tour ba t tu , q u e « d a n s le cas de f a u x ac tes , de faux écri ts , la m a i n 
du coupable soit t r a n s p e r c é e p a r un i n s t r u m e n t de f e r en fo rme 
de p l u m e », q u e le c a l o m n i a t e u r a i l la l angue pe rcée . Que de lan-
gues il faudra i t pe rce r , s u r t o u t en t e m p s d 'é lec t ions , s'il fa l la i t 
percer la l angue d e s c a l o m n i a t e u r s ! 11 d e m a n d e a i l s s i q u e S l u ' 
le f ron t ou la j o u e d u f aux m o n n a y e u r on app l ique u n s t igmate 
r ep ré sen tan t la pièce de m o n n a i e con t re fa i t e . La cas t ra t ion lui 
paraît la peine la p lus convenab l e p o u r le viol. Lorsque le c r ime 
aura été c o m m i s sous un d é g u i s e m e n t , il f a u d r a d o n n e r au dé-
l inquant l ' empre in te de ce d é g u i s e m e n t pa r u n t a touage . 

L'idée de p u n i r le coupab le p a r où il a p é c h é avai t é té ap -
pliquée d a n s les anc iennes légis la t ions . Chez les anc i ens Hin-
dous , et chez les anc iens Égyp t i ens , le roi fa isa i t mut i l e r ceux 
qui séduisa ien t les f e m m e s d e s a u t r e s (2). Les anc iens Égyp t i ens 
a r racha ien t la l angue à l ' esp ion qu i avai t dévoilé les s ec re t s de 
l 'État, coupa ien t les m a i n s aux f aus sa i r e s , aux f aux m o n n a y e u r s . 
Char lemagne pun i ssa i t le faux m o n a y e u r de la pe r t e de la ma in 
droi te . Le b l a s p h é m a t e u r ava i t la l a n g u e percée à la q u a t r i è m e 
récidiv e, d ' ap rès u n e o r d o n n a n c e de Char les VII, e t à la sep-
tième récidive, d ' a p r è s u n e déc la ra t ion de Louis XIV du 30 ju i l le t 
1666. Cette r e c h e r c h e de l 'analogie de la pe ine avec le dél i t , qu i 
est sédu isan te a u p r e m i e r a b o r d , pu i squ ' e l l e a é té r e c o m m a n -
dée par Aristote (3), Montesqu ieu et Beccaria , est u n e f aus se 

(1) Le uouveau code péual des Pays-Bas a aboli les peines infamantes. 
(2) Lois de Manou, VIII, 352 ; Diodore, 1. I, § 78. 
(3) Morale à Sicomaque, X, 9. 



concept ion de la péna l i t é ; elle c o n d u i r a i t à u n e var ié té infinie 
de suppl ices . La ra i son tend à la s implif icat ion des pe ines . De 
plus , en voulan t e x a g é r e r la rigueur des pe ines , dans l ' in térêt 
social, on s ' expose ra i t à agi r c o n t r e cet in té rê t . Les suppl ices 
trop r igoureux finissent p a r e n d u r c i r les c œ u r s ; ils pe rden t une 
pai tie de l e u r eff icaci té , s ' i ls ne s o n t p a s accep tés p a r la cons-
cience pub l ique e t pa r la consc ience des dé l inquan t s . 

Si on veu t b ien se r e n d r e c o m p t e des e r r e u r s dép lo rab le s où 
le lég is la teur p e u t t omber q u a n d il ne s ' i nsp i re q u e de l 'util i té 
socia le , il f au t e n c o r e j e t e r un c o u p d 'œi l su r l ' anc ien droi t , les 
lois r évo lu t ionna i r e s et le code péna l de 1810. Que d ' innocen t s 
d é c l a r é s coupab les , p a r c e qu 'on les c roya i t nu i s ib les à la so-
ciété ! Que de lois r é v o l t a n t e s o n t fou lé a u x p ieds la j u s t i ce et 
le bon sens ! « Quand il s 'agi t d u c r ime de l è s e - m a j e s t é au pre-
mie r chef , les en fan t s du c o u p a b l e , quo ique innocen t s , ne lais-
sen t p a s d 'ê t re pun i s , afin d ' i m p r i m e r u n e p lu s g r a n d e h o r r e u r 
de ce c r ime, et q u e les pères so ien t e n c o r e p lu s d é t o u r n é s p a r 
là de l 'envie de le c o m m e t t r e (1). » La seu le express ion d ' u n e 
pensée c r imine l le non suivie d ' exécu t ion avai t suffi p o u r faire 
p e n d r e un e n f a n t de douze ans , qu i avait di t en j o u a n t qu' i l pour-
ra i t r e c o m m e n c e r u n j o u r le c r i m e de Jacques Clément . II 
n ' é ta i t p a s nécessa i re que les p r e u v e s du c r ime de l è s e - m a j e s t é 
f u s s e n t auss i complè tes q u e p o u r les a u t r e s c r i m e s ! Enf in , d a n s 
ce cas , la folie n ' excusa i t p a s le c r i m e ! 

C'est au nom d u sa lu t de l 'État q u e le déc re t d e s 10-12 m a r s 
1803 au to r i sa i t le t r i b u n a l c r im ine l e x t r a o r d i n a i r e « de p ronon-
cer la pe ine de la dépor ta t ion c o n t r e les a u t e u r s de c r imes et 
dél i ts con t r e la sû re té de l 'Etat , o u t e n d a n t à r é t ab l i r la royauté , 
qu i ne sont pas p r é v u s pa r le code p é n a l , ou cont re ceux dont la 
r é s idence su r le t e r r i to i re f r a n ç a i s se ra i t u n su je t de t roub le et 
d 'agi tat ion ! » C'était auss i p o u r s auve r la p a t r i e q u e la m o n s -
t rueuse loi du 22 pra i r ia l an II p u n i s s a i t de m o r t ceux qu i ava ien t 
favor i sé la r e t r a i t e et l ' impuni té d e s consp i r a t eu r s et de l 'aris-
tocrat ie , ceux qui ava ien t c h e r c h é à é g a r e r l 'opinion, e t c . ! . . . 
Sous l ' empire de la p réoccupa t ion exclusive de l ' i n t é rê t social, 
le code péna l de 1810 avait m a i n t e n u le c r i m e de non- révé la -
tion de complo t , en se c o n t e n t a n t d ' adouc i r la pe ine (2). Dans 
l ' anc ienne législat ion f r ança i se , le fils qui avai t conna i s sance 

(1) Jousse, t . n i , p. 687. 
(2) Articles 101 à 107. 

d'un complo t t r a m é p a r son p è r e é t a i t t e n u de le d é n o n c e r , « à 
peine d 'ê t re pun i c o m m e c o m p l i c e »» (1). C'était la r e p r o d u c t i o n 
d 'une loi de Jus t in i en . N'é ta i t -ce p a s m o n s t r u e u x ? La liste des 
lois in iques sera i t longue , si on voula i t é n u m é r e r toutes cel les 
qui ont é té éd ic tées a u nom d u sa lu t pub l ic ; car , ainsi q u e l'a 
déjà fai t obse rve r Grot ius , les po l i t iques , en généra l , s o n t peu 
soucieux de la jus t i ce et se c r o i e n t t rès hab i les q u a n d ils violent 
le droit d a n s l ' in té rê t de l 'État : « p e u l eu r i m p o r t e le j u s t e et 
1 honnê te ; ils ne c o n s i d è r e n t q u e l 'util i té et n ' on t a u t r e chose 
dans la b o u c h e . » Ils son t t r è s p o r t é s à di re c o m m e Caïphe : 
« Il fau t q u ' u n individu pé r i s se p o u r le peup le et que la nat ion 
soit s a u v é e ! » L ' individu es t sacr i f ié , on fai t m ê m e pé r i r des 
catégories de suspects ; ma i s la n a t i o n , loin d ' ê t r e sauvée p a r 
ces lois de sa lu t p u b l i c , voi t son h o n n e u r et ses in té rê t s 
compromis . En r e c h e r c h a n t u n i q u e m e n t l 'util i té généra le , le lé-
gislateur s 'expose à la m a n q u e r , t a n d i s q u e souven t , a u con-
traire , en ne pou r su ivan t q u e la j u s t i ce , il t rouve p a r su rc ro î t 
l 'util i té. Il f au t q u e l 'u t i l i té soc ia le soit réglée p a r la loi mora le , 
pour q u e la loi ne dev ienne p a s u n i n s t r u m e n t d 'oppress ion , et 
n 'érige p a s en c r i m e s d e s fa i t s i nnocen t s , qui se ron t par e r r e u r 
considérés c o m m e nuis ib les . 

Mais, ob jec ten t les u t i l i t a i res , « si la jus t i ce es t complè te -
ment i n d é p e n d a n t e de l 'ut i l i té et peu t ê t r e per se un pr in -
cipe r égu la t eu r , q u e l ' espr i t a d m e t à la suite d 'un s imple exa-
men in té r i eur , il est difficile de c o m p r e n d r e p o u r q u o i cet o r ac l e 
in tér ieur es t si a m b i g u et p o u r q u o i t an t de c h o s e s pa ra i s -
sent succes s ivemen t j u s t e s ou i n ju s t e s , su ivan t le j o u r d ' où 
l'on se place pour les r e g a r d e r » (2). Bien avan t J o h n - S t u a r t Mill, 
Carnéade , Pasca l , Montaigne et Vol ta i re ava ien t fait en t e r m e s 
plus sa i s i s san ts le p rocès de la r a i s o n h u m a i n e et des lois posi-
tives. « S'il y ava i t une j u s t i ce na tu r e l l e , tous les h o m m e s recon 
na î t ra ien t les m ê m e s lois, e t d a n s un m ê m e peuple les lois ne 
changera ien t p a s avec les t emps . . . » Or « si j e voula is p a r c o u r i r 
les lois, les ins t i tu t ions , les m œ u r s et les c o u t u m e s , j e ne dis 
pas des d ivers p a y s d u m o n d e , m a i s d ' une seule ville e t de Rome 
e l le -même, j e p rouve ra i s qu ' e l l e s o n t mille fois c h a n g é » (3). On 

(1) Insti Iules, Muyard de Vouglaus, p. 327. 
(2) Mill, l'Utilitarisme, p . 113. 
(3) Cicéron, De la République, III, § 11, 10. Voy. aussi Montaigne, I. XI. cli. xu , et 

les Pensées de Pascal. 



connaî t les cé lèbres pa s sages de Monta igne et de Pasca l , sur 
les var ia t ions et les con t rad ic t ions des lég is la t ions : « Quelle vé-
r i té es t -ce q u e ces m o n t a g n e s b o r n e n t , m e n s o n g e au n o m de ce 
qui se t ien t au delà ?... Quel le bon té es t -ce q u e je voya is h i e r en 
crédi t et dema in ne l ' ê t re p lus et q u e le t r a j e t d ' u n e r ivière fait 
c r ime ? » « P l a i s an t e jus t i ce , s 'écrie à son tour Pasca l reprodui-
san t la pensée de Monta igne p r e s q u e d a n s les m ê m e s t e rmes , 
p la i san te j u s t i ce q u ' u n e r iv ière ou u n e m o n t a g n e b o r n e ! Vérité 
en deçà d e s P y r é n é e s , e r r e u r au delà ! » 

Les pa s sages cé lèbres de Monta igne et de Pasca l s u r les con-
t rad ic t ions des lég is la t ions sont p lus é l o q u e n t s q u e jus t e s . En 
effet, ce q u i var ie s u i v a n t qu 'on est en deçà ou a u delà des 
P y r é n é e s , ce n ' e s t pas l ' appréc ia t ion de la légis la t ion et de la 
consc ience p u b l i q u e s u r les c r imes . Des deux cô tés des P y r é n é e s , 
le m e u r t r e , l ' e m p o i s o n n e m e n t , le v o l , l ' e s c roque r i e , l ' abus de 
conf iance , etc. , son t é g a l e m e n t fié tris e t r é p r i m é s . Les var ia t ions 
légis la t ives ne p o r t e n t q u e su r les lois r e l a t ives à l 'o rganisa t ion 
po l i t ique et socia le . Les lois pol i t iques , les lois s u r la p r e s s e , le 
droi t d ' assoc ia t ion , e t c . , changen t n é c e s s a i r e m e n t su ivan t la 
f o r m e du g o u v e r n e m e n t , la cons t i tu t ion de la société , le deg ré 
d ' ins t ruc t ion et de l i be r t é d a n s chaque p a y s . Dans celle pa r t i e 
spécia le de toute l ég i s la t ion , le n o m b r e d e s dél i ts d iminue à 
m e s u r e que la l ibe r t é po l i t i que a u g m e n t e (1). Les p r o g r è s de 
l ' économie pol i t ique , les t r a n s f o r m a t i o n s é c o n o m i q u e s p rodu i t e s 
p a r l a facili té des c o m m u n i c a t i o n s ont encore a m e n é u n e g rande 
d iminut ion d a n s l e n o m b r e d e s d é l i t s ( 2 ) . Les p rog rè s des sc iences 
na tu re l l e s on t auss i fait d i spa ra î t r e les dél i t s de sorcel ler ie et de 
magie . De p lus , m ê m e d a n s la législat ion civile, l e s r èg les qu i con-
c e r n e n t la cons t i tu t ion de la p rop r i é t é et de la fami l le var ient 
et doivent var ie r s u i v a n t l 'organisat ion sociale des na t ions . 

(1) L'ancienne législation prodigua i t la peine de inort coutre les crimes poli-
t iques, les écrits diffamatoires coutre le roi é ta ient pun is de m o r t ! Jousse (t . III. 
p . 690) rappor te plusieurs ar rê ts de condamnation à mor t cout re des écrivains 
qui avaient composé des libelles diffamatoires contre le roi . 

(2) Quand ou étudie les anc ieunes législations, on est p rofondément étonné des 
lois vraiment stupides et cruelles que l ' ignorance des faits économiques a fait édic-
ter . Ceux qu i t ranspor ta ient des blés, grains et légumes bors du royaume sans 
permission du roi étaient punis comme criminels de l è se -majes té . (Lettres patentes 
du 12 mars 1595, et déclarat ion du 22 décembre 1698 ; Jousse, t. III, p. 694.) Il 
é tai t défendu a u \ sujets du"roi d e faire le commerce de la mer du Sud à peine de 
mort . (Déclaration du 29 janvier 1716 ; Jousse . t. III, p . 695.) « A l ' égard de ceux 
qui t ranspor tent ou font t r anspor t e r hors du royaume d e l 'or ou de l ' a rgent , inon-
uaie ou uou monnaie, ils doivent être punis de mort . » (Jousse, t. III. p . 694.) 

C'est su r cette par t ie des lois péna les et civiles, qu i c h a n g e n t 
suivant la cons t i tu t ion pol i t ique , q u e p o r t e n t p r i nc ipa l emen t les 
variat ions obse rvées d a n s les lég is la t ions . Ar is to te en avai t dé jà 
fait la r e m a r q u e . R é p o n d a n t à ce t te ob jec t ion t i rée con t re le 
droit na tu r e l des g r a n d e s var ia t ions lég is la t ives , i l disai t t r è s 
j u d i c i e u s e m e n t : « Cela n 'es t v ra i q u e j u s q u ' à u n cer ta in po in t . . . 
Il y a des choses qu i sont n a t u r e l l e m e n t s u j e t t e s aux change -
ments , quo ique toutes ne le so ien t p a s ; il y a donc un droi t 
naturel et il y en a un au t r e qu i ne dér ive pas de la n a t u r e (1). » 

Mais les ut i l i ta i res n 'ont q u e des ra i l le r ies p o u r « la p r é t e n d u e 
just ice é te rne l le des mé taphys i c i ens (2) », p o u r la ra i son é te r -
nelle, le droi t na tu re l . P o u r B e n t h a m , la loi na tu re l l e , le droi t 
nature l ne son t q u e des fictions et des m é t a p h o r e s (3). 11 rai l le 
B lacks lone , Montesquieu et Turgo t d ' i n v o q u e r la loi de la 
na ture . Opposer le droi t na tu r e l au droi t l éga l , c 'est , se lon lui, 
ébranler la légalité (4) ; c o n s i d é r e r les lois pos i t ives p a r leur r ap-
port avec ce p r é t e n d u droi t na tu re l , c ' es t s u b s t i t u e r « au ra i -
s o n n e m e n t de l ' expér ience toutes les c h i m è r e s de l ' imagina-
tion ». 

Je ne crois pas que les ra i l le r ies de B e n t h a m exigent u n e 
longue r é fu t a t i on . Sans doute , l o r s q u ' u n e loi posi t ive es t con -
traire à la r a i son et révol te la consc ience , on en d e m a n d e l ' ab ro -
gation au nom de la ra ison et du droi t na tu re l , e t tôt ou tard la loi 
in ique est e m p o r t é e p a r les p ro te s t a t ions de la consc ience indi-
gnée . Faut- i l r eg re t t e r les lois in iques ? Es t -ce q u e leur a b r o g a -
tion n 'es t pas un i m m e n s e b ienfa i t pou r l ' h u m a n i t é ? Toute œ u v r e 
humaine a beso in d ' idéal ; pourquo i se p l a i n d r e q u e l 'œuvre 
législative ait auss i un idéal, dont elle s ' e f fo rce de se r app ro -
cher? Quoi q u ' e n dise Ben tham, c 'est en c o n s u l t a n t cet idéal , 
en r e c h e r c h a n t « ce qui est b ien ou mal , selon la nature des 
choses» (5), q u e le lég is la teur amé l io re son œ u v r e . Il y a, en 
effet, des règles de jus t ice qui décou len t de la n a t u r e des choses , 
et Montesquieu n 'a p a s eu tort de déf in i r les lois les rapports 
nécessaires qui résultent de la nature des choses. « Ce qui est 

(I Morale tï Mcomaque, V, 7. 
(2) Lombroso, l'Homme criminel, p . 97. 
(3) Traités de législation. 1, p. 132 et su iv . 
(4) Pascal l 'avait dit aussi dans le même sens : « L 'ar t d e f ronder et bouleverser 

les Ktats el d 'ébranler les coutumes établies, en sondant jusque dans leur source, 
pour m a r q u e r leur défaut de ju s t i ce . . . c'est un jeu sur pour tout perdre . « 

(5) Platon, les Lois, 1. 1. 



bien c o n f o r m e à l ' o rd re est tel par la nature des choses et 
i n d é p e n d a n t des conven t ions h u m a i n e s (1). » 

B e n t h a m l u i - m ê m e , a p r è s avoi r n ié le droi t n a t u r e l , ne le 
r econna i s sa i t - i l pas q u a n d il d i s a i t : « L e s p e i n e s de la sanc t ion 
mora le s o n t a n t é r i e u r e s à l a f o r m a t i o n des g o u v e r n e m e n t s . 
Avan t d ' avo i r fai t u n e assoc ia t ion po l i t ique , a v a n t de s 'ê t re 
d o n n é des mag i s t r a t s et des lois , l es h o m m e s vivant en t re eux 
en t r ibus e t en famil les ava ien t d é j à des no t i ons de bien et de 
ma l et des règles mora le s de c o n d u i t e . . . C'est le fond s u r l eque l 
les p r e m i e r s l ég is la teurs ont t r a v a i l l é , le modè le qu ' i l s ont 
suivi (2). » P a r u n e cont rad ic t ion s e m b l a b l e , Mi l lpa ra î t a d m e t t r e 
auss i que la légali té ne cons t i tue p a s tou te la jus t ice , pu i squ ' i l 
r econna î t lu i -même que « la loi ne p e u t ê t r e le c r i t é r ium de la 
jus t ice , qu 'e l l e p e u t acco rde r u n bien à u n e p e r s o n n e et un mal 
à u n e a u t r e , b ien et ma l que c o n d a m n e la jus t ice » (3). On voit 
p a r ces p a s s a g e s de B e n t h a m et de Mill, q u i sont en cont rad ic t ion 
avec l eu r théor i e , q u e l o r sque l ' a u t e u r d 'un sy s t ème philoso-
ph ique ou j u r i d i q u e qui h e u r t e le s e n s c o m m u n ne survei l le pas 
a t t en t i vemen t l ' express ion de sa p e n s é e , son espr i t f aus sé par 
le sys tème tend à se r e d r e s s e r et à r e n t r e r d a n s la vér i té . L 'espri t 
de sys tème , m ê m e servi pa r u n e p u i s s a n t e in te l l igence, ne p e u t 
pa rven i r à évi ter ces con t rad ic t ions , qu i s o n t u n e nouvel le p r e u v e 
de la force d u s ens c o m m u n d a n s les m a t i è r e s qu i t o u c h e n t à la 
condu i t e de l ' h o m m e et des socié tés . 

Mais l 'espri l de sy s t ème n e t a r d e p a s à faire oubl ie r à Ben tham 
les données du s ens c o m m u n et d u s e n s m o r a l , qui ne son t pour 
lui q u e des r êve r i e s (4); il p ropose , lui auss i , de r é f o r m e r la 
l angue . Les t e r m e s juste, injuste, moral, immoral, bon, mau-
vais son t employés p a r lui c o m m e d e s t e r m e s r e n f e r m a n t des 
idées de ce r t a ines pe ines et de ce r t a ins p la i s i r s . . . <• La v e r t u n 'es t 
u n bien q u ' à cause d e s p la i s i r s q u i en d é r i v e n t ; le vice n 'est un 
ma l q u ' à cause des pe ines qu i en s o n t la su i te . Le bien m o r a l 

(1) J.-J. Rousseau, le Contrai Social, 1. II, ch . vi. 
(2) Traité des peines, t . I. p. 301. 
(3) L'Utilitarisme, p. 89. Il importe aussi de rappeler que, si Montaigne et 

Pascal ont vivement raillé les imperfections des lois humaines, ils ont non moins 
énergiquement affirmé l'existeuce d'un droit naturel. « La justice en soy, dit 
Montaigne, naturelle et universelle, est aultrement réglée et plus noblement, que 
n'est cette aultre justice spéciale, nationale, contrainte, au besoin de nos polires. » 
(Liv. III, chap. i " . ) « Il y a sans doute des lois naturelles, écrit aussi Pascal... Ces 
mots nous émeuvent ; on ne pèche qu'eu l'application. « (Pensées.) 

(4) Traités de législation, p. I I . 

n 'es t b ien q u e p a r sa t e n d a n c e à p r o d u i r e des b i e n s p h y s i q u e s ; 
le mal m o r a l n ' e s t mal que p a r sa t e n d a n c e à p rodu i r e des m a u x 
p h y s i q u e s (1). » C'est l 'ut i l i té d ' u n a c t e qu i en fait la jus t ice . C'est 
l 'util i té d ' u n e n g a g e m e n t q u i en f a i t la fo rce . Au l ieu de d i r e : il 
est jus te d e teni r ses e n g a g e m e n t s , o n devra i t dire, su ivan t Ben-
tham : il e s t ut i le de t en i r ses e n g a g e m e n t s . Il convient toutefois 
que « en q u e l q u e s c i r cons tances le m o t utile pa ra î t t rop fa ible 
pour e x p r i m e r la fo rce obl iga to i re d o n t il est dés i rab le qu' i l 
donne l ' idée . L 'espr i t ne se t r o u v e r a p a s sa t i s fa i t d ' exp res s ions 
telles q u e cel le-ci : il e s t inuti le d ' a s s a s s i n e r . . . les p r inc ipes de 
l ' ascé t i sme et d u sen t imen ta l i sme é t a n t d a n s un é ta t de r ival i té 
avec le p r inc ipe de l 'u t i l i té ; l ' emplo i de ce t e rme pour ra i t servir 
de p ré tex te p o u r r e j e t e r des p r o p o s i t i o n s qu i s a n s cela e u s s e n t 
été a d m i s e s ». et il p r o p o s e (-2) de r e m p l a c e r le m o t ut i le pa r 
ce lu i de convenable. « On ne s a u r a i t , di t- i l , r ien objec te r à ce 
m o t sous le r a p p o r t de la fo rce de l ' e x p r e s s i o n . - On d i ra donc : 
Il n 'es t pas convenab le d ' a s s a s s i n e r son ami ; il n ' e s t pas conve-
nable d ' e m p o i s o n n e r sa f e m m e ; il n ' e s t pas convenab l e d ' in-
cendier la ma i son de son vo i s in ! Mill a c o m p r i s q u e l ' h o r r e u r 
qu ' insp i re le c r ime n 'é ta i t p a s s u f f i s a m m e n t r endue pa r cet te 
express ion , q u e le m e u r t r e , l ' i ncend ie , l ' e m p o i s o n n e m e n t , etc. , 
ne sont pas convenab le s ; à la d i f f é r e n c e de B e n t h a m , il r e conna î t 
q u e l ' express ion d 'ut i l i té géné ra le « ne s emble p a s e x p r i m e r avec 
assez de p u i s s a n c e la force de l ' ob l iga t ion , l ' énerg ie par t icu l iè re 
d u s e n t i m e n t (3) >»; il pense que ce la t ien t à ce qu ' i l e n t r e d a n s 
la composi t ion du sen t iment de j u s t i c e , « non s eu l emen t un 
é l émen t r a t i o n n e l , m a i s encore u n é l é m e n t an ima l , la soif des 
représa i l l es ». Cet ins t inc t a n i m a l es t m o r a l i s é par la sympa th i e . 
Sans dou te , le dés i r de se venge r , d e r e n d r e le mal p o u r le mal 
est un s e n t i m e n t na tu re l c o m m e l ' i n s t inc t de se conse rve r . Mais 
ce désir de vengeance n ' e s t p a s s e u l e m e n t un dés i r an ima l de 
r endre le ma l p o u r le ma l , il c o n t i e n t u n e not ion de la jus t ice , le 
pr inc ipe d u ta l ion ; à la colère r e s s e n t i e p a r la vic t ime d u n e vio-
lence vient se jo indre l ' idée q u e l ' o f f enseur c o m m e t u n acte 
in jus te , qu'il m é r i t e u n e p u n i t i o n , u n m a l égal à celui q u il a lai t 
sub i r . L 'of fensé qui se venge p o u r se fa i re r e s p e c t e r , lu . et les 
siens, s e n t qu' i l a le droit d ' ag i r a in s i pa r ce qu' i l est en état de 

(1) Traités de législation, t . I, p. o. 
(2) Ibid., p. 45. 
3) L'Utilitarisme, III. 



légi t ime dé fense . Ce s e n t i m e n t de jus t ice b lessé p a r la violence, 
cet te consc ience q u ' o n agit l ég i t imement en r e p o u s s a n t u n e 
i n ju s t e agress ion et en inf l igeant à l ' ag re s seu r une puni t ion 
mér i t ée , tous ces s e n t i m e n t s son t a u t r e chose q u ' u n dés i r an ima l 
de représa i l l es . L o r s q u ' u n e p e r s o n n e q u e n o u s n ' a i m o n s pas 
sou f f r e u n e in jus t i ce , n o u s é p r o u v o n s de l ' indignat ion con t r e 
l ' a u t e u r de l ' i n ju s t i ce et le dés i r de le voir pun i , pa r ce que toute 
in jus t ice nous ind igne , m ê m e lorsqu 'e l le est commise à l 'égard 
de ceux qu i ne son t p a s n o s amis . 

Est-il vrai q u e le dé s i r de p u n i r t i re u n i q u e m e n t son inten-
sité (1) auss i b ien q u e sa jus t i f ica t ion mora l e d u beso in de sécu-
r i té , ce besoin si vi tal , si b ien a p p p r é c i é p a r B e n t h a m (2)? Que 
se passe- l - i l en nous , l o r sque n o u s a p p r e n o n s q u e l ' a u t e u r d 'un 
c r i m e ho r r ib l e es t r e s t é i n c o n n u et p a r suite i m p u n i ? Si le 
coupab le est au mi l i eu de nous , u n s e n t i m e n t de c ra in t e s 'é lève 
en n o u s : un e n n e m i pub l i c est p a r m i n o u s ; a p r è s avoir f r a p p é 
no t re vois in, il p e u t a u s s i nous f r a p p e r . Mais, à côté de ce sen-
t imen t de c ra in te , de ces p r é o c c u p a t i o n s pe r sonne l l e s , n 'y a-t-il 
pas auss i un s e n t i m e n t d é s i n t é r e s s é d ' i nd igna t ion qui n o u s fai t 
d é s i r e r la pun i t i on d u c o u p a b l e , m ê m e l o r s q u e n o u s n ' a v o n s 
r i en à c r a i n d r e de l u i ? Si l e c o u p a b l e h a b i t e loin de n o u s d a n s 
u n e a u t r e c o n t r é e , b ien q u e n o t r e sécur i t é ne soit pas m e n a c é e 
p a r lui, n o t r e i nd igna t ion subs i s t e c o n t r e lu i ; son i m p u n i t é 
n o u s révol te , n o u s ne p o u v o n s nous r é s i g n e r à la p e n s é e q u e 
l ' h o m m e cr imine l p u i s s e é c h a p p e r a u c h â t i m e n t qu ' i l a m é r i t é ; 
si la j u s t i ce h u m a i n e ne p e u t le découvr i r , nous en a p p e l o n s 
a lo r s à la jus t i ce de Dieu. De m ê m e , lo r sque n o u s l i sons d a n s 
l 'h is toi re le réc i t d ' u n de ces i n n o m b r a b l e s fo r fa i t s q u i en 
r e m p l i s s e n t toutes les pages , es t -ce le souci de n o t r e in té rê t 
p e r s o n n e l et de la s écu r i t é pub l ique qui fai t bond i r no t re c œ u r 
d ' i nd igna t ion? L o r s q u e n o u s l i sons le réci t des souf f rances 
i n j u s t e s sub ies p a r l e s p e u p l e s va incus , p a r les esclaves, p a r 
les faibles , p a r les e n f a n t s , p a r les f e m m e s , si souven t v ic t imes 
de l ' égoïsme et de la b ru t a l i t é d e s h o m m e s , l o r sque les h i s to-
r i ens n o u s r acon t en t les m a s s a c r e s , l es p i l lages subis pa r des 
popu l a t i ons en t i è res , ce t te l ec tu re ne p rodu i t - e l l e p a s en n o u s 
u n e ind ignat ion violente con t re les b o u r r e a u x ? N'est-ce p a s ce 
beso in de j u s t i ce qu i n o u s fait c ro i re à un a u t r e m o n d e ? 

(1) L'Utilitarisme, p . 111. 
(2) Traités de législation, t . II, p. 29. 

Dans le sy s t ème des u t i l i ta i res , la jus t i f ica t ion de la pénal i té 
ne se t r o u v e q u e d a n s le prof i t q u ' e n r e t i r en t le coupab le et la 
société. La peine, dit Mill, e s t u n r e m è d e ; il n 'y a p a s p lus d ' in -
just ice à app l ique r u n e pe ine q u ' à fa i re p r e n d r e un r e m è d e à u n 
malade (1). « En vous p u n i s s a n t , d i tM. Fouil lée, déve loppan t la 
pensée de Mill, mon b u t n ' e s t pas rée l l ement de v o u s p u n i r , 
mais de vous guér i r s'il est pos s ib l e . . . Quand v o u s ê tes m a l a d e , 

n 'est-ce pas à vous qu 'on a d m i n i s t r e des r e m è d e s s o u v e n t t rès 
dou lou reux (2)? » Tou t d ' a b o r d , en se p l açan t d a n s la théo r i e 
des u t i l i t a i res , le c r imine l p e u t con te s t e r son ass imi la t ion à 
un ma lade et celle de la p e i n e à u n r e m è d e . Je c o m p r e n d s 
que , p o u r P la ton , l ' âme d u c r imine l soit u n e â m e c o r r o m p u e , 
m a l a d e , ayan t beso in d ' ê t r e cor r igée pa r la pe ine . Dans la théo-
rie d u ph i losophe grec, la p e i n e est « la m é d e c i n e de l ' âme », 
parce qu 'e l le la dél ivre de sa m é c h a n c e t é et l 'oblige à deven i r 
p lus j u s t e . Aussi , d ' a p r è s P la ton , le cr iminel doit s ' accuser lui-
m ê m e de ses c r imes , d e m a n d e r à les e x p i e r ; il doi t souf f r i r la 
dou leu r pour r e c o u v r e r la s an té . Le coupab le , qu i veut échap-
pe r au châ t imen t , se condu i t c o m m e le m a l a d e , q u i ne veut p a s 
p r e n d r e un r e m è d e d o u l o u r e u x , c ra ignan t c o m m e u n e n f a n t la 
dou leu r , s ans se r e n d r e c o m p t e de son uti l i té. Mais, dès l ' ins -
t an t qu 'on nie la not ion d u bien absolu , qu 'on n ' a d m e t pas u n 
p r inc ipe de jus t ice d o m i n a n t l 'uti l i té, que l droi t a- t -on de repro-
cher à u n cr iminel , c o m m e u n e malad ie de l ' â m e , sa t e n d a n c e 
à c h e r c h e r son in térê t aux d é p e n s îles a u t r e s h o m m e s ? 

En a d m e t t a n t q u e l ' h o m m e qui p ré fè re son in t é rê t à l ' in té rê t 
géné ra l soit un m a l a d e , q u i a donné au j u g e le pouvoi r de lu i 
fa i re p rendre u n r e m è d e ? Le médec in n'a p a s le d ro i t de d o n n e r 
un r e m è d e à un m a l a d e c o n t r e son gré ; la cha r i t é , en effet, n a 
p a s le droi t de s ' i m p o s e r . Nous ne pouvons ê t re cha r i t ab le s q u ' à 
la condi t ion de r e s p e c t e r la l iber té de nos s e m b l a b l e s . Le j u g e 
ne p e u t avoi r le droi t «1e g u é r i r le coupab le s ans son consen te -
m e n t (3). Le coupab le p o u r r a i t lui r é p o n d r e qu' i l est le seul j uge 
de son in té rê t , e t qu' i l ne croi t p a s que la c r a in t e d u c h â t i m e n t 

( l ) Philosophie de llamilton. p. a63. 
!,, liberté et le déterminisme, p. 39. . . . . 

3 Sa! n t Je a u Chrysostome, cependant , est d 'un avis différent . D'après lu, s, une 
personne blessée voyant un excellent chirurgien qui vient à son . . c o u r s pour m û , « 
une opération nécessaire, lui demanda i t : « Qu. vous a etabl. médec in? qui vous a 
di t d'appliquer le fer à mon corps ? • le chirurgien aura i t le dro , de répondre -

C'est mon art et votre maladie qui m'ont donne ce pouvo.r » (Note de Barbeyrao 
sur Grotius, Droit de la guerre et de la paix, 1. Il, ch . xx , à J , 



ai t le p o u v o i r de le g u é r i r de ses m a u v a i s p e n c h a n t s . « Je suis 
si p a r e s s e u x , pourra i t - i l lui d i r e , e t si a m o u r e u x des pla is i rs q u e 
je m e p r o c u r e s ans t ravai l , que j ' é p r o u v e 1111 p e n c h a n t i r rés is -
tible p o u r le vol et q u e je n 'ai a u c u n e p e u r d u châ t imen t . Le 
mé t i e r de vo leur , de p i ckpocke t d é v a l i s a n t de r i ches voyageur s , 
avec le r i s q u e à cour i r d ' u n e c o n d a m n a t i o n , est m o i n s pénib le 
p o u r moi q u e le m é t i e r de m i n e u r ou d 'ouvr i e r d a n s u n e ver re-
r ie . J ' a ime m i e u x i n a p p r o p r i é e u n e s o m m e d ' a r g e n t cons idé-
rab le , qu i m e p e r m e t t r a p e n d a n t p l u s i e u r s m o i s de sa t i s fa i re 
m o n a m o u r d e s pla is i rs , q u e de g a g n e r 111a n o u r r i t u r e pa r un 
t ravai l pén ib le . Que m ' impor t e , si j e suis découver t , de passe r 
q u e l q u e t e m p s d a n s u n e p r i s o n , m i e u x logé et m i e u x nour r i que 
b e a u c o u p d ' o u v r i e r s h o n n ê t e s ? La c r a i n t e d u c h â t i m e n t , vous le 
voyez, n 'agi t p a s s u r moi ; il 11e m e p l a î t p a s de p r e n d r e le r e m è d e 
q u e vous m e p r o p o s e z : 

Votre compassion 
Part .l'un bon naturel, mais quittez ce souci; 
Le vol m'est moins qu'à vous redoutable. 

S'il lie p l a î t p a s a u ma lade de p r e n d r e le r emède , j e ne vois 
pas c o m m e n t la société a u r a le droi t d e le lu i a d m i n i s t r e r con l re 
son gré. D 'a i l leurs , si la pe ine es t r i g o u r e u s e , si c 'es t u n e déten-
tion à p e r p é t u i t é , en quoi peut -e l le ê t r e u n r e m è d e utile p o u r le 
c o n d a m n é ? Si c ' e s t la peine de m o r t , qu 'es t -ce q u e c 'es t qu 'un 
r e m è d e q u i tue le m a l a d e ? 

La pe ine ne p e u t d o n c se j u s t i f i e r p a r l 'ut i l i té q u ' e n re t i re le 
coupab le . Voyons si elle t r o u v e r a sa jus t i f ica t ion d a n s l 'ut i l i té 
qu 'e l le p rocu re à la société . Il e s t , s a n s doute , ut i le d ' in t imider 
les ma l f a i t eu r s e t de p r é v e n i r a i n s i l e s c r imes p a r la cra in te du 
châ t imen t . Mais 0.1 ne p e u t d i r e à u n h o m m e q u e l'on je t te en 
pr ison ou q u e l 'on condui t à l ' é c h a f a u d : « Nous vous en levons 
la l iberté , la vie e t l ' h o n n e u r p o u r e f f r a y e r pa r l ' exemple de vot re 
c h â t i m e n t ceux qu i voud ra i en t v o u s i m i t e r ; n o u s vous imposons 
la dé len t ion , la m o r t et la h o n t e p o u r ense igne r la ver tu à vos 
conc i toyens ; la socié té r e t i r e r a u n e g r a n d e utili té de vot re sup-
plice. ». Le c o n d a m n é ne pour ra i t - i l p a s r é p o n d r e a u j u g e : « Vous 
di tes q u e m o n c h â t i m e n t sera u t i l e à la soc ié té ; ma i s pourquoi 
do .s - je se rv i r d a n s son in té rê t d ' i n s t r u m e n t de t e r r e u r ? Pour-
quoi m imposez-vous la p r i son 0 u i a m o r t pou r l 'édification de 
m e s conc i toyens (1)? .. 

(i) V. Guyau, la Morale anglaise contemporaine. 

On ne p e u t en effet p u n i r u n b o n n n e qu ' en lui d i san t : « Nous 
vous p u n i s s o n s pa r ce q u e vous l 'avez mér i t é . »> « La puni t ion 
comme tel le , di t Kan t , c ' e s t -à -d i re c o m m e s imple ma l , doi t 
d ' abord ê t re jus t i f iée p a r e l l e -même , de sor te q u e celui qu i es t 
puni devra i t avouer lu i -même qu ' i l n 'a que ce qu ' i l m é r i t e et q u e 
son sor t es t tout à fai t p ropor t ionne l à sa condui te (1). » 

Dans son a d m i r a b l e ouvrage , Grot ius a pa r f a i t emen t d is t ingué 
la couse e t 1 ebut de la pun i t ion : « Dans toute puni t ion , dit-il , 011 
a égard à d e u x choses , à la raison pourquoi 011 puni t , e t a u but 
qu 'on se p r o p o s e e n p u n i s s a n t . La ra ison p o u r q u o i on puni t , 
c 'est que le coupab le le m é r i t e . Le b u t q u e l 'on se p ropose en 
pun i ssan t , c ' es t l 'ut i l i té qui p e u t reven i r de la pun i t ion (2). •> Les 
ut i l i ta i res on t p a r f a i t e m e n t r a i son de d i re que le but de la pe ine , 
c 'est l 'util i té g é n é r a l e ; m a i s ce bu t ne peu t ê t re r e c h e r c h é q u e si 
la jus t ice a u t o r i s e l ' appl icat ion de la pe ine . Ce n 'es t q u ' a p r è s 
avoir cons ta té la jus t ice de la p u n i t i o n q u e la société a le droi t 
d'en re t i re r un prof i t . « La puni t ion , dit Kant , 11e peu t j a m a i s ê t r e 
décré tée s i m p l e m e n t c o m m e u n moyen d ' a r r ive r à un bien, soit 
au profi t du c r imine l l u i - m ê m e , soit au prof i t de la socié té civi le; 
011 11e doit j a m a i s la lui app l ique r q u e parce qu ' i l s ' es t r e n d u 
coupable . C'est q u e l ' h o m m e ne doi t j a m a i s ê t r e t rai té c o m m e 
1111 pur moyen au service des fins d ' au t ru i e t con fondu avec les 
ob je t s du droi t r ée l ; sa pe r sonna l i t é na tu re l l e l 'en ga r an t i t . Il 
fau t d ' abord le t rouver d igne de puni t ion , a v a n t de songer à t i re r 
en ou t re de cet te puni t ion q u e l q u e uti l i té p o u r l u i -même ou 
pour ses conc i toyens (3). » Quel a d m i r a b l e l angage ! Quelle no-
blesse, quel le j u s t e s se de p e n s é e ! 

Ma lheureusemen t , Kant exagère son pr inc ipe , en d i san t q u e la 
peine est légi t ime pa r cela seu l qu 'e l le est app l iquée à un cou -

(1) Critique de la raison pratique, trad. Picavet, p. C4. La loi athénienne per-
mettait à l'accusé, dans certains cas, de choisir la peine qu'il avait méritée. Lorsque 
la peine n'était pas déterminée, ou votait séparément sur la culpabilité et sur la 
peine Une fois la culpabilité déclarée, « les juges, avant de prononcer la seconde 
sentence, demandaient à l 'accuséde prononcer lui-même ». (Gicérou, lie l orateur. 1.1, 
§ 54. L'accusé pouvait choisir l 'une de ces trois peines : la prison perpetuelle, 
l 'amende ou l'exil. On sait que lorsque Socrate fut déclaré coupable, interroge sur 
le choix de la peine qu'il méritait, il répondit qu'il méritait d'être nourri au Pryta-
née, rejetant les trois peines comme injustes. Cependant, après avoir proteste de sou 
innocence, pour obéir à la loi, il se condamna à l 'amende. IPlaton, Apologie de 
Socrate.) , „ „ „ . . , , , 

(2, Le Droit de la guerre el de la paix. 1. II, ch. xx, § 28. M. Haus. daus sou 
excellent traité de droit péual, me parait s'être inspiré de Grotius eu distinguant, 
lui aussi, la cause et le but de la peine (t. I, p. 41). 

(3 Métaphysique du droit, trad. Barnî, p . 19S. 



pable. « Si la société civile, dit-il, se dissolvai t du consen tement 
de tous ses m e m b r e s (si par exemple un peuple habi tan t une île 
se décidait à se s é p a r e r et à se d i sperse r dans un aut re monde) , 
le de rn ie r m e u r t r i e r qui se t rouverai t en pr i son devrai t d 'abord 
ê t re exécuté , afin q u e chacun por tâ t la peine de sa conduite et 
q u e le sang versé n e r e tombâ t pas sur le peuple qui n 'aurai t pas 
réc lamé cette puni t ion , car il pour ra i t ê t re cons idéré a lors comme 
le complice de cet te violation publ ique de la just ice . » Sans doute, 
toute peine infligée à un coupable es t jus te , en mora le . Mais la 
société n'a le d ro i t de p u n i r un coupable que si cette peine est 
uti le. Elle perd le d ro i t de le puni r , dès qu' i l ne doit résul ter 
aucune utilité de la peine. La peine m ô m e cesse d 'ê t re légitime, 
si elle n 'est pas nécessa i re , si elle peut ê t re remplacée pa r une 
sanct ion civile. C'est une e r r eu r de croire q u e la société a le 
droit de pun i r , s a n s se p réoccuper de l 'utilité qu 'el le re t i rera du 
châ t iment , et qu 'e l le se r e n d r a i t complice du cr ime qui res te ra i t 
impuni . En m a t i è r e de prescr ipt ion de l 'action publ ique , de ten-
tative cr iminel le a b a n d o n n é e vo lon ta i rement , les cr imes ne sont 
p a s poursu iv is , pa rce que l 'uti l i té sociale exige l ' abandon des 
poursui tes . Il f a u t l imiter le pr incipe de Kant pa r le pr incipe de 
B e n t h a m e t d e Mill. La pe ine doit être j u s t e et uti le. C'est dans 
la r éun ion de ces d e u x condi t ions que se t rouve la just i f icat ion 
de la pénali té. 

C H A P I T R E X X 

LA R É P A R A T I O N E T LA P E I N E 

( E X A M F . N DE LA T H É O R I E DE H. S P E N C E R ) 

La négation du l ibre a rbr i t re et la considérat ion exclusive de 
l'utilité ont condui t le célèbre phi losophe anglais , H. Spencer , à 
proposer le r emplacemen t de la pénal i té p a r l a répara t ion . Cette 
idée n'est pas nouvelle . Elle avait déjà été proposée au X V I I I 0 siècle 
par un phi losophe a l lemand, Schulz. « Puisqu ' i l n'y a pas de 
liberté, disait-il, toutes les pe ines qui ont le châ t imen t p o u r 
objet sont in jus tes , sur tout la peine capi tale; elles devra ient ê t re 
remplacées par la répara t ion et l 'améliorat ion (1). » 

M. Littré, tout en p r é t e n d a n t que l ' idée de peine était issue do 
l'idée de d é d o m m a g e m e n t , reconna î t que la pénal i té avait consti-
tué un p rogrès cons idérable dans l 'histoire de la civilisation. Le 
but de sa théor ie était d 'enlever à la notion de jus t ice toute signi-
fication morale et d 'en fa i re une notion p u r e m e n t intel lectuel le . 
Mais le phi losophe f rança is ne méconnaissa i t pas que les p r o g r è s 
de la société avaient fai t pe rd re à la peine le ca rac tè re de dédom-
magement , pour lui d o n n e r celui de châ t iment . « Les popula t ions 
barbares , disait-il , commencen t la just ice pa r le dédommage-
ment et les peuphis civilisés la couronnen t par la péna l i té (2). » 

M. Herber t Spencer est ime, au contra i re , que le p rogrès social 
doit r amener la pénal i té à la répara t ion . 

M. Fouillée, s ' insp i ran t à son tour de H. Spencer , p e n s e auss i 
que le réel f o n d e m e n t de la pénal i té « es t u n i q u e m e n t et exclu-
sivement le droit de répara t ion qui consis te à r e m e t t r e les choses 
en l 'état et à ré tab l i r la just ice en t re les h o m m e s . . . Je vous 
ai fait un tort , vous ne pouvez d e m a n d e r qu 'une répara t ion , u n e 
compensat ion (3), c 'est-à-dire une rest i tut ion, c 'es t -à-di re encore 

(1) Kant a fait uue analyse de la théorie de Schulz dans les Principes métaphy-
siquei de la morale, trad. Tissot, p. 454. 

(2) Origine de l'idée de justice, p . 339. 
(3) Science sociale, p . 299. 
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(2) Origine de l'idée de justice, p . 339. 
(3) Science sociale, p . 299. 



un échange égal . » En d ' a u t r e s te rmes , le c r ime a r o m p u l 'éga-
l i t é ; la jus t i ce la ré tab l i t . Le juge est le ga rd ien de l 'égal i té (Aris-
lote) . « L ' h o m m e i n j u s t e se fa i t u n e p a r t p lu s fo r t e q u e celle qui 
lui r ev ien t (1); celui qu i c o m m e t l ' in jus t ice s ' a t t r i bue p lu s qu' i l 
ne doit avoir , e t celui qu i la souf f re reçoit m o i n s qu ' i l ne lui 
rev ien t . . . (-2). Le juge s 'ef force d 'égal iser ce t te in jus t i ce , qu i n 'es t 
q u ' u n e inégal i té . . . En é t a n t à l 'une des pa r t i e s le prof i t qu 'e l le 
fai t , il égal ise les c h o s e s (3). » H. Spencer dit de m ê m e : « Les 
ag re s s ions d i rec tes son t d e s f o r m e s d 'ac t ions inéga les . . . Dans 
le cas d ' u n vol, u n bien es t pr is , s ans aucun équ iva l en t ; en 
m a t i è r e de fals if icat ion de d e n r é e s , ce qui devai t ê t re d o n n é en 
é c h a n g e c o m m e a y a n t u n e va l eu r égale n ' e s t pas d o n n é . » L' in-
jus t ice est la v io la t ion de l ' égal i té ; la jus t ice , c 'est le ré tab l i sse-
m e n t de l 'égal i té . 

11 est imposs ib le de t rouver u n e défini t ion p lu s exacte et p lu s 
p r o f o n d e de la jus t i ce civile, et j 'a i m o n t r é d a n s u n e p récéden te 
é t u d e q u e ce t te déf ini t ion a é té celle des p lu s g r a n d s ph i lo sophes 
de l ' an t iqui té , Confuc ius , S imonide , P la ton , Cicéron (4) et des 
j u r i s consu l t e s r o m a i n s . Mais, est-i l exac t d ' app l ique r cette déf in i -
t ion à la jus t i ce p é n a l e ? S a n s doute , la répara t ion d u p ré jud ice 
causé à la v ic t ime du dél i t e s t un des bu t s de la jus t i ce sociale, 
m a i s p o u r éviter le r e t o u r d ' a c t e s dé l ic tueux qui b le s sen t tout à la 
fois l ' in té rê t pr ivé et l ' o rd re publ ic , la société n ' a - t -e l le p a s le droi t 
de p u n i r le c o u p a b l e ? Tou te lésion grave d ' u n droi t p r ivé con-
t ient u n e a t t e in te à l ' o rd re social . La sécur i té p u b l i q u e est t rou-
blée p a r le dé l i t ; es t -ce qu 'e l le se ra s u f f i s a m m e n t ré tabl ie p a r la 
r épa ra t i on d u p r é j u d i c e ind iv idue l ? Ne faut - i l pas , en ou t re , infli-
ge r u n e pe ine a u d é l i n q u a n t , p o u r p r é v e n i r le r e t o u r d ' ac tes délic-
t u e u x ? A l ' égard d 'un h o m m e qu i cause u n d o m m a g e à aut ru i 
s a n s malvei l lance , p a r su i te d ' u n e s imple i m p r u d e n c e , l 'obliga-
t ion de la r épa ra t i on du p r é j u d i c e peu t suf f i re .Mais , ce l le répara -
lion est insu f f i san te à l ' égard d ' u n ma l f a i t eu r . Il n 'es t pas pos-
sible de m e t t r e su r le m ê m e r a n g l ' h o n n ê t e h o m m e qu i com met 
u n e i m p r u d e n c e p ré jud ic iab le à au t ru i , e t celui qu i pa r u n c r ime 
lèse les d ro i t s de ses s e m b l a b l e s et c o m p r o m e t la sécur i té pu-

l l) L. V, ch. H, § 2 . 

(2) L. V, ch. m , § 11. 
(3) L. V, ch. iv, § 4, 8. 
! i) Ce caractère de la justice a été aussi signalé par Hartuianu : <• La justice, dit-u, 

ne fait que travailler au maiulieu du statu quo avant la première injustice; elle 
n'édilie rien qui n'existât déjà. » (Philosophie de l'inconscient, t. II, p . 15.) 

blique. Il f au t au t r e c h o s e q u e la r é p a r a t i o n p o u r in t imider les 
mal fa i t eu rs . Que r i s q u e r a i t u n voleur à s ' a p p r o p r i e r le b ien d 'au-
trui ? S'il n 'étai t p a s découver t , ce qu i a r r ive d a n s p lu s de la 
moit ié des cas (1), il ga rde ra i t l 'obje t v o l é ; s'il é ta i t découver t , il 
en serai t qui t te pour le r e n d r e (2). Il f a u t avoir su r les h o m m e s 
les p lu s naïves i l lus ions p o u r s ' i m a g i n e r q u e la cra in te d ' u n e 
répara t ion pécun ia i r e p o u r r a i t les c o n t e n i r . P o u r un g rand 
n o m b r e d ' en t r e eux la c r a in t e d u c h â t i m e n t es t le c o m m e n c e -
m e n t de la sagesse . 

Le châ t imen t doit d o n c s ' a j o u t e r à la r é p a r a t i o n . L 'act ion ten-
dan t à la r épa ra t ion a p p a r t i e n t à la pa r t i e l é s é e ; l ' ac t ion t e n d a n t 
à l 'appl icat ion d ' une pe ine a p p a r t i e n t à la socié té . Ces deux 
act ions se p roposen t u n bu t d i f férent . La pa r t i e l é sée pa r un dél i t 
ne dés i re que le d é d o m m a g e m e n t du p r é j u d i c e qu 'e l le a é p r o u v é ; 
la société, qui a été t roub lée pa r le dé l i t , veu t ê t r e r a s s u r é e p a r 
le c h â t i m e n t d u coupab le . 

La société peu t m ê m e p u n i r lo rsqu ' i l n 'y a pas encore de 
pré jud ice ma té r i e l e f fec tué . Un voleur e s t a r r ê t é au m o m e n t où 
il c o m m e t u n e t en t a t ive de vol. Cette t en t a t ive est p u n i e d a n s 
n o t r e code c o m m e le vol c o n s o m m é . Si la pe ine n ' ava i t d ' a u t r e 
ob je t q u e la r épa ra t i on , il f a u d r a i t d o n c , d a n s la théor ie de Spen -
cer, l a i sse r i m p u n i e la ten ta t ive de vol o u de tout au t r e c r ime . 
Spence r semble c ro i r e q u e le dél i t ne c a u s e p r é j u d i c e qu 'à la 
vic t ime ; il ne se p réoccupe pas assez du t r o u b l e appor t é à 
l ' o rd re social pa r le dé l i nquan t . Le vo leu r , qu i t en t e de sous t ra i r e 
l ' a rgent de tel ou tel c i toyen, es t un e n n e m i pub l ic . 

La peine es t si d i f fé ren te de la r é p a r a t i o n qu 'e l l e doi t ê t r e 
app l iquée m ê m e l o r s q u e le p ré jud i ce e s t r é p a r é . Il ne dépend 
pas de la pa r t i e civile d ' a r r ê t e r le c o u r s de la jus t i ce péna le p a r 
une t r ansac t ion . Lor s m ê m e q u e la p a r t i e lésée a u r a i t r e n o n c é 
à la r épa ra t i on d u d o m m a g e ou a u r a i t r eçu sa t i s fac t ion , la 
société , qu i es t i n t é r e s sée à la puni t ion d e s coupab le s , a le droi t 
de les f r a p p e r . Aussi d ' a p r è s no t re code , la r é p a r a t i o n n 'efface 
pas le dél i t ; le j u g e n ' y voit q u ' u n e c i r c o n s t a n c e a t t énuan t e . 
Cette a t t é n u a t i o n de la culpabi l i té p a r la r épa ra t i on n ' e s t m ê m e 
pas p r é v u e p a r le l ég i s la teur qui se c o n t e n t e d ' a f f i r m e r q u e 
« la r enonc ia t ion à l 'act ion civile ne p e u t a r r ê t e r n i s u s p e n d r e 

(1) « Plus des six dixièmes des vols demeureut impunis, faute d'eu counaltre les 
auteurs. » (Statistique de 1880, p. 101.) 

(2; C'est ce que Bodin avait déjà observé. (De la République, 1. VI.) 
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l ' exercice de l 'act ion p u b l i q u e (1) ». Le n o u v e a u code péna l ita-
lien (2) voit d a n s la r épa ra t i on un motif d ' a t t énua t i on de la 
culpabi l i té ; il rédui t la pe ine , e t d a n s des p r o p o r t i o n s différentes , 
su ivan t q u e la r e s t i t u t ion ou la r épa ra t ion on t lieu a v a n t toutes 
pou r su i t e s ou a u c o u r s des p o u r s u i t e s (3). 

Tous les dél i ts , d ' a i l l eurs , ne p e u v e n t ê t r e r é p a r é s . Les a t t en ta t s 
con t r e les p rop r i é t é s s o n t l e s s eu l s qui so ien t suscep t ib les d ' une 
r é p a r a t i o n . Es t -ce q u e la r é p a r a t i o n d ' u n m e u r t r e , d 'un adul-
tère , d ' u n a t t en ta t aux m œ u r s es t poss ib le ? Les d o m m a g e s -
in té rê t s qui son t accordés peuven t - i l s f a i r e rev ivre l ' h o m m e tué , 
r e n d r e l 'œi l q u i sera crevé , r e s t i t ue r l ' i nnocence e t la san té aux 
e n f a n t s vic t imes d ' a t t en t a t s ? Aris tote p r é t e n d q u e le ré tabl is-
s e m e n t de l 'égal i té p e u t ê t r e e n c o r e e f f ec tué en ma t i è r e de 
m e u r t r e et de coups : « L o r s q u ' u n h o m m e , dit-il, a é té f r a p p é 
ou a p e r d u la vie, e t q u ' u n au t r e lui a p o r t é des coups ou l 'a 
tué , l ' ac t ion de l 'un et le d o m m a g e de l ' au t re se p a r t a g e n t , p o u r 
a ins i dire, en d e u x pa r t s i n é g a l e s ; e t le j u g e p a r l ' a m e n d e ou 
la peine qu' i l impose , c h e r c h e , en d i m i n u a n t l ' avan tage de l 'une 
des pa r t i e s , à r é t ab l i r l ' éga l i t é e n t r e e l les (4). » Malgré ma pro-
f o n d e a d m i r a t i o n pour Ar i s to te , j ' avoue q u e je ne c o m p r e n d s 
p a s quel avan tage a p p o r t e n t a u coupab le la m o r t ou les b l e s s u r e s 
de sa vic t ime, et c o m m e n t l 'égal i té es t r é t a b l i e en t r e l ' h o m m e 
tué et son m e u r t r i e r p a r l ' appl ica t ion d ' une pe ine . Ce n 'est p a s 
p o u r ré tab l i r l 'égali té e n t r e le m e u r t r i e r et sa v ic t ime qu 'on puni t 
le c o u p a b l e ; c 'es t p a r c e q u e le m e u r t r i e r mér i t e d ' ê t r e p u n i , et 
q u e son c h â t i m e n t , en s e r v a n t d ' exemple , in t imidera ceux qu i 
s e ra i en t ten tés de l ' imi te r . Ar i s to te l u i - m ê m e , d a n s u n a u t r e pas-
sage, s emble avoir c o m p r i s q u e le r é t a b l i s s e m e n t de l 'égali té es t 
le bu t de la jus t i ce civile et non de la jus t i ce péna le , car il dit : 
« C'est la jus t ice civile qu i cons i s t e s u r t o u t d a n s l 'égalité » (5). 

Le r é t a b l i s s e m e n t de l ' éga l i té es t d o n c imposs ib le d a n s les 
a t t en t a t s con t r e les p e r s o n n e s , a insi q u e d a n s un g rand n o m b r e 
d ' au t r e s dél i ts , te ls q u e les o u t r a g e s e n v e r s les a g e n t s de l 'aulo-

(1) Art. 4 du code d'instruction crimiuelle. 
(2) Art. 432. 
(3) Dans la loi athénienne, la peine était aussi très atténuée, en cas de restitution. 

(V. Démosthèue, C. Timocrale.) Quelques codes modernes, afin d'eiicouraaer davan-
tage le repentir, sont allés plus loin : le code pénal autrichien, et les codes du Tes-
siu, de Vaud et de Berne, accordent, dans certains cas, l ' impunité à celui qui répare 
le délit avant que la justice soit saisie, ou s'il s 'agit de délits peu graves. 

(4) Morale à Sicomaque, 1. V, ch. iv. 
(5) La Grande Morale, 1. I. ch. xxxi, § 13. 

rité, les évas ions de dé tenus , e tc . Au s u r p l u s , c o m m e n t ob ten i r la 
répara t ion des inso lvables? Dans ce cas , Spence r en convient , la 
détent ion est just i f iée ; elle sera employée p a r le p r i sonn ie r à 
répare r le d o m m a g e qu' i l a c a u s é ; le d é t e n u t r ava i l l e r a ; il doit 
« défa i re au t an t qu'il se p e u t le m a l qu ' i l a f a i t ; . . . r e m e t t r e 
les choses en l eu r é ta t p r emie r , a u t a n t qu ' i l se peu t » (1). Le 
coupable doit auss i p e n d a n t sa dé ten t ion se suff i re à l u i - m ê m e . 
« Si le cr iminel ne se suffi t pas , il c o m m e t , d ' u n e façon ind i rec te , 
un cr ime de p lus . Au lieu de r é p a r e r , il c o m m e t un nouveau 
tort . » A s s u r é m e n t le d é l i n q u a n t est t enu de r é p a r e r le p r é jud i ce 
qu'il a causé . « Tou t fait que l conque de l ' h o m m e , qu i c a u s e à 
au t ru i un d o m m a g e , oblige celui p a r la fau te d u q u e l il e s t a r r ivé 
à le r é p a r e r (2). » A p lus for te r a i son , l o r s q u e le d o m m a g e a é té 
causé à a u t r u i par un déli t avec u n e in ten t ion m é c h a n t e , l ' au -
teur de ce d o m m a g e est-i l tenu de le r é p a r e r . Aussi , d ' a p r è s l 'ar-
ticle 1, § 2 du code d ' ins t ruc t ion c r imine l le , « l 'act ion en r é p a r a -
tion du d o m m a g e causé p a r u n c r ime , pa r un déli t ou pa r u n e 
cont ravent ion peu t ê t re exercée pa r tous ceux qui on t souf fe r t 
de ce d o m m a g e ». Mais si le dé l i nquan t es t inso lvable , faut- i l le 
dé teni r en le fo r çan t à se suff i re p a r son travai l , j u s q u ' à ce qu ' i l 
ait r é p a r é le p r é jud i ce? Est-il j u s t e de p r o p o r t i o n n e r la du rée de 
la dé tent ion à son habi le té ou à son inexpér ience d a n s le t ra-
vai l? Si l ' a u t e u r d u délit a y a n t occas ionné un p r é j u d i c e i m p o r -
tan t est un h o m m e âgé, s ans profess ion , ou u n e f e m m e , le dé t en i r 
j u s q u ' à l ' en t iè re r é p a r a t i o n du p ré jud ice , c 'es t le dé t en i r à p e r -
pétui té . N'y a- t- i l pas contradic t ion à p r é t e n d r e q u e la r é p a r a -
tion est le seul bu t de la jus t ice péna le et à p ropose r un s y s t è m e 
qui abou t i t à une détent ion pro longée et perpé tue l le , m ê m e p o u r 
des dél i ts peu g r a v e s ? Est-ce q u e cet te dé t en t ion n 'es t pas u n e 
peine et u n e pe ine exorbi tan te ? En ou t re , ex iger le ma in t i en de 
la dé ten t ion , tan t que le p ré jud ice ne se ra i t pas r épa ré , ce s e r a i t 
d é t o u r n e r la détent ion de son vér i tab le bu t , la fa i re se rv i r uni-
q u e m e n t à la sa t is fact ion de l ' i n t é rê t p r ivé . 

Le bu t social de la peine est t e l l emen t m é c o n n u pa r H. S p e n -
cer, qu ' i l p ropose de r e m e t t r e le d é t e n u en l iber té , sous cau t ion , 
dès qu' i l au ra r épa ré le p r é j u d i c e (3). L o r s q u ' u n r é p o n d a n t se 
p résen te ra , tout p r i sonn ie r pour ra - t - i l ê t r e m i s en l iber té , m ê m e 

(1) Essais de morale, t. II. p . 331. 
(2) Art. 1382 du code civil. 
(3) Essais de morale, t . Il , p. 354. 



si c 'es t u n assass in , un incend ia i re , u n empo i sonneur ? Spencer 
r ecu l e devan t cet te c o n s é q u e n c e de sa théorie . « I l n 'y a pas, 
dit-il, de cau t ion qu i c o m p e n s e u n a s s a s s i n a t ; auss i p o u r ce c r ime 
et les au t r e s de m ô m e a t roc i té , la soc ié té aura ra i son de r e f u s e r 
tou t r é p o n d a n t qui pou r r a i t s 'o f f r i r , m a i s le cas est p e u vra i sem-
blable . » P o u r q u o i le cas est- i l p e u vra i semblable ? Est-ce q u ' u n 
m e u r t r i e r t rès r i che , e t il y en a, ne t rouve ra pas t o u j o u r s un 
r é p o n d a n t ? En ou t re , si la t héo r i e de la r épa ra t ion ne p e u t ê t re 
app l iquée , q u a n d il s ' ag i t d ' u n c r i m e grave, qu ' e s t - ce qu ' une 
théorie qui ce s se ra de recevo i r son appl icat ion, d a n s un t r è s 
g r a n d n o m b r e de cas et d a n s les c a s les plus impor t an t s ? N'est-ce 
pas là u n e nouvel le p r e u v e de son in su f f i s ance? 

Enf in , m ô m e d a n s les cas où S p e n c e r p ropose l ' appl icat ion de 
sa théor ie , ce s y s t è m e a u r a i t l ' i n convén ien t d ' a s s u r e r aux r iches 
l ' impuni té et de s u p p r i m e r l ' éga l i té devan t la loi p é n a l e . On 
sai t q u e cet te égali té complè t e n ' ex i s t e que depu i s la Révolut ion 
f r ança i s e et q u e j u s q u e - l à d a n s l ' an t iqu i t é , en Orient , au moyen 
âge, les pe ines ava ien t var ié s u i v a n t la quali té des p e r s o n n e s (1). 
Fau t - i l ré tab l i r l ' inégal i té d e v a n t la loi pénale au prof i t des r i ches? 
« Il est vra i , dit Spencer , q u e si le ma l f a i t eu r est r iche , la rest i-
tu t ion ou la r épa ra t i on se ra i t pou r l u i une faible pe ine . Mais si 
d a n s ces cas ,en s o m m e peu n o m b r e u x , c e t t e règle est insu f f i san te 
en ce qu i c o n c e r n e l 'effet à p r o d u i r e sur le c r iminel , toutefois , 
d a n s l ' i m m e n s e m a j o r i t é des cas , d a n s tous les cas où l 'agres-
s e u r est pauvre , elle agi ra i t avec e f f i cac i t é (-2). » A u t a n t de mo t s , 
a u t a n t d ' e r r e u r s . Il n ' e s t pas exac t q u e dans l ' i m m e n s e ma jo r i t é 
des cas , le d é l i n q u a n t soi t p a u v r e ; de p lus , m ê m e quand le 
dé l i nquan t est pauvre , la r e s t i t u t i on o u la r épa ra t i on serai t sou-
ven t in su f f i san te . Lo r sque la p e i n e du vol é ta i t à Rome u n e 
pe ine pécunia i re , la r e s t i t u t ion é ta i t , su ivan t les cas , le double 
ou le q u a d r u p l e (3). II en éta i t de m ê m e chez les Hébreux (4). Pour 
p réven i r les dél i ts , il f au t q u e la p e r t e à laquel le le dé l inquan t 
s ' expose soi t supé r i eu re au prof i t qu ' i l espère d u délit, que , pa r 
sui te , u n e pe ine soit a j o u t é e à la r e s t i tu t ion ou à la r épa ra t ion . 
Cette pe ine doi t ê t re , su ivan t les c a s , l ' e m p r i s o n n e m e n t ou une 
a m e n d e . » 

(1) V. Loiseleur, p. 210 ; Digeste. 1. XLVIII, t . VIII, ch. ut, § 5 ; Montesquieu, 
Esprit des lois, VI, ch. x ; Jousse, t . II, p. 600. 

(2) Essais de morale, t . II, p. 352. 
(3) Gaius, III, § 189. 
(4) Exode, xxn, 7. 4, 1. 

Que le j u g e p u i s s e p lu s souven t r e m p l a c e r l ' e m p r i s o n n e m e n t 
p a r u n e fo r t e a m e n d e , j e l ' a d m e t s . Mais ce r e m p l a c e m e n t doit 
ê t re facul ta t i f e t non obl iga to i re . Si l ' h o m m e r i che pouvai t sou f -
fleter, d i f famer ou c o m m e t t r e tout a u t r e dél i t , en n ' e x p o s a n t 
que sa b o u r s e , on ve r r a i t auss i tô t s e r e p r o d u i r e les a b u s qui 
existaient à Rome. Aulu-Gelle r a c o n t e q u e le p la is i r de Lucius 
Verat ius était d ' app l ique r la p a u m e de la m a i n sur la j oue d 'un 
h o m m e l ibre . «Un esclave le suivai t , u n e b o u r s e p le ine d 'or à la 
main , e t à m e s u r e q u e l e ma î t r e avai t d o n n é un soufflet , l ' esc lave , 
selon la p resc r ip t ion de la loi, c o m p t a i t 25 as . » (L. XX, c h . I " . ) 

Toutefois , la pe ine d ' e m p r i s o n n e m e n t de cour t e d u r é e p r é s e n -
tan t des i nconvén ien t s sé r i eux , p a r s u i t e de la m a u v a i s e o rgan i -
sat ion des p r i sons , j e c ro i s qu 'on p o u r r a i t e n r e s t r e i n d r e l 'appli-
cation, su r tou t à l ' égard des f e m m e s l ) . Seu l emen t , afin q u e le 
juge p û t subs t i t ue r p lu s souven t l ' a m e n d e à l ' e m p r i s o n n e m e n t , 
il serai t nécessa i r e d ' é lever le t a u x d e l ' a m e n d e . Ac tue l lement , 
dans no t re légis la t ion, le m a x i m u m d e l ' a m e n d e , en m a t i è r e de 
vol, est de 300 f r . , e t en ma t i è r e d ' e s c r o q u e r i e , de 3,000 (2). Ce 
t aux est insuf f i san t . 

11 serai t nécessa i r e auss i d ' é lever le m a x i m u m de l ' a m e n d e de 
simple pol ice ; ce m a x i m u m n ' é t a n t q u e de 13 f r . , m ê m e a u cas 
de récidive, le j u g e es t que lque fo i s c o n t r a i n t de p r o n o n c e r u n e 
peine d ' e m p r i s o n n e m e n t , a lo rs qu' i l s e r a i t p lu s sage de r empla -
cer la pr i son p a r u n e for te a m e n d e . 

Pour ê t re eff icace, l ' a m e n d e doit ê t r e p r o p o r t i o n n é e à la f o r t u n e 
des d é l i n q u a n t s (3). Une a m e n d e de 30 f r . s e ra t r è s l o u r d e p o u r u n 
ouvrier et t rès légère pour un financier. P o u r q u e le j uge pu i s se 
la me t t r e en r a p p o r t avec les facu l tés p é c u n i a i r e s d e s d é l i n q u a n t s , 
il f a u t que le t aux ac tue l soi t élevé d a n s de fo r tes p ropor t ions . 
Cette m e s u r e e s t e n c o r e nécessa i r e , à un a u t r e po in t de vue . 
Lorsqu 'un d é l i n q u a n t s ' es t enr ich i p a r l e vol , l ' e sc roquer i e , les 
f r audes commerc ia l e s , il f au t lui f a i r e r e n d r e gorge. Il y a des 
p révenus , j ' en a i vu , qu i ne son t p a s e f f r ayés pa r l ' empr i son-
n e m e n t p o u r v u que , à l e u r sor t ie de p r i s o n , ils p u i s s e n t m e n e r 

(1) Dans l'ancien droit, on Irouve quelques ordonnances qui permettent de punir 
les femmes moins sévèrement que les hommes. V. ordonnance de Lou.s XIV de 
juillet 1652 contre les bohémiens). , . . . . . . n 1, r,i„ 

(2) Dans le code pénal italien, art. 19, le maximum est de 0 000. - Pour la plu-
part des crimes et un grand nombre de délits, la lo. u'edicte aucune amend . 
A mon avis, une amende devrait être prononcée dans presque tous les cas, ne sera.t-
ce que pour couvrir les frais de justice criminelle. 

(3) Ce principe était admis par Montesquieu (L Esprit des Lois, 1. VI, ch. xwn). 



j o y e u s e vie, avec l ' a rgent p r o v e n a n t d u vol et des f r a u d e s com-
merc ia les . Pa r de for tes a m e n d e s inf l igées aux f r a u d e u r s on pro-
tégera i t les c o n s o m m a t e u r s , les m a l a d e s , les f e m m e s et les enfan t s 
con t re des falsif ications souven t nu i s ib l e s à la san té , e t on pe r -
met t ra i t aux c o m m e r ç a n t s h o n n ê t e s de s o u t e n i r la concur rence 
cont re ceux qui ne le son t pas . 

Afin de r e n d r e moins f r é q u e n t e l ' appl ica t ion de la pe ine d 'em-
p r i s o n n e m e n t aux insolvables , p o u r q u o i ne pas l eu r pe rme t t r e 
d ' acqui t t e r l ' a m e n d e en j o u r n é e s de t r a v a i l ? P o u r q u o i ne pas 
généra l i se r le p r inc ipe p o s é d a n s l ' a r t ic le 210 d u code fores t ie r 
ainsi conçu : « L ' admin i s t r a t ion f o r e s t i è r e pou r r a a d m e t t r e les 
dé l inquan t s insolvables à se l ibérer des a m e n d e s , r épa ra t i ons 
civiles et f ra is , au moyen de p r e s t a t i ons en n a t u r e cons i s t an t en 
t r avaux d ' en t r e t i en et d ' amé l io ra t ion d a n s les fo rê t s ou su r les 
c h e m i n s v ic inaux (1) ? » 

S a n s faire de la r épa ra t i on le b u t p r i n c i p a l de la jus t i ce péna le , 
le lég is la teur pou r r a i t a u s s i mieux a s s u r e r la pro tec t ion de l ' in-
t é rê t lésé p a r le c r ime . P o u r q u o i , p a r e x e m p l e , l ' ac t ion civile 
r é s u l t a n t d ' u n déli t se p resc r i t - e l l e p a r t ro is ans c o m m e l 'action 
pub l ique , a lo rs q u e l ' ac t ion civile r é s u l t a n t d 'un quas i -dé l i t se 
p re sc r i t p a r t r e n t e a n s ? Je conna i s les r a i s o n s qui ont é té don-
nées p o u r jus t i f i e r ce l te d i f f é rence , m a i s e l les ne m e pa ra i s sen t 
p a s sa t i s fa i san tes . C o m m e n t ! s'il s ' ag i t d ' u n e act ion con t r e u n 
ind iv idu , qui a causé u n d o m m a g e s a n s malve i l lance , cet te act ion 
ne p o u r r a se p re sc r i r e q u e p a r trei l le a n s . e t la p resc r ip t ion , au 
con t ra i re , sera de t ro is a n s , s'il s ' ag i t d ' u n e ac t ion en répara t ion 
du p r é j u d i c e causé m é c h a m m e n t ! P e n d a n t t r en te an s , l ' h o m m e 
h o n n ê t e est t enu d e r é p a r e r l e s c o n s é q u e n c e s d ' u n e i m p r u d e n c e , 
et a u bou t de trois a n s le d é l i n q u a n t n ' e s t p lu s obligé à la r épa -
ra t ion d 'un dé l i t ! Aussi q u arr ive- t - i l d a n s la p r a t i q u e ? Lorsqu 'un 
ind iv idu est poursu iv i en r é p a r a t i o n d ' u n p ré jud ice , qui n'a été 
découver t q u ' a p r è s t r o i s a n s , p o u r e m p i é t e m e n t p a r exemple d a n s 
u n e m i n e , il fai t p la ider q u e le p r é j u d i c e a é té causé p a r lui volon-
t a i r e m e n t , i n t e n t i o n n e l l e m e n t . P e n d a n t q u e la pa r t i e lésée ne lui 
r e p r o c h e q u ' u n acte invo lon ta i re , lui , p o u r é c h a p p e r à l a . r épa ra -
t ion , s ' a c c u s e d 'un d é l i t ! S'il ne p r o u v e p a s qu' i l est l ' au t eu r 
d 'un vo l , il e s t t enu de la r é p a r a t i o n d u p r é j u d i c e ; s'il pa r -
vient à p r o u v e r qu' i l e s t u n vo leu r , le voi là p a r la prescr ip t ion 

(1) L'art . 10 du code pénal italien permet de convertir l 'amende en une déten-
tion et la détention en une prestation de travail. 

af f ranchi de toute r e sponsab i l i t é ; il p e u t g a r d e r ce qu ' i l a 

volé ! 
Dans le cas où le dé l i nquan t esl insolvable ou i nconnu , ne 

pour ra i t -on p a s i ndemni se r la p a r t i e lésée p a r la c réa t ion d 'une 
caisse des a m e n d e s ? Cette idée a é té s o u t e n u e pa r MM. Fio-
ret t i et Garofalo, au congrès de R o m e et depu i s p a r M. F é r é (1). 
C'est B e n t h a m qui l'a p r o p o s é e le p r e m i e r (2). Dans ce sys t ème , 
l 'État , gardien d e s dro i t s des c i toyens , serai t t enu , c o m m e u n e 
compagnie d ' a s su rances , en é c h a n g e de la p r i m e qu' i l reçoi t sous 
fo rme d ' impôts , d ' i ndemni se r la par t ie l ésée . On objecte , il est 
vrai, que ce sy s t ème d ' a s s u r a n c e s au ra i t p o u r r é s u l t a t de mul t i -
pl ier les vols, comme les c o m p a g n i e s d ' a s s u r a n c e s con t r e les 
incend ies ont a u g m e n t é les incend ies . Cependan t , on p o u r r a i t 
r épondre q u e les c i toyens a u r o n t t o u j o u r s in té rê t à p r e n d r e des 
p récau t ions contre lesvols , d ' abord parce qu ' i l s dev ron t t o u j o u r s 
fa i re la p r euve du p ré jud ice e t d e son é t e n d u e , e t e n s u i t e p a r c e q u e 
les vo leurs p e u v e n t se l ivrer à d e s violences . On n 'a p a s r e n o n c é 
aux a s s u r a n c e s con t r e les incend ies , à cause des a b u s qu i en ré -
su l t en t . D'ai l leurs , p o u r évi ter ces a b u s et i n t é r e s s e r les c i toyens 
à se p r o t é g e r , la loi pour ra i t n ' i n d e m n i s e r la pa r t i e lésée que d ' une 
part ie des pe r l e s qu 'e l le au ra i t sub ies . A l ' appui de cet te idée de 
créat ion d ' une caisse des a m e n d e s , qu i sera i t des t inée à i n d e m -
n i s e r l e s vic t imes des c r imes , qui son t q u e l q u e f o i s c o m p l è t e m e n t 
ru inées , on p e u t c i te r la loi du 10 vendémia i re an IV, qu i r e n d a i t 
les c o m m u n e s r e s p o n s a b l e s c iv i lement et m ê m e p é n a l e m e n t d a n s 
cer ta ins cas, des c r imes d ' a t t r o u p e m e n t et de pi l lage c o m m i s s u r 
l eu r te r r i to i re . La responsab i l i t é p é n a l e des c o m m u n e s a é té sup-
pr imée p a r la loi munic ipa le d u 5 avr i l 1884, m a i s la r e spon -
sabil i té civile a été m a i n t e n u e p a r les a r t ic les 100 €^ 109 de 
cette loi, avec cet te res t r ic t ion q u e la c o m m u n e cesse ra d 'ê t re 
r e sponsab l e si la munic ipa l i t é n'a p a s la d ispos i t ion de la 
police et de la force a r m é e , ce qui est le cas de Pa r i s et de 
Lyon . 

On sait q u e la restitution p e u t avoir lieu d 'off ice (3), m a i s q u e 
les dommages - in t é rê t s doivent ê t r e d e m a n d é s (4). Ne p o u r r a i t - o n 
pas p e r m e t t r e aux juges de les a c c o r d e r d'office? Le r ecouvre -

(1) Dégénérescence et Criminalité, p . 122. 
(2 Traites de législation, t . III. p . 298. 
(: 1) Art. 366 du code d'instruction criminelle. 
(i) Art. 51 du code pénal. 



m e n t des dommages - in t é r ê t s a cco rdés à la pa r t i e civile, comme 
sui te d 'un c r ime ou d 'un délit, e s t s a n c t i o n n é p a r la con t ra in te 
p a r corps . Mais, dans ce cas, la p a r t i e civile est obligée de pour-
voir à la n o u r r i t u r e du d é t e n u (1); ne devra i t -on pas l ' a f f ranchi r 
de cette cons igna t ion d ' a l imen t s? Voilà des ques t ions à examiner . 
L ' au t eu r (2) de réf lexions j u d i c i e u s e s s u r la r é f o r m e de la ju s -
tice cr iminel le , publ iées en 1784, d i sa i t dé jà : « A force de voir 
u n e a t t aque pub l ique d a n s les c r i m e s pr ivés , n ' a - t -on pas t rop 
oubl ié l a r épa ra t i on pa r t i cu l i è re? » 

Mais, t ou t en a s s u r a n t d ' u n e m a n i è r e plus eff icace la r é p a -
ra t ion d u p ré jud i ce causé à la v ic t ime du déli t , t ou t en p e r m e t -
t a n t au juge , p a r l 'é lévat ion d u t a u x de l ' amende , de subs t i tue r 
p lu s souven t la pe ine pécun ia i r e à l a pe ine corpore l le p o u r les 
p r e m i è r e s f au tes , la loi doit m a i n t e n i r la pe ine corpore l le et 
l ' aggraver m ê m e , en cas de réc id ive . « Un bon légis la teur p rend 
u n ju s t e mi l ieu : il n ' o r d o n n e p a s t o u j o u r s des pe ines p é c u -
nia i res ; il n ' inf l ige pas t o u j o u r s d e s pe ines corpore l les (3). » 
A l ' époque o ù les pe ines é ta ien t b a r b a r e s , Montesqu ieu , Vol ta i re 
et Beccaria , ava ien t ra i son d ' en d e m a n d e r l ' adouc i s semen t . Au-
j o u r d ' h u i , c ' es t u n surc ro î t de sévér i t é qui s ' impose à l 'égard 
des réc idivis tes . Spence r lu i -même, a p r è s avoir p r é t e n d u q u e 
l 'appl icat ion d ' une peine corpore l l e e s t r ép rouvée p a r la jus t ice 
abs t ra i t e , r econna î t s ans diff iculté qu 'e l le es t c o m m a n d é e p a r 
l 'é ta t d ' imper fec t ion des h o m m e s . Il conv ien t q u e son sy s t ème 
n ' e s t p a s p ra t i cab le su r - l e -champ e t qu ' i l f a u t en a j o u r n e r l 'ap-
pl icat ion à u n e époque où il y a u r a m o i n s de c r imine l s et où 
les h o m m e s s e ron t m o i n s e sc l aves de l eu r s p a s s i o n s . Eu ce 
m o m e n t , « il est difficile de r ég le r ce t te a f fa i re , selon la par-
fa i te équ i té >» ; n o u s ne s o m m e s p a s d a n s un état de civil isation 
assez avancé , p o u r q u e la société p u i s s e se p a s s e r d u code p é n a l . 
Donc, en a t t e n d a n t le j o u r h e u r e u x o ù l ' h u m a n i t é n ' a u r a p lus 
besoin d 'ê t re c o n t e n u e pa r la c r a i n t e de la pe ine , le lég is la teur 
fe ra bien de conse rve r le sys tème r é p r e s s i f , t ou t en c h e r c h a n t à 
l ' amél iorer (4). « Si le roi ne châ t i a i t pas s a n s r e l âche ceux 

(1) Art. 6 de la loi du 22 juillet 1867. 
(2) Lacretelle. 
(3, Montesquieu, l'Esprit des Lois, 1. VI, ch. x v m . 
(4) Pourquoi ne pas faire travailler les prisonniers aux routes, aux fortifications, 

aux ports? A Rome, ils travaillaient aux mines ; en France, sous l'ancien réirime, 
ils étaient utilisés sur les galères. Chez les anciens Égyptiens, le roi, « selon la 
nature ou la graudeur du délit, condamnait le coupable à travailler aux levées et 

qui m é r i t e n t d ' ê t r e châ t iés , l es p l u s fo r t s rô t i ra ien t les p lus 
faibles, c o m m e d e s po i s sons su r u n e b r o c h e . » [Lois de Manou, 
VII, 20.) 

aux chaussées près de la ville où il était né. » (Hérodote, 1. II, § 137.) Daus ses 
Observations sur Bicétre, p. 61, Mirabeau demandait qu'on soumit les condamnés 
à des travaux publics. La constitution de Pennsylvanie, établie en 1776, décide que 
les coupables convaincus de crimes « seront employés à travailler aux ouvrages pu-
blics, ou pour réparer le tort qu'ils auront fait à des particuliers. » (Section 39e.) 



C H A P I T R E X X I 

L E S F O N D E M E N T S DE LA J U S T I C E P É N A L E 

Le droi t de p u n i r dé r ive d u droi t de c o m m a n d e r el de l ' idée 
de jus t i ce , qui au to r i s e l ' appl ica t ion d ' u n e peine à celui qui l'a 
m é r i t é e par la v io la t ion d ' u n devoi r social . Deux m a g i s t r a t s t rès 
d i s t ingués , M. le p r e m i e r p r é s i d e n t Girardin et M. Ber tau ld , on t 
fai t r é s u l t e r le d ro i t de p u n i r u n i q u e m e n t du d ro i t de c o m -
m a n d e r . Mais le d r o i t de c o m m a n d e m e n t , isolé de l ' idée de 
ju s t i ce , se r a m è n e à l ' i dée de dé fense , de conse rva t i on ou d 'u t i -
lité sociale et doit, à m o n av is , ê t re complé t é p a r l ' idée de 
jus t i ce . 

Dès q u ' u n pouvoi r se f o n d e , d a n s la fami l le , d a n s la t r i bu , 
d a n s u n e n a t i o n , ce pouvo i r , qui a la miss ion de m a i n t e n i r 
l ' o rd re , impose des r èg l e s et en a s s u r e l ' exécu t ion . « Sans u n e 
au tor i té (Imperium), m a i s o n , cité, na t ion , tout le g e n r e h u m a i n ne 
s au ra i t s u b s i s t e r (1). » D a n s la fami l le , ce droi t de c o m m a n d e -
m e n t est exercé p a r l e p è r e , d a n s la t r i b u p a r le chef , d a n s les 
sociétés m o d e r n e s pa r l 'É t a t . 

A l 'or igine, q u a n d le p o u v o i r social n ' ex i s ta i t p a s ou n ' é ta i t 
q u e t rès i m p a r f a i t e m e n t o r g a n i s é , l ' au to r i t é p a t e r n e l l e é ta i t 
abso lue (-2). Le chef de fami l le é ta i t le roi et le p r ê t r e de sa fa-
m i l l e : le mot pater familias é ta i t s y n o n y m e de rex, ßaatXeü; (3). 
L 'autor i té pa t e rne l l e é ta i t complé t ée p a r u n e sor te d ' au tor i t é 
sociale et re l ig ieuse . P u i s , la s é p a r a t i o n de ces t ro i s pouvo i r s se 
lit p r o g r e s s i v e m e n t . Le droi t de p u n i r exe rcé pa r le pè re à l 'égard 
de ses e n f a n t s a d o n c é t é l 'o r ig ine d u droi t de p u n i r exe rcé p lus 
ta rd p a r le pouvo i r social (-4). 

(1) Cicôron, De legibus, I. III, § 1. 
(2) V. Homère, Odyssée. IX, 112-114; Platon, les Lois, n i ; Genèse, eh. xxxvm, 

§ 24. — Aujourd'hui enrore, là où le pouvoir social est très faible, ou voit le père 
exercer une juridiction presque absolue sur les membres de la famille. V. Journal 
des savants, 1887, p. 288. 

(3) Fustel de Coulanges, la Cité antique, p. 97. 
(t V. Dareste, Journal des savants, 1887, p. 289 ; duc de Rroglie. Ecrits et 

Discours, t . I, p. 153. Aujourd'hui encore, aux termes de l 'art . 376 du Code 

C'est le beso in d ' une au tor i té c h a r g é e du main t ien de l 'o rdre 
qui a g roupé les m e m b r e s d ' u n e m ê m e t r ibu et ensu i t e les 
hab i tan t s de p l u s i e u r s t r i b u s a u t o u r d ' u n chef sage, j u s t e e t 
pu i s san t . C'est le dés i r d 'ob ten i r jus t i ce et pro tec t ion qui d é t e r -
mina la fo rma t ion du pouvo i r social . « Je crois , dit Cicéron, 
que non s e u l e m e n t les Mèdes , c o m m e le di t Hérodote , m a i s 
encore nos p r o p r e s ancê t r e s , n ' i n s t i t u è r e n t au t re fo i s la royau té 
et n ' appe l è r en t au t r ô n e des h o m m e s de bien q u e pour jou i r 
des b ienfa i t s de la jus t i ce (1). » « Le g o u v e r n e m e n t , disait Con-
fueius , c 'es t ce qui es t jus te et droi t (2); » en d ' au t r e s t e r m e s , 
l 'État, c 'es t s u r t o u t la j u s t i c e ; c 'es t p o u r faire r é g n e r la jus t ice 
en t re les h o m m e s q u e l 'État est i n s t i t ué . Sa miss ion es t de f a i r e 
r e s p e c t e r la vie, la l iber té , l ' h o n n e u r et la p ropr i é t é d e s e i loyens . 
« Les lois, d isa i t Épicure , son t é tab l ies p o u r les sages, n o n afin 
qu' i ls ne c o m m e t t e n t pas d ' i n jus t i ce s , ma i s afin qu ' i l s n ' en su-
b i s sen t pas . » Les vers su ivan t s d 'Horace e x p r i m e n t encore t rès 
b ien cette idée : 

Jura inventa metu injusti fateare necesse est 
Dehinc abstinere bello 

Oppida eœperuut munire et pouere leges 
Ne quis fur essct, neu latro, neu quisadulter . (Satire TII.) 

C'est la c ra in te de l ' in jus t ice qu i a c réé l ' É t a t ; c 'es t ce besoin 
de se sous t r a i r e aux vio lences des m é c h a n t s , qu i a pous sé les 
h o m m e s à o rgan i se r un p o u v o i r c h a r g é de les p u n i r . P o u r 
bien se r e n d r e c o m p t e des i m m e n s e s serv ices q u e r e n d l 'État en 
p r é v e n a n t les c r i m e s pa r la pol ice et en les p u n i s s a n t p a r la ju s -
tice, il f a u t l i re , d a n s Grégoire de T o u r s et les c h r o n i q u e u r s d e s 
t e m p s mérov ing iens , l ' e f f royab le s i tua t ion de la société , q u a n d le 
pouvoi r c e n t r a l est impu i s san t . On c o m p r e n d a lo r s la vénéra t ion 
des p e u p l e s p o u r les rois qu i r e n d a i e n t la jus t ice . L ' admin i s t r a -
tion de la j u s t i ce est le p r e m i e r devoi r de l 'État . Il est f o r t e m e n t 
expr imé d a n s le p r é a m b u l e de la cons t i tu t ion des Éta ts -Unis : 
« N o u s , le peup le des Éta ts -Unis , en v u e de fo rmer u n e u n i o n 
p lus par fa i t e , d 'é tabl i r la jus t i ce , d ' a s s u r e r la t ranqui l l i té «lon.es-

civil «i l 'enfant est àaé de moins de seize ans, le père peut le faire, détenir pendant 
un mois ; sur sa demande, le président doit délivrer l'ordre d'arrestation, sans avo.r 
à examiner les irriefs du père. 

il) De officiis, 1. II. § 12 : Hérodote, 1. I. § 96. 
•> Trad Pauthier p 142. - « Nous devons, dit Hume, regarderie vaste appared 

de notre gouvernement comme n'ayant, en définitive, d'autre objet ou d'autre 
but que la distribution de la justice, en d'autres termes, le ma.nt.en des douze 
juges. » 



t ique, de pourvoi r à la défense commune , d 'accroî tre le bien-
ê t re général et d ' a s su re r à nous-mêmes et à not re postéri té les 
bienfai ts de la l iber té , o rdonnons et é tabl i ssons la p résen te con-
st i tut ion. » 

C'est p a r l a loi et sa sanction civile ou pénale que l 'ordre social 
est ma in tenu . Le droi t de commander en t ra îne le droit de con-
t r a indre à l 'obéissance . Qui universos provincias regunt, jus 
gladii habent (1). C'est un droi t i nhé ren t à la puissance publ ique. 
« Le droit de gouverner comprend aussi celui de chât ier (2). » 
« Le pouvoi r de pun i r , dit Puffendorf , est une par t i e du droit 
de c o m m a n d e r (3). » Sur ce point, Bentham et Kan t pensen t de 
m ê m e : « L'origine du droi t de puni r , dit Bentham, es t la même 
q u e celle de tous les a u t r e s droi ts de gouvernement . On ne sau-
rait m ê m e concevoir un seu l droit ni du gouvernement ni des indi-
vidus qui p û t exis ter s a n s le droit de pun i r . Il est la sanct ion de 
tous les au t res (-4) ». Kant s 'exprime en ces t e rmes : « Le droit 
de pun i r es t le droit qu ' a le souverain sur ses su je t s de l eu r in-
fliger une peine, q u a n d ils se sont r endus coupables de quelque 
crime (5). » Omnibus magistratibus secundum jus potestatissuœ 
concession est jurisdictionem suam defendere pœnali judicio 
(Dig.. 1. Il, t. \\\). Magistratus qui coercere aliquempossunt et jli-
bere in car cere duci. (Dig., 1. II, t . IV, § 2). Un pouvoir , auque l on 
pour ra i t désobéir i m p u n é m e n t , serait un pouvoir dérisoire. « De 
m ê m e que l 'emploi de la force esl la sanction na ture l le du droit 
en général , du droi t en t an t qu'il n 'aspire qu'à se ma in ten i r , qu'à 
se faire respecter , de m ê m e la punit ion est la sanct ion p rop re au 
droi t de c o m m a n d e r , l eque l est un droi t non pas p u r e m e n t né-
gatif, ma i s actif (6). » Comprendrai t -on un pouvoir donnan t un 
ordre et n 'en a s s u r a n t pas l 'exécution par une sanct ion ? Quelle 
autor i té aura i t u n e loi, d o n t la violation res tera i t impunie (7)? 

Il n 'es t pas néces sa i r e q u e la sanction de la loi soit t ou jour s la 

(1) Dig., 1. i, t . x v n , § 6 . 
(2) Grotius, 1. II, ch . v, § 4. 
(3) Droit de la nature et des gens, 1. VIII. ch. m. § 7 . 
(4) Théorie des peines, t . I, p . 7 . 
(5) Métaphysique du droit, t r ad . Baroi, p . 197. 
(6) Duc de Broglie, Écrits et Discours, 1.1, p . 136. 
(7) Ce n'est pas seulement la sanction qui donne de la force ii la loi : c'est aussi 

le juge qui applique la loi. Dans un de ses plaidoyers, Eschine disait avec raison 
que la force et la faiblesse des lois dépendent de la sanction que leur donnent les 
juges par l'application de la peine. « Punissez les infracteurs. elles seront aussi 
puissantes que s ages ; pardonnez, ces lois désarmées ne seront plus que de belles 
théories. » 

menace et l 'application d 'une peine . La sanct ion pénale ne doit 
être édictée que lorsqu'el le est nécessa i re . Si l 'obéissance à la 
loi peut ê t re ob tenue pa r la voie civile, par exemple , pa r une 
action en null i té , ou bien par une action en dommages- in té rê t s , 
la sanct ion civile sera seule appl iquée. Dans l 'Exposé des motifs 
du livre III du code péna l , Berlier disait : « Vous n 'y verrez point 
f igurer beaucoup d 'actes , qui s implement con t ra i res à la bonne 
foi ou à la dél icatesse peuven t être quelquefois r ép r imés pa r la 
seule voie civile. » Vous prêtez une somme d 'a rgent à un voisin ; 
ce voisin de mauva i se foi re fuse le r e m b o u r s e m e n t . L' inexécution 
de son engagemen t ne const i tue pas un délit et donne lieu seu-
lement à u n e action civile. Avec un peu de p r u d e n c e vous auriez 
évité le p ré jud ice que vous cause votre voisin. Mais, si un voleur 
vient f r ac tu re r votre maison et vous dé rober une somme d 'argent , 
la p rudence ne vous permet ta i t pas d 'évi ter ce pré judice ; la sécu-
rité pub l ique est t roublée, tous les c i toyens son t m e n a c é s p a r 
cet ennemi publ ic ; ici une sanction civile es t insuff isante pour 
a s su re r le respec t de la p rop r i é t é ; u n e sanct ion pénale est 
nécessai re . Mais ce n 'es t que lorsque la sanct ion civile est mani-
fes tement insuff isante que la sanction pénale doit être édictée. 
« Les lois péna les , dit Livingston, ne doivent pas être mul t ip l iées 
s ans u n e nécessi té mani fes te ; ainsi tels actes , quoique pré ju-
diciables à des individus ou à des sociétés, ne se ron t point sou-
mis à la poursu i t e publ ique, s'ils peuven t ê t re suf f i samment 
r ép r imés pa r l 'action civile (1). » 

Le droit pénal es t la sanct ion la p lu s efficace du droit civil. 
« Les lois cr iminel les , dit Rousseau , sont mo ins une espèce par-
ticulière de lois que la sanction de toutes les au t r e s (2). » Rous-
seau s 'étai t inspiré du passage su ivant de Hobbes : « Au res te , 
la just ice dis t r ibut ive (civile) et la jus t ice vindicat ive (pénale) ne 
son t pas deux espèces de lois, ma i s deux par t ies d ' une seule 
loi . . . A toute loi civile il y a une peine expl ic i tement ou impli-
c i tement annexée . En effet, la loi serai t nul le si elle pouvai t être 
i m p u n é m e n t violée (3). » A son tour , Ben tham r e p r o d u i s a n t 
la pensée de Hobbes et de Rousseau , a dit : « Droits, obligations, 
déli ts ne sont que la loi civile et péna le cons idérée sous dif férents 
aspects . »» Cette idée est t rop absolue, car l 'exécut ion de beaucoup 

(1) Rapport sur le projet <Tun code pénal pour l Etat de h Louisiane, p. 131. 
(2) Contrat social, 1. II, ch. s u . 
',3) Du citoyen, ch. xix, § 7. 



de d i s p o s i t i o n s d u droi t civil e s t a s s u r é e pa r d e s s anc t ions civiles. 
Mais s ' i l n ' e s t po in t exact de d i re q u e la loi c r imine l l e es t la sanc-
tion de t o u t e s les a u t r e s , il est vrai qu 'e l le es t la sanc t ion d 'un 
g r a n d n o m b r e de p r e s c r i p t i o n s du droi t civil (1). Ainsi , les 
a r t i c l es 336 et s u i v a n t s d u code péna l , qui p u n i s s e n t l ' adul tère , 
son t la s a n c t i o n de l 'ar t ic le -212 d u code civil, q u i p re sc r i t aux 
époux le devoi r de fidélité. La dé fense faite p a r l 'ar t ic le 146 du 
code c ivi l de con t rac te r u n s e c o n d m a r i a g e a v a n t la dissolution 
d u p r e m i e r es t complé t ée p a r l ' a r t ic le 340 du code p é n a l qu i 
p u n i t la b igamie . Les a r t ic les d u code pénal qu i p u n i s s e n t le vol, 
l ' abus d e conf iance , le f aux , l ' e sc roquer ie , etc. , on t pour objet 
d ' a s s u r e r le r e spec t des a r t ic les 344 et su ivan t s s u r le droi t de 
p r o p r i é t é . Les a r t ic les d u code civil, qu i p l a c e n t les m i n e u r s 
s o u s l ' a u t o r i t é de l e u r pè re e t m è r e ou de l e u r t u t eu r , son t sanc-
t i onnés p a r l ' a r t ic le 334 d u code p é n a l qui p u n i t l ' en lèvement 
des m i n e u r s , e tc . , e tc . 

Mais, d i r a - t -on , si la v io la t ion d ' une p resc r ip t ion législative 
suff i t p o u r cons t i tue r u n déli t e t e n t r a î n e r l ' appl ica t ion d ' une 
pe ine , l e l ég i s l a t eu r p o u r r a d o n c c r ée r des délits à volonté. Non, 
le p o u v o i r législat if n ' e s t p a s a b s o l u ; il y a des règles qu' i l doit 
o b s e r v e r d a n s l ' indicat ion des ac tes qu'il dé fend , avec u n e sanc-
tion p é n a l e . 1° La loi sociale ne p e u t r é p r i m e r que les ac tes qui 
t r o u b l e n t l ' o r d r e social ; 2° el le doit r e spec te r les dro i t s des ci-
t o y e n s ; 3° el le ne p e u t se m e t t r e en oppos i t ion a v e c la loi mora le . 

§ 1. — La loi p é n a l e n ' a en vue q u e le main t ien de l 'o rdre 
social , e l le ne p e u t a t t e ind re q u e les ac tes externes qui le 
t r o u b l e n t . Les pensées coupab l e s ne son t pas de son d o m a i n e (2). 
Celui q u i f o r m e le p r o j e t de tuer ou de voler es t déjà coupab le ; 
m a i s a u r ega rd de la j u s t i ce s o c i a l e , ces p ro je t s d 'homi-
cide e t d e vol ne s e r o n t é r igés en c r imes que s'ils on t été man i -
f e s t é s p a r u n c o m m e n c e m e n t d ' exécu t ion . « Le droi t des souve-
r a i n s p o u v o i r s , dit Sp inosa , se r a p p o r t e aux actes seuls (3). » 
Même e n ce qui c o n c e r n e les ac tes , ceux- là s e u l e m e n t peuven t 
ê t r e p r o h i b é s et p u n i s qu i s o n t nu i s ib les à la socié té . La jus t i ce 
sociale n ' e s t p a s c h a r g é e de fa i re r é g n e r la ver tu , ma i s de pro-
téger les d ro i t s , la l iber té , l ' honneu r , la p rop r i é t é , la vie des 

(1) « La sanction des deux codes principaux de l 'Empire devait se trouver dans le 
code pénal . . . La seconde cl isse des lois pénales a pour objet l'infraction des enga-
gements qu i résultent du droit civil. » (Rapport sur le livre IV du code pénal.) 

(2) Dig. 1. XLVlll, t. XIX, § 18. Cogitationispœnam nemo palitur. 
(3) Traité sur la liberté de penser. 

citoyens. L 'Etat se ra i t u n i n s u p p o r t a b l e tyran , s'il voula i t impose r 
aux ci toyens des devoi rs p u r e m e n t moraux , p u n i r des f au te s qu i 
ne cons t i tuen t pas un t roub le à l ' o rd re social . « Les vices, d isa i t 
Berlier, d a n s l 'Exposé d e s mot i fs , é c h a p p e n t à l ' e m p i r e des lois 
pénales , et il n ' a p p a r t i e n t q u ' à d ' au t r e s i n s t i t u t ions de p réven i r 
ou de d i m i n u e r l eu r s r avages . » L 'ar t ic le 5 de la Déclaration des 
droits de l'homme déf in i t e x a c t e m e n t le bu t de la loi : « La loi n 'a 
le droi t de d é f e n d r e q u e les ac t ions nu i s ib les à la socié té . » 

Assu rémen t , l ' obse rva t ion de toutes les ve r tu s m o r a l e s es t 
utile à la société ; u n e socié té c o m p o s é e de c i toyens char i t ab les , 
r econna i s san t s , m o d e s t e s et s incères , es t a u t r e m e n t for te q u ' u n e 
société où le m e n s o n g e , l ' o r g u e i l , l ' i ngra t i tude et l ' égo ï sme régne-
ront . Mais la char i t é , la r econna i s sance , la modes t i e , la s incér i té , 
quoique t rès uti les, ne s o n t pas i n d i s p e n s a b l e s a u m a i n t i e n de 
l 'o rdre social, qu i n ' e s t v é r i t a b l e m e n t c o m p r o m i s q u e p a r l ' i n j u s -
t ice. Tant q u e les c i toyens ne se n u i s e n t pas p a r des ac tes 
in jus tes , la société p e u t s u b s i s t e r à la r i gueu r . Voilà p o u r q u o i a u 
regard de la socié té , la j u s t i ce seule est ob l iga to i re , ga ran t i e pa r 
une sanc t ion péna le , t and i s q u e les a u t r e s ve r tu s ne peuven t ê t r e 
c o m m a n d é e s q u e p a r la m o r a l e et la re l ig ion . 

Lorsque la violat ion de la loi mora le est é r igée en déli t p a r le 
législateur , c ' es t pa r ce qu 'e l le a u n ca r ac t è r e ant isocia l . Si la 
just ice sociale puni t l ' homic ide , le vol, l ' incendie , la d i f f ama-
tion, etc. , ce n ' e s t po in t u n i q u e m e n t pa r ce q u e ces actes son t 
immoraux , m a i s pa rce q u ' e n po r t an t a t t e in te aux dro i t s des 
c i toyens ils t r o u b l e n t la socié té . Au regard de la loi sociale , le 
délit 11e peu t ê t re q u ' u n e in jus t i ce , la violat ion d ' u n devoir social . 

C'est pa rce q u e la jus t i ce sociale a s e u l e m e n t p o u r objet le m a i n -
tien de l ' o rd re social, qu 'e l l e p e u t a t t e i n d r e d e s fa i ts , qui n ' im-
pl iquent pas u n e in ten t ion c r imine l le , te ls q u e les b l e s su res invo-
lonta i res et au t r e s dél i ts non in ten t ionne l s , e t l es con t r aven t ions , 
a lors que ces fa i t s son t nuis ib les et ne p e u v e n t ê t re p r é v e n u s 
su f f i samment pa r des sanc t ions civiles. « La m a r c h a n d e d 'o ranges , 
dit Macau lay , qu i e n c o m b r e la r u e sera pun ie , t and i s q u ' u n 
avare qui a a m a s s é u n mi l l ion p o u r r a la isser m o u r i r d a n s un 
dépôt de mend ic i t é un vieil ami , s a n s q u ' u n t r i b u n a l ait le droi t 
de le p u n i r de sa ba s se s se , pa r ce q u e l ' e n c o m b r e m e n t de la voie 
publ ique es t au n o m b r e des m a u x con t r e lesquels l ' au tor i té 
pub l ique doit p ro t ége r la société et q u e la d u r e t é du c œ u r n ' e s t 
pas de ce n o m b r e . » Les a n c i e n s lég is la teurs , les anc i ens phi lo-



sophes n ' ava ien t p a s su f a i r e c e t t e d is t inc t ion de la loi et de la 
mora le . Les anc i ens codes s o n t r e m p l i s de p resc r ip t ions morales 
et re l ig ieuses . Ar is to te l u i - m ê m e ava i t c o m m i s cet te confus ion , 
quand il disai t : « Tou t ce qu i p r é p a r e e t p rodu i t la ver tu ent ière 
et par fa i te est du d o m a i n e de la loi (1). >» Grot ius est un de ceux 
qui ont su le mieux d i s t i ngue r la j u s t i c e sociale de la loi mora le . 
« Il ne f au t point pun i r , d isai t - i l , les p é c h é s qui ne r e g a r d e n t ni 
d i r ec t emen t ni i n d i r e c t e m e n t la socié té h u m a i n e . . . , car , puisqu ' i l 
ne rev iendra i t a u c u n e uti l i té a u x h o m m e s de la pun i t ion de ces 
sor tes de péchés , il f au t en l a i s s e r la vengeance à Dieu. » Le 
p rogrès de la législat ion c r imine l l e a cons i s t é en g r ande par t ie à 
la isser en d e h o r s de toute s a n c t i o n p é n a l e les f a u t e s envers 
Dieu et les f au te s enve r s les h o m m e s , qu i ne t r o u b l e n t pas suffi-
s a m m e n t l ' o rd re social . 

§ 2. — La miss ion de la j u s t i ce soc ia le é t an t de ma in t en i r 
l ' o rd re social pa r la p ro tec t ion d e s d ro i t s individuels , il en résul te 
que le l ég i s la teur es t t enu de r e s p e c t e r ces droi ts , « a n t é r i e u r s et 
supé r i eu r s aux lois posi t ives (2) ». Car « le b u t de toute associa-
tion pol i t ique est la conse rva t ion d e s dro i t s n a t u r e l s et impres-
cript ibles de l ' h o m m e . Ces d r o i t s son t la l iberté , la p ropr ié té , la 
sû re té et la r é s i s t ance à l ' oppress ion (3) ». Ainsi, sous pré tex te 
que l ' in térê t de la société exige l ' u n i t é re l ig ieuse , le légis la teur 
ne pou r ra j a m a i s violer la l ibe r t é de consc ience et é r iger en 
c r ime l ' a thé i sme o u l 'hérés ie . Ce r e s p e c t des dro i t s individuels 
et n o t a m m e n t de la l iberté de c o n s c i e n c e n ' ex i s ta i t p a s d a n s les 
législat ions de l ' an t iqu i té . On sait q u ' à A thènes et à Rome 
n o t a m m e n t le d r o i t e t la re l ig ion é ta ien t c o n f o n d u s , et que 
Socra te f u t mis à m o r t pour o f fense e n v e r s les d ieux. Le chris-
t i an i sme es t v e n u sépa re r ce qu i ava i t é t é c o n f o n d u et d i s t inguer 
le d o m a i n e de l 'É ta t e t le d o m a i n e d e s l iber tés indiv iduel les , en 
déc la ran t qu' i l fa l la i t r e n d r e à Dieu ce q u i est à Dieu et à César 
ce qu i est à César . M. Laboulaye , qui se p la isa i t à r é p é t e r ces 
bel les paro les , avai t b ien r a i son de d i re qu 'e l les ava ien t changé 
la face d u m o n d e e t a f f ranchi la consc ience . Mais, cette sage 

(1) Morale à Nicomaque, 1. V, ch. II, § i l . 
(2) Constitution du 4 novembre ISi8, arl. 3. 
(3) Art. 2 de la Déclaration des droits de l'homme. La Constitution de Penn-

sylvanie, votée eu 1176, avait déjà dit : « Les objets de l'institution et du maintien 
de tout gouvernement doivent être d'assurer l'existence du corps politique de l'État, 
de le protéger et de donner aux individus qui le composent la faculté de jouir de 
leurs droits naturels. » 

dis t inct ion du d o m a i n e de l 'É t a t e t du d o m a i n e des dro i t s indi-
viduels ne se fit q u e t r è s l e n t e m e n t : p e n d a n t de longs siècles 
après l ' appar i t ion d u c h r i s t i a n i s m e , la confus ion pers i s ta d a n s 
la légis la t ion e n t r e la re l igion e t l 'É ta t ( l ) . 

C'est a u x Eta ts -Unis d ' A m é r i q u e (2) q u ' a p p a r t i e n t l ' h o n n e u r 
d 'avoir p lacé p o u r la p r e m i è r e fo is les ques t ions re l ig ieuses en 
dehors du pouvo i r législat if . Ce p r inc ipe de la sépa ra t ion de la 
re l igion et du droi t est a u j o u r d ' h u i r e c o n n u par la p l u p a r t des 
légis lat ions m o d e r n e s . Tou te fo i s , d a n s son appl ica t ion, il r es te 
encore d e s p rog rè s à r éa l i se r . M ê m e en F rance , s o m m e s - n o u s 
bien s û r s de p o s s é d e r u n e l ég i s l a t i on qu i r e spec te complète-
m e n t les l ibe r tés de consc i ence et d ' assoc ia t ion et qui ne t r a n s -
forme p a s en déli t l ' exercice d e ces d ro i t s n a t u r e l s ? A ce point 
de vue , n 'es t - i l p a s encore ut i le d e r a p p e l e r cet te belle paro le de 
B o s s u e t : « Tou t g o u v e r n e m e n t é t a n t établi p o u r a f f ranch i r les 
h o m m e s de toute oppress ion e t de tou te violence, la l iber té des 
pe r sonnes est un droi t sacré d e la n a t u r e et de la société ? » 

§ 3. — La j u s t i c e sociale e s t d i s t i n c t e de la loi mora l e et reli-
g ieuse . Mais il ne f au t pas en c o n c l u r e q u e la loi sociale peu t 
p re sc r i r e ce q u e d é f e n d la loi m o r a l e et d é f e n d r e ce qu 'e l le p re s -
crit . La société , en effet, n ' e x i s t e q u e p o u r p e r m e t t r e à l ' h o m m e 
d ' exe rce r ses d ro i t s e t de r e m p l i r s e s devoi rs ; elle ne peu t r ien 
faire p o u r l ' e m p ê c h e r d ' a c c o m p l i r la loi mora l e , qu i est la règle 
de ses ac t ions . La loi posi t ive ne do i t donc j a m a i s ê t r e con t ra i r e 
à la loi m o r a l e . 

C'est p o u r a s s u r e r l ' exécut ion d e la loi mora l e , en t an t qu 'e l le 
est exigée pa r l ' in té rê t social, q u e l 'ar t ic le 6 d u code civil dé fend 
aux c i toyens de dé roge r p a r d e s c o n v e n t i o n s par t i cu l iè res aux 
lois q u i i n t é r e s s e n t les b o n n e s m œ u r s ; q u e l 'ar t icle 900 du 

(1) Ou sait (pie sous l'ancien rég ime le droit français punissait l'hérésie, 
l 'athéisme, le sacrilège, le blasphème. Pa r arrê t du 13 mars 1721, le nommé Charles 
l'Herbée fu t encore condamné pour b lasphème à avoir la laugue coupée; « ce fait 
à être conduit en place de Grève pour y être brûlé vif, ses cendres jetées au vent 
et son procès brûlé, tous et un chacun de ses biens acquis et conlisqués au roi ». 
Quelques années après eut lieu le supplice du chevalier de la Barre. 

(2) L'article le r des articles additionnels de la Constitution des Etats-Unis d'Amé-
rique porte que « le Congrès ne pourra établir uue religion d'État, ni défendre le 
libre exercice d'une religion. » L'article 2 de la Déclaration des droits des Habi-
tants de l'Etat de Pennsylvanie, votée en 1776, est ainsi conçu : « Tous les hommes 
ont le droit naturel et inaliénable d ' adore r le Dieu Tout-puissanl de la manière qui 
leur est dictée par leur couscieuce et l eurs lumières.. . Aucune puissance dans l'Etat 
ne peut ni ne doit s 'arroger l'exercice d ' une autorité qui puisse, dans aucun cas, 
lui permettre de troubler ou de gêner le droit de la couscieuce dans le libre exercice 
du culte religieux. » 
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m ê m e code r é p u t é n o n écr i t es , d a n s t o u t e s d i s p o s i t i o n s e n t r e -
vi fs ou t e s t a m e n t a i r e s , les c l ause s c o n t r a i r e s a u x b o n n e s m œ u r s ; 
q u e l e s a r t i c l e s 1131, 1133 d é c l a r e n t s a n s effet l e s c o n v e n t i o n s 
con t r a i r e s aux b o n n e s m œ u r s . 

Les c r i m e s , l e s dé l i t s l e s p l u s g raves , p u n i s p a r le code 
péna l , s o n t d e s v io la t ions d e la loi m o r a l e . 11 e s t v ra i q u e la 
socié té p e u t a u s s i d é f e n d r e avec u n e s a n c t i o n p é n a l e des ac t e s 
nu i s ib l e s n o n i n t e n t i o n n e l s , e t q u e M . Cousin s ' e s t t r o m p é e n d i san t 
qu ' i l n ' y a p a s de p e i n e s p o u r l e s dé l i t s i n v o l o n t a i r e s (1). La loi, 
en effet , p u n i t l ' h o m i c i d e et les b l e s s u r e s i n v o l o n t a i r e s e t u n 
g r a n d n o m b r e d e dé l i t s n o n i n t e n t i o n n e l s . M. Guizot a c o m m i s l a 
m ê m e e r r e u r q u e M. Cous in en d i s a n t q u e la soc ié té n ' a d ro i t 
q u e s u r le c r i m e (2). Si le l ég i s l a t eur n e p u n i s s a i t q u e le c r ime , il 
d e v r a i t l a i s s e r i m p u n i s un t r è s g r a n d n o m b r e de fa i t s , q u i ne c o u s 
t i t uen t p a s d e s c r i m e s e t q u i s o n t à b o n droi t f r a p p é s de p e i n e s , 
soi t c o m m e dé l i t s , so i t c o m m e c o n t r a v e n t i o n s ; m a i s ces dé l i t s 
n o n i n t e n t i o n n e l s , c e s c o n t r a v e n t i o n s s u p p o s e n t t o u j o u r s u n e 
faute. 

Il es t s o u v e n t diff ici le de d i s t i n g u e r les cas d a n s l e s q u e l s il 
f a u t f r a p p e r d ' u n e s a n c t i o n p é n a l e les ac t e s nu i s ib l e s à la soc ié t é . 
Dans ce t o r d r e d ' i d é e s , j ' e s t i m e q u e le l ég i s l a t eu r d o i t ê t r e s o b r e 
d ' i n c r i m i n a t i o n s n o u v e l l e s , q u e la s a n c t i o n p é n a l e n e doi t ê t r e 
éd ic tée q u e l o r s q u e l ' i n t é r ê t soc ia l à s a u v e g a r d e r e s t i m p o r t a n t , 
e t qu ' i l n e p e u t p a s ê t r e s u f f i s a m m e n t p r o t é g é p a r la s anc t i on 
civi le . T r o p s o u v e n t , en s e m b l a b l e m a t i è r e , le l ég i s l a t eu r a 
éd ic té d e s p e i n e s e x c e s s i v e s , o u b l i a n t q u e la s évé r i t é de la loi 
p e u t ê t r e r e m p l a c é e p a r la v ig i lance de la pol ice e t p a r de sages 
m e s u r e s p r é v e n t i v e s . 

Les lo i s d e v r a i e n t ê t re f o n d é e s « s u r la p r e m i è r e de tou te s 
les lois, q u i es t c e l l e d e la n a t u r e , c ' e s t - à - d i r e s u r la d ro i t e ra i -
son et l ' équ i t é n a t u r e l l e » (Bossue t ) . Mais, d a n s t o u s les t e m p s 
et d a n s t o u s l e s p a y s , il y a eu d e s lois q u i on t violé le dro i t n a t u -
r e l . Que d e l o i s b a r b a r e s , q u e de lois i n j u s t e s o n t é t é éd ic tées ! 
« Que de d é c r e t s p e r n i c i e u x , e m p o i s o n n é s , qu i n e m é r i t e n t pas 
p lus le t i t re de lo i s q u e les c o n v e n t i o n s d ' u n e a s s e m b l é e de bri-
g a n d s (3) 1 » Que l l e d i f f icul té a é p r o u v é e la r a i son d e s lég is la -
t e u r s à r e c o n n a î t r e ce qu ' i l f a u t p e r m e t t r e e t ce qu ' i l f inît dé -

(1) Du vrai, du beau et du bien, 14* leçon, p . 359. 
(2) De la peine de mort. 
(3) Cicéron, De l.egibus, 1. II, n° a. 

f e n d r e ! Il s e m b l e qu ' i l n ' y a r i e n d e p lu s facile q u e l ' app l ica t ion 
du droi t n a t u r e l et p o u r t a n t r i e n n ' e s t p lu s diff ici le, q u a n d on so r t 
des g é n é r a l i t é s ; t a n t la r a i son e s t su j e t t e à l ' e r r e u r , q u a n d le 
l ég i s la teur se l a i s se d o m i n e r p a r d e s c o n s i d é r a t i o n s exc lus ives 
d 'ut i l i té , p a r d e s p r é o c c u p a t i o n s po l i t i ques I Q u e d e fo is la loi, 
q u i ne d e v r a i t ê t r e q u e la r a i s o n écr i te , n ' a é té q u ' u n ac te d e 
dé ra i son ! 

DÉFINITION nu DÉLIT. — Les r è g l e s q u e n o u s a v o n s p o s é e s 
v o n t n o u s c o n d u i r e à la d é f i n i t i o n d e l ' ac te p u n i s s a b l e . B e n t h a m 
a déf in i le dél i t « u n e ac t ion à l aque l l e le l ég i s l a t eur a t t a c h e u n e 
pe ine ». D ' a p r è s le code d u 3 b r u m a i r e a n IV, « f a i r e ce que d é -
f enden t , n e p a s fa i re ce q u ' o r d o n n e n t les lois, qu i on t p o u r ob j e t 
le m a i n t i e n de l ' o r d r e socia l e t l a t r anqu i l l i t é p u b l i q u e , es t u n 
déli t ». Ces d e u x dé f in i t ions , en n e r a t t a c h a n t p a s la loi pos i t ive à 
la loi m o r a l e , s e m b l e n t d o n n e r au l ég i s l a t eur le pouvo i r de c r é e r 
a r b i t r a i r e m e n t les dél i t s . 11 e s t n é c e s s a i r e d ' a j o u t e r q u e la p r e s -
cr ip t ion légale, d o n t la v io la t ion c o n s t i t u e le dél i t , e s t u n devo i r 
social . En effet , si on n ' ex ige p a s q u e le p o u v o i r législat i f soi t 
l imi té p a r la jus t i ce , si on n e r a t t a c h e p a s les p r e s c r i p t i o n s légis-
la t ives à la p r o t e c t i o n d u d r o i t ou à l ' ob se rva t i on d ' u n devo i r 
social , ces p r e s c r i p t i o n s s e r o n t a r b i t r a i r e s ; l ' i n o b s e r v a t i o n d e 
la loi s e ra u n déli t , m ê m e q u a n d la loi sera i n i q u e ; le d ro i t ne 
r é s u l t e r a p l u s que de la v o l o n t é d u l ég i s l a t eu r . 

Dans son b e a u t ra i té de Philosophie du droitpénal, M. F r a n c k 
défini t le dél i t « la violat ion n o n p a s d 'un devo i r , m a i s d ' u n 
droi t ind iv idue l ou collectif f o n d é s u r la loi m o r a l e » (1). Cet te 
déf in i t ion , b e a u c o u p p l u s p h i l o s o p h i q u e q u e les d e u x p récé -
den t e s , a le mé r i t e de r a t t a c h e r la loi pos i t ive à la loi m o r a l e . 
C e p e n d a n t , e l l e sou lève p l u s i e u r s o b j e c t i o n s : t ou t e v io la t ion d ' u n 
d ro i t ne d o n n e p a s l ieu à l ' app l i ca t i on d ' u n e p e i n e ; le d ro i t 
p e u t ê t r e p r o t é g é p a r u n e s a n c t i o n p é n a l e ou p a r u n e s anc t i on 
civile. D a n s bien d e s cas , la s a n c t i o n civile suf t i t ; el le se p r o -
dui t sous la f o r m e d ' u n e ac t i on en d o m m a g e s - i n t é r ê t s , ou en 
nul l i té d ' ac t e s f r a u d u l e u x , e tc . — En ou t r e , il es t d e s cas où 
le dél i t cons i s t e , n o n d a n s la v io la t ion d ' u n d ro i t , m a i s d a n s la 
violat ion d ' u n d e v o i r . Ains i , le r e f u s d ' u n se rv ice d û l é g a l e m e n t , 
le v a g a b o n d a g e , la m e n d i c i t é , la r ébe l l ion , l ' i v resse p u b l i q u e , 

(1) P. 133. 



les mauva i s t r a i t emen t s envers les a n i m a u x cons t i tuen t la viola-
tion d ' u n devoi r social e t non la violat ion d ' u n droi t . — Il y 
a, en ou t re , des dél i ts d ' inact ion qui sont pun i s , bien qu'i ls 
ne v io lent aucun droi t (1). Ainsi, aux t e r m e s des ar t ic les 346, 
347, la p e r s o n n e qui, a y a n t t rouvé un e n f a n t nouveau-né , ne le 
r e m e t pas à l 'officier (le l 'é ta t civil, ou celle qui , a y a n t ass is té à 
u n accouchemen t , n 'en fai t p a s la déc la ra t ion , s o n t p u n i e s pour 
un fait d ' inac t ion . De m ô m e , les t é m o i n s et les j u r é s qui 
r e f u s e n t de c o m p a r a î t r e en jus t ice s ans excuse légi t ime (2). 

Je crois q u e le dél i t peu t être plus e x a c t e m e n t déf in i : la vio-
lation d 'un devoi r social exigé p o u r le ma in t i en de la société. <• Le 
déli t , dit I lossi , c 'es t la violat ion d 'un devoi r e n v e r s la société ou 
les ind iv idus exigible en soi et utile. » Cette déf ini t ion fai t bien 
r e s so r t i r le c a r ac t è r e ant isocia l du dél i t . Je crois qu 'on pou r r a i t 
l ' accen tuer encore en d i san t q u e le dé l i t n ' e s t q u e la violation 
d ' u n devoir social (3). En effet , la violat ion d ' u n devoi r e n v e r s 
les ind iv idus n ' e s t pun i s sab l e q u e lo rsqu 'e l le of fense la société en 
m ê m e t e m p s que le c i toyen qu i es t d i r e c t e m e n t lésé ; « il n 'es t 
a u c u n s c r imes , ni dél i ts qu i n ' a l l è ren t la t ranqui l l i té pub l ique à 
u n deg ré q u e l c o n q u e » (4). Voilà p o u r q u o i la société, p a r l'or-
gane d u min i s t è re publ ic , pou r su i t l ous les c r i m e s et délits au 
nom de l ' o rd re publ ic , s a n s que le d é s i s t e m e n t de la par l ie lésée 
pu isse , en règ le généra le , a r r ê t e r l ' ac t ion pub l ique . En effet, 
m ê m e q u a n d la vic t ime d ' u n vol est dé s in t é r e s sée , la sécuri té 
p u b l i q u e exige la pun i t ion d u coupab le ; l a p r é s e n c e d ' u n voleur 
d a n s la société est u n e cause d ' inqu ié tude p o u r tous les c i toyens ; 
ce voleur , s'il r e s t a i t i m p u n i , se ra i t e n c o u r a g é à r e c o m m e n c e r , e t 
f e ra i t n a î t r e des imi t a t eu r s (3). Le m e u r t r i e r d ' u n h o m m e , dit 
Mahomet , doi t ê t r e cons idé ré c o m m e un e n n e m i du genre 
h u m a i n (6). Celui qu i a t t en te aux lois de la société, quand 

(1) « Bien souvent on se rend coupable en négligeant d'agir et non pas seule-
ment en agissant. » (Marc Aurèle, I. IX, § 5.) 

(2) Article 236. 
(3) C'est la définition qui vient d'être donnée par le projet du code pénal du can-

ton de Neufchàtel ; <• le délit, dit l 'art. 1er, e s l u u e v j 0 | a l i 0 U j e s devoirs imposés 
par la loi dans l'intérêt de l 'ordre social. » (Bulle t in de la Société générale des 
prisons, janvier 1890.) 

(4) Motifs du code pénal, I. III. t . 1 " . ch. m . 
(5) « Quiconque a tué Laïus, dit Œdipe , voudrait peut-être d'une main aussi har-

die attenter à mes jours ; en le vengeant, c'est moi-même que j e sers.. . Tous les 
mortels vont imiter son forfait , si la cause d'un scélérat, d'uu parricide triomphe, 
si l ' impunité leur est assurée. Ali ! bien des attentats menacent désormais les 
pères : la main de leurs enfants est levée sur eux . >. (Eschyle, les Euménides.) 

(li) Le Koran, V.35. 

m ê m e il ne f e ra i t t o r t q u ' à u n individu, es t devenu coupab le 
enve r s tout le c o r p s socia l (1). Si la cou r de cassa t ion cons idère 
c o m m e coupab le le compl i ce du suicidé, « c 'est pa rce que les 
lois qui p r o t è g e n t la vie d e s h o m m e s sont d ' o rd r e publ ic , q u e les 
c r imes et dél i ts c o n t r e les p e r s o n n e s ne b lessent pas m o i n s l ' inté-
rê t géné ra l de la socié té q u e la sû re t é individuelle des c i toyens ». 

Il n 'y a p a s u n dél i t qu i ne soit la violat ion d ' u n devoi r social . 
Le v a g a b o n d , le m e n d i a n t , l ' h o m m e ivre su r la voie pub l ique , 
celui qu i b ru t a l i s e un a n i m a l su r la voie publ ique , celui qui 
r e fuse un service pub l i c , celui qui . a y a n t t rouvé un e n f a n t nou-
veau-né , ne le p r é s e n t e pas à l 'off icier de l 'état-civil , tous ces 
d é l i n q u a n t s ne l è sen t les droi ts de pe r sonne , ma i s ils violent un 
devoir social . 

D ' ap rè s M. Garofa lo , le dé l i t n a tu r e l ne sera i t p lus la violation 
d 'un droi t ind iv idue l o u d ' u n devoir social, m a i s la violat ion 
du s e n t i m e n t m o y e n de pi t ié ou de probi té . Cette définit ion m e 
para î t incomplè te et a r b i t r a i r e ; elle ne comprend pas 1111 g r and 
n o m b r e d ' ac t e s nu i s ib l e s et coupables qui violent des devoi rs et 
des s e n t i m e n t s de f ami l l e . Ainsi, l ' adu l tè re n ' é t an t q u e la viola-
tion d ' u n devoir 11e doi t pas , d ' a p r è s M. Garofalo , ê t re cons idé ré 
c o m m e 1111 dél i t (2). La p u d e u r é t an t aux yeux d u mag i s t r a t 
italien 1111 s e n t i m e n t ar t i f ic ie l qu i n ' e s t p a s ép rouvé pa r tout le 
m o n d e , l 'acte qu i viole ce s e n t i m e n t n 'es t pas davan tage , selon 
lui, u n dél i t na tu re l . Il é ca r t e de m ê m e un cer ta in n o m b r e d ' ac tes 
dir igés c o n t r e l 'État , le pa t r io t i sme « n ' é t a n t p l u s , de n o t r e 
t e m p s , a b s o l u m e n t néce s sa i r e à la mora l i t é de l ' individu » (3), 
M. Garofalo convien t q u e la dése r t ion , la t r ah i son , l ' e sp ionnage 
sont , il e s t vrai , d e s c r i m e s en temps de g u e r r e , ma i s il p ré tend 
qu ' i l s c e s s e n t d ' ê t r e d e s dél i ts na tu re l s en t e m p s de paix . Pour -
quoi cela ? Est -ce q u e ce lu i qu i t r ah i t sa patr ie , en t e m p s de paix, 
n 'es t pas un misé rab le ? Est -ce que sa condui te n 'o f fense pas la 
consc ience pub l ique ? 

Je 11e vois pas p o u r q u o i M. Garofalo r e s t r e in t a ins i le déli t na -
turel à la violat ion d u s e n t i m e n t moyen de pitié et de probi té ? 
A ce po in t de v u e sa déf in i t ion est i ncomplè t e . Elle est , en ou t r e , 
a rb i t r a i r e . En effet , e s t - ce q u e le m a n q u e de pi t ié suff i t pou r 
cons t i tue r 1111 d é l i t ? Es t -ce q u e l ' absence de pi t ié n ' ex is te p a s 

(1) Franck, p . 120. 
(2) Criminologie, p . 83. 
(3) Ibid., p . 15. 



chez l ' h o m m e qu i tue 1111 an imal ? Donc, a ins i q u e le fai t obser-
ver M. Beauss i r e , ce n 'es t p a s p o u r l ' u n i q u e ra i son qu'i ls 
a t t e s t en t un m a n q u e de pi t ié , q u e les m e u r t r e s et les coups et bles-
s u r e s son t c o n d a m n é s p a r l ' op in ion . 11 f a u t a r r i ve r a u respect 
de la personne , h u m a i n e , à l ' inviolabi l i té d e la vie h u m a i n e , à 
l ' idée d u droi t e t d u devoi r p o u r t rouve r u n délit d a n s la viola-
t ion de ce devoir . En ou t r e , le m a n q u e de pit ié, m ê m e à l 'égard 
d ' u n e p e r s o n n e , p e u t cons t i t ue r u n e g rave f a u t e m o r a l e m a i s 
non u n déli t . Ainsi, l e c i toyen qui , r e n c o n t r a n t u n b lessé , 1111 ma-
lade é t endu su r un c h e m i n , 11e v e u t pas les ass i s te r , u n fils ingra t 
qui , devenu r iche , s a n s éga rd p o u r le g r a n d â g e et les infir-
mi tés de son p è r e , r e f u s e de le s e c o u r i r , sont des ê t r e s s ans 
c œ u r et s ans p i t ié , m a i s , p e n d a n t qu ' i l s t o m b e n t s o u s le mép r i s 
publ ic , ils é c h a p p e n t à la r é p r e s s i o n sociale (1). 

On se d e m a n d e a u s s i p o u r q u o i M. Garofa lo p r o p o s e de ne pu-
nir q u e la violat ion d u s e n t i m e n t moyen d e p r o b i t é . N'est- i l pas 
à c r a ind re qu ' en p r e n a n t la m o y e n n e de ce s e n t i m e n t , la j u s t i ce 
se con ten te de peu , e t qu ' e l l e la i sse i m p u n i s d e s ac t e s de t rom-
per ie p o u r l e sque l s la m o y e n n e des e sp r i t s , s u r t o u t d a n s les 
vil les de c o m m e r c e , e s t t rès i n d u l g e n t e ? 

M. T a r d e , t r o u v a n t i n s u f f i s a n t e la déf ini t ion du délit par 
M. Garofalo, a e s s a y é d e l à c o m p l é t e r ; il e s t i m e q u ' u n ac te n ' e s t 
pas dé l ic tueux pa r le s eu l fai t qu ' i l o f fense le s e n t i m e n t m o y e n de 
p i t ié et de p rob i t é et p r o p o s e d ' a j o u t e r q u e ce t ac te doi t ê t r e 
j ugé dél ic tueux p a r l 'opinion (2). Cette déf ini t ion 11e d i f f è r e 
po in t en réal i té d e ce l le de M. Garo fa lo . En effet , le s e n t i m e n t 
moyen de pi t ié et de p rob i t é n ' e s t a u fond q u e l 'opinion 
p u b l i q u e . Les d e u x déf in i t ions de M. Garo fa lo et de M. T a r d e m e 
pa ra i s sen t , en ou t r e , p r é s e n t e r l ' i nconvén ien t de ne p a s r a t t a c h e r 
le déli t à la v io la t ion de la loi m o r a l e ; en a d m e t t a n t q u e le déli t 
r ésu l te de l 'op in ion , ils s u p p o s e n t qu ' i l est conven t ionne l , et que 
l 'acte cessera i t d ' ê t r e dé l i c tueux si l 'opinion vena i t à c h a n g e r . 

Dans la défini t ion qu ' i l a d o n n é e d u dél i t , M. Beauss i r e fait 
j u s t e m e n t r e s s o r t i r le c a r a c t è r e intentionnel q u e doi t p r é s e n t e r 

(1) On ne peut, en outre , apprécier toujours la bonté d'un homme par sa sensibi-
lité ; un homme froid, bour ru , peut avoir un ereur excellent, et un autre sensible, 
plein de pitié, peut être égoïste. On sait qu 'au xvu: c siècle il y avait beaucoup plus 
d 'âmes sensibles qu'au x v u e siècle; y avait-il au tan t de nobles âmes et de cons-
ciences rigides ? La pit ié n ' implique pas toujours le sentiment et la prat ique du 
devoir ; elle tient beaucoup aux nerfs et à l ' imagination. On constate souvent une 
extrême sensibilité chez les débauchés contre nature . 

(2) Criminalité comparée, p . 18". 

l 'acte pun i s sab le : « Le délit, dit-il, e s t u n e a t t e in t e in ten t ionne l le 
et volontaire à l 'un des droi ts q u e les lo is on t c o n s a c r é s et don t 
la société a le devoir de r é p r i m e r la v io la t ion (1). » Il e s t exac t 
que , lorsqu ' i l s 'agi t de c r imes ou de dé l i t s de droi t c o m m u n , 
l 'acte n ' e s t pun i s sab le que s'il a été c o m m i s avec in t en t ion . Ce 
p r inc ipe a é té p r o c l a m é pa r t ous les l ég i s l a t eu r s . Ainsi, l ' a n -
c ienne législat ion des Hébreux d i s t i ngue avec soin l ' homic ide 
involonta i re de l ' homic ide in ten t ionne l . « Si q u e l q u ' u n f r appe u n 
h o m m e avec le dessein de le tuer, qu ' i l so i t puni de m o r t (2). » 
On lit de m ê m e d a n s les Lois d e M a n o u « L ' h o m m e qui s 'es t préci-
pité i m p é t u e u s e m e n t su r un b r a h m a n e avec l'intention de le 
tuer d e m e u r e r a cent a n n é e s en en fe r (3). » Pla ton a mis aussi en 
lumière la nécess i té d ' une in ten t ion m é c h a n t e p o u r cons t i t ue r 
un c r ime : « Ce n 'es t pas p r éc i s émen t s u r ce q u e que lqu 'un a u r a 
donné ou pr is une chose à u n a u t r e qu ' i l f au t p r o n o n c e r q u ' u n e 
action es t j u s t e ou in jus te , ma i s l e l é g i s l a t e u r doi t e x a m i n e r si 
Cintention de celui qui fait le bien ou le mal à autrui est droite 
et juste, e t j e t e r en m ê m e t e m p s les y e u x su r ces deux choses , 
l ' in jus t ice et le to r t c ausé (-1) ». 

P o u r savoir si u n e action es t i n ju s t e , Aris tote r e c o m m a n d e 
auss i de r e c h e r c h e r d a n s quel le in ten t ion elle a é té fai te, « car , 
dit-il, la m é c h a n c e t é et l ' in jus t ice c o n s i s t e n t p r inc ipa l emen t 
dans le bu t q u ' o n se p ropose . Les m o t s don t on se se r t dé s ignen t 
Y intention de celui qui agit . Te ls s o n t i n j u r e et vo l ; car tout 
h o m m e qui en f r a p p e u n au t r e ne lui fa i t pas une i n j u r e . La fin 
qu'il se p ropose le r e n d seul c o u p a b l e . . . De m ê m e on ne doit p a s 
qual i f ier de vo leur tout h o m m e qui p r e n d u n e chose à la dé robée , 
à moins qu'il n ' a i t l a volonté de nu i re et de se l ' app rop r i e r (5). « S'il 
e s l ques t ion d ' im acte, il f au t r e g a r d e r à l'intention..., il i m p o r t e 
d ' appréc ie r le bu t q u e l 'agent p o u r s u i v a i t (6). » En effet, « l ' in ten-
tion juge nos ac t ions », su ivan t le m o t de Montaigne, e m p r u n t é 
pa r lui à R a y m o n d Sebon , qui avait d é j à dit : « Nos ac t ions se 
j u g e n t pa r no t re volonté ou in t en t ion . » [Essais de Montaigne, 
1. I, ch . v u ; Théologie naturelle d e R a y m o n d Sebon , t r a d . 
M o n t a i g n e , c h . LXXXIV.) 

(1) Principes du droit, p. 14"'. 
(2) Exode, xx i , 12. 
(3) L. II, § 206. 
(4) Les toi*. IX. p. 114. 
(5) Rhétorique, I. ch. x in , § 1. 
(6) Marc Anrèle, VII. § 4. 



La définit ion du délit d o n n é e pa r M. B e a u s s i r e ne comprend pas 
t ous les fai ts p u n i s s a b l e s ; elle ne p e u t s ' app l i que r à un grand 
n o m b r e de dél i ts non in t en t ionne l s qui s o n t p u n i s p a r les législa-
t ions posi t ives et qui do iven t l 'ê tre, te ls q u e l ' homic ide et les bles-
s u r e s involonta i res , les incend ies i nvo lon ta i r e s , l es inf rac t ions 
aux lois su r la chasse , la pêche , l ' épizoot ie , l 'exercice illégal de 
la médec ine , de la pha rmac i e , etc. En effet , d a n s toutes les légis-
la t ions posi t ives il y a deux par t i e s d i s t inc te s , l ' une punissan t , 
sous les n o m s de c r imes et dél i t s , les f a i t s r é p r o u v é s pa r la loi 
m o r a l e et nu is ib les à l 'o rdre social, l ' au t r e p u n i s s a n t , sous le 
n o m de con t r aven t ions , de dél i ts c o n t r a v e n t i o n n e l s , de délits 
non in ten t ionne l s , les fa i t s qu i ne son t q u e des in f rac t ions ;'i des 
p resc r ip t ions législat ives, p r i s e s en vue de l ' in térê t social. Aris-
tole (1) a pa r f a i t emen t d i s t i ngué ces d e u x p a r t i e s d is t inc tes de 
toute législat ion posi t ive. «La jus t i ce po l i t i que (sociale), dit-il, se 
divise en deux espèces : l ' u n e n a t u r e l l e et l ' au t re légale ; la 
jus t i ce na ture l le qu i a pa r tou t la m ê m e f o r c e et qui ne dépend 
ni des op in ions ni des déc re t s des h o m m e s ; la jus t i ce légale qui 
r ega rde les ac t ions ind i f fé ren tes en e l l e s - m ê m e s , m a i s qui cessent 
de l 'ê t re dès q u e la loi v ien t à les p r e s c r i r e ou à les dé fendre . » 

En a t t a c h a n t u n e pe ine , c o m m e s a n c t i o n , à la violat ion d 'une 
p resc r ip t ion légale, la société fai t u n e c h o s e uti le, ma i s fait-
el le u n e chose j u s t e ? O ù puise- t -e l le le d ro i t d ' inf l iger u n e peine 
à celui qui a violé la lo i? Dans la loi m o r a l e qu i a t t a c h e la peine 
à la f a u t e . Celui q u i a désobé i a la loi a c o m m i s u n e fau te , il 
mér i te u n e puni t ion . S a n s doute , la soc ié té n 'es t p a s obligée de 
p u n i r tou tes les f au tes , elle ne peut p u n i r q u e cel les qu i t roublent 
l ' o rd re social e t qu i ne p e u v e n t ê t re r é p r i m é e s s u f f i s a m m e n t par 
des s anc t ions civiles. A ce po in t de vue , M. Guvau a parfa i te-
ment r a i son de di re q u e « le l ibre a r b i t r e et la responsabi l i t é 
abso lue à eux seu ls ne l é g i t i m e n t p a s l ' app l ica t ion d ' u n châ t iment 
social et q u e la société ne peu t a p p l i q u e r u n e p e i n e q u e lorsqu'el le 
est nécessa i r e et eff icace (2) ». Il ne suff i t pas , en effet, qu ' une 
faute ait été commise et q u e la pe ine soi t m é r i t é e p o u r q u e la 
société ait le droi t de l ' in f l ige r ; il faut q u e la pe ine soit, en 
ou t re , ind i spensab le à la sécur i té p u b l i q u e , qu ' i l n 'y a i t pas 
d ' a u t r e moyen de fa i re r e s p e c t e r la loi. Mais dès qu 'e l le est 
nécessa i r e , la socié té a le droi t de l ' app l ique r à celui qui a violé 

(1) Morale. 1. V, ch. vu. 
(2) Esquisse d'une morale sans obligation ni sanction, p . 171. 

la loi, p a r c e q u e le coupable l'a méritée. Ne faut-il p a s qu ' i l y 
ait un r a p p o r t nécessa i r e e n t r e la f au t e et la pe ine , p o u r q u e des 
c r imine ls v i e n n e n t que lque fo i s s e l ivrer e u x - m ê m e s à la jus t ice , 
r é c l amer l ' appl ica t ion de la p e i n e , t r o u v e r u n e sor te de sa t is fac-
tion m o r a l e d a n s la peine s u b i e ? Il l e u r s emble q u ' e n sub i s san t 
la pe ine ils acqu i t t en t la de t t e q u ï t ë ' on t con t rac tée enve r s la 
société, le j o u r o ù ils ont v io lé s e s lois (1). Cette pensée l eu r 
d o n n e d u courage au m o m e n t d e l ' exécu t ion ; car « q u i c o n q u e a 
mér i t é la pe ine l ' a t t end » ( S é n è q u e , Le t t r e CV) et s 'y rés igne . 
Lo r sque l ' e x - d o u a n i e r M e u n i e r , qu i a é té exécuté le 11 jui l let 
1891, est allé à l ' é c h a f a u d , il s ' e s t éc r ié : « Je vais mourir en 
homme qui paie sa dette », e t il e s t m o r t c o u r a g e u s e m e n t . A 
l ' audience , il ava i t dit auss i : « Je d e m a n d e l ' é cha faud , m e s 

c r imes m e fon t h o r r e u r . » 
Ou'on ne se m é p r e n n e pas s u r m a p e n s é e ; j e ne dis pas q u e 

F expiation soit le bu t de la p e i n e , q u e la jus t ice sociale pun i t 
p o u r faire expier a u c o u p a b l e le m a l m o r a l de son ac t ion . La 
peine n ' e s t édic tée que c o m m e s a n c t i o n de la loi pour en a s su -
rer le r e spec t , el le ne doi t ê t r e a p p l i q u é e q u e d a n s la m e s u r e 
nécessa i re p o u r ob ten i r ce r é s u l t a t . Il ne fau t p a s r eche rche r s, 

l a pe ine égale la pe rve rs i t é , m a i s si elle p rév ien t s u f f i s a m m e n t 
le fait p roh ibé . J ' adme t s e n c o r e avec M. Guyau q u o n s efforce 
d 'ob ten i r « le m a x i m u m de d é f e n s e sociale avec le m i n i m u m 
de sou f f r ance individuel le » (p . HO). Tou t e s les fois q u e l a souf -
f rance individuel le du d é l i n q u a n t p o u r r a ê t re d i m i n u é e , s a n s 
nui re à la sécur i té p u b l i q u e , l e l ég i s la teur ^ w a a d o u a r a 
peine. Aussi , il p o u r r a a b a i s s e r la p e i n a s , un déh t , au t re fo i s 
f r équen t , v ien t à d i m i n u e r b e a u c o u p et fait cour i r m o i n s de 
danger q u e pa r le pa s sé à la soc i é t é . Le juge su ivra auss i 
né ,ne r èg le s ' i l a à j u g e r u n d é l i n q u a n t d 'occas ion r e p e n t a n t , 

a cédé pour la p r e m i è r e fo is à un m o m e n t d ' e n t r a î n e m e n t ; 
•U a la convic t ion q u ' u n e c o n d a m n a t i o n indu lgen te , s a n s compro -

met t re a u c u n in t é rê t social , s e r a suf f i san te , il n ira po in t s a t ta -
cher exc lus ive inen t au d e g r é d u ma l mora l r é s u l t a n t de la fau te 

Par c o n t r e , si tel gen re d e dé l i t s dev ien t p l u s f r é q u e n t ou s .1 

.. - .• â la peine permet de réhabiliter le cnu-
(1) Cette idée d " « ç U o o a«achee a £ ,,fi r e p a r a i l r e „ans la 

damné ; lorsqu'il a P ^ ^ Î Ï ' a i r iprocher sa fau te ; la présomption est „ne 
société sans «lue personne puissei m . i , u | i e 

U peine subie le ' ^ ^ ^ C J ^ ^ m l ^ t du condamné et 
^ e ^ l ^ ^ ^ l X ^ t â rejeter le condamné dans le désespoir. 



est p lus difficile de s e n ga ran t i r , le légis la teur p o u r r a , p o u r le 
prévenir , édicter une peine p lu s sévère . « Lorsque les cr imes se 
mult ipl ient , dit Bossuet , la jus t i ce doit deveni r p lus sévère I ,, 
De même, dans l 'appl icat ion de la pe ine , le juge correct ionnel 
d une grande ville devra souvent , p o u r des fai ts de m ê m e na tu re 
se m o n t r e r plus sévère que le j u g e d ' u n e pe t i te ville, s'il s 'agit 
de r e p n m e r des ac tes qui, p a r l e u r f r équence et l eu r s dangers 
t roub len t p lus p r o f o n d é m e n t la sécur i t é de la g rande ville. Je 
p rends un exemple : on sait qu ' à Marseil le et à Nice, malgré la 
surveil lance de la police, il se c r ée f r é q u e m m e n t des ma i sons de 
j eu clandest ines , où les é t r ange r s , les j e u n e s gens , les ouvr iers 
sont at t i rés et dépoui l lés . N'est-il pas év iden t que, p o u r pro téger 
les nombreuses vict imes d e ces m a i s o n s de j eu , les j u g e s de Mar-
seille et de Nice devront r é p r i m e r p lus s évè remen t ce délit que les 
juges d ' une petite ville, où l 'o rganisa t ion d 'une maison de j e u pré-
senle beaucoup mo ins de d a n g e r s ? Cette règle de bon sens n 'avai t 
pas échappé aux Romains : evenit ut eadem scelera in c/uibusdam 
provine iis yravius plectantur, ni in Africa messium incensores, 
in Mysia vitium, ubi metalla sunt, adulteratores monetœ (2). ' 

Si, d a n s la créa t ion et l ' appl icat ion de la sanct ion péna le , le 
légis lateur et le juge doivent t en i r g rand compte du degré de 
dange r que le dél i t fait cour i r à la société, il ne faut pas en con-
clure que la peine n 'es t « q u ' u n e m e s u r e de précaut ion sociale, 
un acte de défense sociale » (3). L ' idée de défense , isolée de l ' idée 

, d® démér i te , n 'about i ra i t qu ' au p l a c e m e n t des c r imine ls d a n s des 
asdes , où ils sera ient mis d a n s l ' impuissance de n u i r e ; elle n 'au-
toriserait pas l 'applicat ion d ' u n e pe ine . P o u r t rouve r la jus t i f ica-
tion de la pénal i té , il f au t a r r iver à l ' idée de faute , de démér i t e ; 
la pe ine ne peu t ê t re infligée qu ' à un coupable. « Tant q u e sub-
siste Jupi ter d a n s la durée , celle loi d e m e u r e é ternel le • au 
coupable le châtiment (4) ! »» La société n'a pas s eu l emen t le droit 
de p rendre des m e s u r e s de dé f ense à l ' égard des cr iminels , 
elle a le droi t de les puni r , dans l ' in térê t de la sécur i té publique^ 
à cause de leur culpabi l i té . Le pouvoi r qui appl ique la loi péna le 
aux accusés et aux p révenus , déclarés coupables, s 'appel le et 
a le droit de s ' appe le r la Justice; ses a r r ê t s sont r endus au 

Rollio,TiSW lirée de VéCritU'e sai"te- V I [ I ' a r t - IV. v . aussi Cicéron, pro 
(2) Di y. De Pœnù, XVI, § 9. 
(3) Lévy-Bruih, p . 57. Guyau. 
(4) Eschyle. 

Palais de justice et non a u p a l a i s de la défense socia le ; la 
peine p rononcée est un châtiment a u sens mora l du mo t . 

M. Barni , M. Fouil lée, M. G u y a u n ' a d m e t t e n t pas , cependant , 
que la société a i l l e droit de p u n i r . M. Barni veut r é se rve r ce 
droit à Dieu ; MM. Fouil lée et Guyau le r e f u s e n t m ê m e à Dieu. 
« S'il y a un Dieu, ce Dieu l u i - m ê m e n 'a pas le droit de pun i r . . . 
et méri tera i t tout le p r emie r d ' ê t r e mis d a n s l ' enfer c réé par 
lui (i) . », L'idée de sanct ion p a r a i t immora le à M. Foui l lée . 
Selon lui, « ce serai t u n e vra ie i m m o r a l i t é q u e de dire : la la ideur 
morale doit souffr i r (-2) ». M. G u y a u ne croit pas non plus qu 'on 
puisse fa i re souffr i r le coupab le , p a r c e que tous les ê l res ont 
droit au bonheu r . Il admet , au po in t de v u e absolu , l 'égalité de 
t ra i t ement pour tous les ê t res ; u n t igre af famé, qui ne peu t pas 
dévorer u n m a r t y r , lui p a r a î t a u s s i digne de pi t ié q u e le 
mar ty r (3). 11 m'es t imposs ib l e de c o m p r e n d r e pourquo i il 
n 'es t pas mora l de r é c o m p e n s e r les j u s t e s et de p u n i r les 
méchants et pourquoi il sera i t p l u s r a t i onne l et plus mora l d ap-
pliquer le m ê m e t ra i t ement à l ' a ssass in et au h é r o s . P u i s q u e 

M Fouillée a d m e t que le b i e n m é r i t e u n e r é c o m p e n s e , c o m m e n t 
peut-il contes ter que le m a l mérite u n e pun i t ion? L' idée d une 
récompense pour les b o n s e m p o r t e nécessa i rement celle d une 
punit ion pour les m é c h a n t s ; c e s d e u x idées sont inséparab les (4). 

Voltaire lu i -même ne c royai t pas qu 'on p û t concevoir Dieu 
sans lui a t t r ibuer le pouvoi r de r é c o m p e n s e r les b o n s et de pun i r 
les méchan t s : « N 'a t tendre de Dieu ni châ t iment , ni r écompense , 
c'est ê t re vér i tab lement a thée ; à quoi servirai t l ' idée ,1 un Dieu 
q u i n ' aura i t sur vous aucun p o u v o i r ? . . Si vous avez — de 
crimes en abusan t de vot re l iber té , il vous est impossible de 
prouver que Dieu soit i ncapab l e de vous en p u n i r ; je vous en 
défie. . . La crovance au Dieu r é m u n é r a t e u r des b o n n e s act ion 
pun i s seu r des m é c h a n t e s , pardonne«, - des fail les légères , est 
donc la c royance la pins ut i le a u genre h u m a i n (o . » 

Mais commen t , objecte M. Guyau , peu t -on pun i r a sens,l>,l,le 
pour une faute commise p a r la volonté (6) ? Ne dira i t -on pas que 

(1) Science sociale, p . 290-296. 
(2) /d., 293. 
(3) Esquisse, p . 155. 
(4) Esprit des lois, XXIV, ch. XIY. 

S Î T i i ^ ^ t m P * » » " cet te objection dans son Production philoso-

phique à l'élude du droit pénal, P- 20. 



M. Guyau considère la sens ib i l i t é e t la volonté comme deux 
ent i tés d i s t inc tes? Mais est-il n é c e s s a i r e de r épondre que la sen 
s ibihté et la volonté a p p a r t i e n n e n t à la m ô m e personne et que 
lorsqu une peine est app l iquée à un coupable , celui qui souffre 
dans sa sensibilité est le m ô m e q u e celui dont la volonté est 
coupable ? Sans doute , c 'est la vo lon té qui s 'es t r e n d u e coupable 
en préféran t le plaisir au devoir , m a i s c o m m e c'est la sensibilité 
qui a fait p ré fé re r le plaisir au devoi r , il es t j u s t e que la peine 
re tombe sur elle. 

Le sent iment de just ice qui d e m a n d e la r écompense des bons 
et la punit ion des m é c h a n t s es t u n i v e r s e l ; il est proclamé par 
toutes les rel igions, depu is l e s p lus impa r f a i t e s j u squ ' à la religion 
chré t ienne , par tous les ph i lo sophes , p a r Voltaire comme V 
Kant, p a r Cabanis (1) comme pa r J. de Maistre, p a r les s a u v a - e s 
c o m m e pa r l e s h o m m e s civilisés. Un Hot tentot , i n ju s t emen t ac-
cusé, protes ta i t cont re le c h â t i m e n t e t en appela i t à son Dieu 
dans les t e r m e s s u i v a n t s : « 0 t su igoa ( inter ject ion analogue à 
no t re grand Dieu!) qu'ai-je donc fa i t p o u r être si sévèrement 
pun i ?... toi seu l connais que j e ne s u i s pas coupable (2) » Dans 
son Voyage d'un naturaliste autour du monde, Darwin racon te 
qu un Fuégien en ayant tué u n a u t r e , q u i lui p rena i t d e s o i s e a u x 
son f r è re déclara « que p e n d a n t l o n g t e m p s ensui te il y eu t de ter-
r ibles t empê tes accompagnées de p lu ie e t de vent . Autant q u e 
nous avons p u le comprendre , il s embla i t cons idére r les é léments 
eux -mêmes c o m m e des agents v e n g e u r s ». 

Cette idée q u e le bien doit ê t r e r é c o m p e n s é e t le mal puni est 
expr imée pa r les l ivres les p lus a n c i e n s (3). Le m a l h e u r des bons 
e t le succès des m é c h a n t s a, d a n s t ous l es temps, t roublé, scan-
dalise la raison humaine' . « C o m m e n t peux- tu , fils do Sa tu rne 
met t re au m ê m e r a n g l ' homme p réva r i ca t eu r et le jus te (4) ',,' 
En Judée comme en Grèce, l 'espri t h u m a i n s 'é tonne « qu' i l y ait 
des j u s t e s à qui les ma lheur s a r r iven t c o m m e s'ils avaient fai t les 
act ions des méchan ts , e t qu' i l y ait des m é c h a n t s qui vivent dans 
1 assurance c o m m e s'ils avaient fait les œuvre s des j u s t e s » (5: 
C es t ce besoin de jus t ice , qui n 'es t p a s sat isfai t dans ce monde 
qui nous fait c ro i re* u n e au t re vie, o ù la jus t ice sera enfin r e n d u e 

(1\) Lettre sur tes causes premières, édit. Poisse, p . 657 
(2) Journal des savants, 1885, p. 723. 
(3) Chou-king, partie III. ch. vi. § 5 

à chacun su ivan t ses œ u v r e s . La ra ison blessée pa r le spectacle 
si f r é q u e n t des m a l h e u r s qui accab len t l ' honnê te h o m m e , et par 
la prospér i té des f r ipons , se r é f u g i e d a n s l 'espoir d 'une aut re vie, 
où ce scandale cesse ra . Que lquefo i s ce scandale t rouble si fort la 
raison humaine qu'el le la fai t d o u t e r de l 'existence de Dieu. «S'i l 
y avai t une providence d iv ine , d i t Balbus , les b iens i ra ient aux 
bons , l e s m a u x aux m é c h a n t s . . . Or, je ne finirais pas si je vou-
lais faire le d é n o m b r e m e n t ou des gens de bien qui n 'on t pas 
été h e u r e u x , ou des scé l é ra t s qu i l 'ont é té (1). » 

Ce r appor t que la ra ison é tab l i t en t re le bien mora l et la récom-
pense, le ma l e t la puni t ion n ' e s t poin t créé par l 'éducat ion, par la 
vie sociale, c a r i e sen t iment d e la jus t ice est peut-ê t re p l u s vif chez 
l 'enfant , chez le j e u n e h o m m e q u e chez l ' homme m û r . N'ayant 
pas encore l ' expér ience de la vie, les j e u n e s gens ne peuven t 
pas croire au succès des h o m m e s i n j u s t e s ; il leur semble que le 
monde s 'écroulerai t , si l ' i n iqu i té t r iomphai t . Ils ne savent pas 
encore q u e le monde es t loin de réal iser cette just ice, dont ils 
son t a f famés , e t q u e c 'es t d a n s une au t re vie qu' i l faut a t tendre 
le r e d r e s s e m e n t de toutes les in jus t i ces qu i existent d a n s celle-ci. 

A l 'origine des sociétés, chez les peup le s j eunes , ce besoin 
impat ient de jus t ice se faisai t s e n t i r comme au jou rd ' hu i . « Je ne 
veux plus me m o n t r e r j u s t e p a r m i les h o m m e s , je ne veux plus 
que mon (ils le soit . . . si le p l u s in jus t e doit l ' empor te r (2). » 
Aussi, le p r e m i e r devoir de ceux qui exercent u n e autori té , d 'un 
chef d 'État , c o m m e d 'un chef de famil le , est-il de p u n i r et de ré-
compenser avec jus t i ce . Quand ce d e v o i r e s t m é c o n n u , l e respect , 
la sympa th ie pour l 'autori té s ' évanouissen t , le découragement , 
l ' indignat ion, le désespoi r s ' e m p a r e n t des h o m m e s . L'histoire es t 
pleine d 'actes de coupable désespo i r inspirés par l ' i n jus te distri-
bution des pe ines et des r écompenses .L ' i n iqu i t é excite t e l lement 
l ' indignat ion qu'el le a souven t a m e n é des révolu t ions , ce qui fai-
sait dire à Bodin : « Nous a v o n s pa r l é des causes qui donnen t 
changemen t aux Éta ts et R é p u b l i q u e s ; des mêmes causes pro-
cèdent les sédi t ions et gue r res civiles : le déni de jus t ice . . . la dis-
tr ibution inégale des pe ines e t loyers , la r ichesse excessive d 'un 
petit nombre , l ' ext rême p a u v r e t é de p lus ieurs , . . . l ' impuni té des 
forfai ts . » (L. IV.) 

L'acceptat ion du châ t imen t p a r les cr iminels , le ca lme qui se 

(1 Cirérou. De la Sature des dieux, I . III, g 32. 
1.2) Hésiode, les Travaux et les Jours. 



produi t chez eux a p r è s leur c o n d a m n a t i o n , les exemples , q u e j 'ai 
cités, de cr iminels se d é n o n ç a n t e u x - m ê m e s pour sub i r la peine 
qu'i ls ont mér i tée , tous ces fa i t s n ' a t t e s t en t - i l s pas auss i , m ê m e 
chez les coupables , la nécess i té m o r a l e de l ' exp ia t ion , le l ien qui 
existe en t r e la f au t e et la p u n i t i o n ? 

Sans doute , l ' expia t ion sociale n ' e s t p a s la m ê m e q u e l 'expiation 
absolue, qu i exige la pun i t ion de t o u t e s les f a u t e s et u n e proport ion 
exacte en t r e le m a l m o r a l e t la s o u f f r a n c e . La société n'a pas le droit 
de p u n i r t ou t e s les f a u t e s et de f a i r e exp i e r aux coupab l e s tou te leur 
immora l i t é . Le bu t d e l à jus t ice soc ia le é t an t de p r é v e n i r les cr imes, 
la pe ine « ne doi t avo i r q u e le d e g r é de r i g u e u r qu i suff i t , pou r 
d é t o u r n e r les h o m m e s d u c r i m e » (1). Dans quels r a f f inemen t s 
de c ruau té , d a n s q u e l l e s b a r b a r i e s ne r e t o m b e r a i t p a s la jus t ice 
sociale, si, afin de f a i r e exp ie r c o m p l è t e m e n t le c r ime , et de pro-
p o r t i o n n e r la p e i n e u n i q u e m e n t a u ma l mora l , elle var ia i t les 
suppl ices su ivan t le deg ré de p e r v e r s i t é q u e s u p p o s e n t les diffé-
r e n t s c r i m e s ! Une pe ine sévè re , p r o p o r t i o n n é e a u m a l mora l et 
au m a l social, cesse d ' ê t r e l ég i t ime , si le l ég i s l a t eu r p e u t a s s u r e r 
l 'observa t ion de se s p r e sc r ip t i ons p a r des m o y e n s m o i n s r igou-
r e u x . Une p e i n e , m ê m e t rès i n d u l g e n t e , sera e n c o r e i l légit ime, si 
elle peu t ê t r e r e m p l a c é e p a r u n e s anc t ion civile ; t an t il est vrai 
q u ' a u po in t de v u e social la pe ine do i t ê t r e non s e u l e m e n t j u s t e , 
m a i s nécessa i r e , i n d i s p e n s a b l e . 

Il est exact e n c o r e q u e d a n s la d é t e r m i n a t i o n de la pe ine , la 
jus t i ce sociale doit t e n i r c o m p t e d u d a n g e r social r é s u l t a n t de 
l ' ac te dé l ic tueux , p u i s q u e sa m i s s i o n est d ' a s s u r e r la conse rva -
tion de la socié té . Mais, p o u r le deg ré de la pe ine , el le doit aussi 
p r e n d r e en cons idé ra t ion le m a l m o r a l de l ' ac t ion. C'est a insi que 
les m e u r t r e s vo lon ta i r e s son t p u n i s b e a u c o u p p lu s s é v è r e m e n t 
q u e les homic ides invo lon ta i r e s , q u e les c r imes et les dél i ts de 
d ro i t c o m m u n son t r é p r i m é s avec p l u s de r i g u e u r q u e les délils 
non in ten t ionne l s . D a n s la p r o c h a i n e revis ion du code péna l , on 
devra i t , à m o n av i s , m a r q u e r e n c o r e davan tage la différence 
i m m e n s e qui s é p a r e u n délit vo lon ta i r e d ' u n dél i t invo lon ta i re . 
Ainsi , le m a x i m u m d e la pe ine qu i f r a p p e l ' abus de conf iance est 
le m ê m e (deux ans ) , q u e p o u r l ' homic ide invo lon ta i re , et le 
m i n i m u m est i n f é r i e u r au m i n i m u m de l ' homic ide invo lon ta i re . 
Le légis la teur d e v r a i t é lever la pe ine de l ' abus de conf iance et 

(1) Beccaria, ch. xvi. 

abaisser celle de l ' homic ide i nvo lon t a i r e . Les dél i ts vo lon t a i r e s 
ne sont p a s s e u l e m e n t les p l u s coupables , au po in t de v u e 
moral , m a i s les p lu s d a n g e r e u x a u po in t de vue social . De p lus , 
la m e n a c e de la pe ine é t a n t f a i t e p o u r agi r su r la volonté et la 
dé tourner du dél i t , ce t te ac t ion n e p e u t se p rodu i r e d a n s toute 
sa force q u ' à l 'égard d e s dé l i t s v o l o n t a i r e s (1). C'est la vo lon té , 
cause impu l s ive d u c r ime , c ' e s t le p e n c h a n t à nu i re q u e le légis-
lateur doit s ' app l ique r à c o n t e n i r , c a r c 'es t la volonté m é c h a n t e 
qui fait du c r imine l un e n n e m i pub l ic . La d i s t inc t ion , q u e la 
ra i son et les l ég is la t ions é t a b l i s s e n t en t r e les dél i t s vo lon ta i res 
et les dél i ts invo lon ta i res , su f f i t à éca r t e r le sys tème qui p ro-
pose de ne pun i r q u e l ' ac te nu i s ib le et non l 'acte i m m o r a l . 
Comment ne pas é t ab l i r u n e d i f f é rence i m m e n s e en t r e le d o m -
mage r é su l t an t d ' une i n a t t e n t i o n , d ' u n e i m p r u d e n c e , et le dom-
mage p rodu i t p a r une i n j u s t i c e v o l o n t a i r e ? 

Dans la r ép ress ion des dé l i t s vo lon ta i r e s , la loi doit p r e n d r e en 
considérat ion l ' impor tance d e s d r o i t s violés ; les droi ts re lat i fs à 
la p e r s o n n e é tan t p lus i m p o r t a n t s q u e ceux re la t i f s à la p r o s -
périté, les c r imes con t r e les p e r s o n n e s devra ien t t o u j o u r s ê t r e 
punis p lu s s é v è r e m e n t q u e les c r i m e s con t r e les p ropr ié t é s . 
Aussi, j e ne c o m p r e n d s p a s q u e le viol d 'un e n f a n t soit f r a p p é 
d 'une pe ine moins s é v è r e q u e la fabr ica t ion de la f a u s s e 
monnaie . 

Pour m o n t r e r les l iens q u i r a t t a c h e n t la péna l i t é à la loi mo-
rale, il suff i t encore de r a p p e l e r q u e , en m a t i è r e de c r i m e s et de 
délits de droi t c o m m u n , le j u g e doi t appréc ie r la volonté , l ' i n t en -
tion de l 'accusé. Il ne p e u t le d é c l a r e r coupable q u e s'il a cons-
taté chez lui une volonté m é c h a n t e , u n e intent ion f r a u d u l e u s e . 
Toute sous t rac t ion n ' e s t p a s p u n i s s a b l e ; p o u r qu 'e l le cons t i tue 
un vol, il f au t qu 'e l le soi t frauduleuse. Le juge ne peu t donc con-
damner , s a n s app réc i e r la m o r a l i t é de l ' a ccusé , l ' intent ion d a n s 
laquelle il a agi. La culpabi l i té p u n i e pa r la loi est une culpabi l i té 
morale e t non une cu lpabi l i t é o rgan ique , telle q u e celle q u e 
M. le Dr Lombroso a p r o p o s é d ' é t ab l i r . 

Le juge ne se bo rne p a s à u n e cons ta ta t ion de la culpabi l i té 
mora le ; dans l 'appl icat ion de la pe ine , il doit ten i r compte d u 

(l) Dans le code pénal des Pays-Bas, la durée de l 'emprisonnement ne peut dé -
passer un an pour les délits uou intentionnels. — L'article 371 du code pénal italien 
est beaucoup plus sévère; le maximum qu'il édicté peut être, suivant les cas, de 
cinq ans ou de huit ans I 



degré de cette culpabi l i té , eu m ê m e t e m p s q u e de l ' importance 
du m a l social r é s u l t a n t d u c r i m e . Chaque affaire p résen te une 
phys ionomie par t icu l iè re ; la cu lpabi l i t é de c h a q u e accusé varie, 
su ivan t u n e l'ouïe de c i r c o n s t a n c e s ; dès lors , la peine doit varier 
avec elle. P o u r t e n i r c o m p t e d e ces n u a n c e s mora l e s , le législa-
t eu r a d 'abord établi un maximum e t u n minimum-, puis, ju-
geant « i n su f f i s an te la s imple l a t i t ude d u maximum e t d u mini-
mum p o u r t r o u v e r des p e i n e s q u i c o r r e s p o n d e n t avec exactitude 
à d e s culpabi l i tés s e m b l a b l e s a u j u g e m e n t de la loi, m a i s si dis-
semblab le s a u j u g e m e n t de la c o n s c i e n c e (1) », il a posé le prin-
cipe des circonstances atténuantes. 

Quelques cr iminal is tes , il e s t v ra i , c r i t iquen t l ' é t endue du pou-
voir la issé a u juge p a r l 'ar t ic le 463 du code péna l d a n s l 'applica-
tion de la pe ine , e t le n o u v e a u c o d e péna l i talien vient de res-
t re indre ce pouvo i r p a r l ' a r t ic le 59. Ces c r i t iques ne m e para issent 
p a s f o n d é e s : à m o n sens , il n ' y a p a s de b o n n e just ice s ans un 
large pouvoi r d ' appréc ia t ion l a i s sé au juge p o u r la dé te rmina-
lion d e l à pe ine . Les n u a n c e s m o r a l e s qu i s épa ren t 1111 accusé 
d ' u n a u t r e sont inf in ies : les b o n s an t écéden t s o u la mauvaise 
condu i t e hab i tue l le , l ' e n t r a î n e m e n t o u la p r éméd i t a t i on , le repen-
tir ou l ' endurc i s semen t m o r a l , l e s effor ts fa i ts p o u r r épa re r le 
déli t ou p o u r en conse rve r les avan t ages , é tab l i s sen t des diffé-
rences cons idé rab les e n t r e les a u t e u r s du m ê m e fai t c r iminel i2). 
Ce n ' e s t pas au m o m e n t 0C1 le l ég i s l a t eu r vient en F rance , comme 
en Belg ique , de pe rme t t r e , d a n s ce r t a ins cas , la condamnation 
conditionnelle (3>, qui la i sse a u juge u n e si g rande lati tude 
d ' appréc ia t ion , qu' i l c o n v i e n t de r e s t r e ind re le pouvo i r que lui 
d o n n e le p r inc ipe des c i r c o n s t a n c e s a t t énuan te s . Toutefois , 
af in d ' év i te r l ' a b u s qui a é t é fa i t que lquefo i s de ce pr in-
c i p e , le l ég i s la teur p o u r r a i t i m p o s e r au juge l 'obligation de 
préc i se r les c i rcons tances qu i lu i pa ra i s sen t a t t é n u e r la culpa-
bili té. 

Con fondan t le but e t la cause de la pe ine , M. Guyau , pour 

(1) Rapport de la loi du 1 e r mai 1832, qu i a revisé le code pénal. 
(2 Les Romains avaient déjà observé que les crimes doivent être appréciés sous 

de nombreux rapports (Dig., De Pœnis, 1. XVI, § 1), et que le juge doit décider sui-
vant la nature de chaque cause, - après avoir tout pesé ». [Ibid., 1. XI.) 

(3) Cette loi, qui permet au juge de surseoir à l'exécution de la peine, avait déjà 
été proposée par Mirabeau : « La raison permet, dit-il, et l 'humanité exige (|ue les 
juges usent du pouvoir de suspendre ou de remettre le châtiment. » (Réflexions 
sur les effets de 11 sévérité des peines, faisant suite à des observations sur 
Bicètre.) 

s é p a r e r e n t i è r e m e n t la j u s t i ce sociale de la loi mora l e , écr i t q u e 
« la p e i n e n e se jus t i f ie q u e p a r la prévis ion d 'ac tes semblab les à 
l ' aven i r , e t q u ' o n ne p e u t p a s di re q u ' a u c u n acte pa s sé mér i t e 
u n e pe ine (1)... Lo r sque a u j o u r d ' h u i la société chât ie , dit-il , ce 
n ' e s t j a m a i s p o u r l ' ac te qui a été c o m m i s dans le passé , c 'es t 
p o u r ceux q u e le coupab le ou d ' a u t r e s à son exemple p o u r r a i e n t 
c o m m e t t r e d a n s l ' aveni r ». C 'es t la théor ie de P r o t a g o r a s , repro-
dui te p a r S é n è q u e et p a r Hobbes : « Celui qu i châ t i e avec ra i son 
chât ie , n o n p o u r les f a u t e s pas sées , (car il n 'es t pas poss ib le d ' em-
p ê c h e r q u e ce qu i a é té fa i t n 'a i t été fait), m a i s p o u r les f a u t e s à 
veni r , af in q u e le coupab le n ' y r e tombe p a s l u i -même et q u e les 
a u t r e s p ro f i t en t de la puni t ion (2). » Nam, ut Plato dit, nemo 
prudens punit quiapeccatum est, sed ne peccetur (3). D'après 
Hobbes , d a n s « l ' imposi t ion des pe ines , il ne f au t pas r e g a r d e r 
au ma l passé , m a i s au b ien à ven i r (4) ». 

S a n s dou te , la peine a p o u r bu t de p réven i r les c r i m e s pa r 
l'amendement d u coupab le et s u r t o u t pa r Y intimidation de ceux 
qui s e r a i e n t t en tés de l ' im i t e r ; p a r l ' a m e n d e m e n t d u coupable , la 
jus t i ce socia le s 'efforce de p r é v e n i r le r e tour de n o u v e a u x dé l i t s ; 
pa r l ' exemple de la pun i t ion infl igée a u coupable , elle se p ropose 
de p réven i r les c r imes d ' u n e m a n i è r e généra le , en in t imidan t les 
ma l f a i t eu r s . Assu re r le r e spec t de la loi, p r é v e n i r les c r i m e s es t 
d o n c le but d e la péna l i t é . Mais la cause p o u r laquel le les cou -
pables s o n t pun i s , c 'es t la f au t e passée , c 'es t la violat ion de la 
loi qu ' i l s on t c o m m i s e . Es t - ce qu 'on pou r r a i t p u n i r u n h o m m e , 
s'il n ' ava i r pas violé la loi, u n i q u e m e n t pa rce qu ' i l pou r r a i t la 
violer ? E s t - c e q u e c 'es t su r la possibi l i té fo r t i nce r t a ine d ' u n 
n o u v e a u c r ime , en vue d ' u n d a n g e r à veni r , qu 'on peu t app l ique r 
u n e p e i n e ? Je r econna i s q u ' o n ne puni t pas u n i q u e m e n t le cou-
pable à c a u s e de la f a u t e pa s sée , en v u e de la lui fa i re exp i e r ; 
on e s p è r e re t i re r p lu s i eu r s effets u t i l es de sa pun i t i on . Mais, si la 
société a le droi t de p u n i r le coupab le , c 'es t parce qu'il l 'a mér i té , 
c 'est à r a i s o n de la fau te p a s s é e et non pas en prévis ion des 
f au te s à v e n i r . Donc, on le voit, il est imposs ib le de ne pas rat ta-
cher la loi p é n a l e à la loi mora le , à l ' idée de mér i t e et de d é m é -
rite, e t d e ne pas a t t r i b u e r à la peine un ca rac tè re expia to i re , 

(1 ) Esquisse, p. liiO. 
(2) Protagoras. 
(31 Sénèque. 
(4 ) Du Citoyen, s e c t i o n 1 " , S 1 1 . 
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p u i s q u e son appl icat ion e s t un acte de j u s t i ce (1). Le c r imine l lui-
m ê m e accepte la peine c o m m e u n e expia t ion de son c r ime (2), 
il la d e m a n d e m ê m e que lque fo i s , lo rsqu ' i l se d é n o n c e lu i -même ; 
il lui semble que , lo rsqu ' i l a subi la j u s t e pe ine qu i lui es t impo-
sée, il s 'es t l ibéré d ' u n e d e t t e à l ' égard de la soc ié té . La société à 
son tour, en voyan t les c r i m i n e l s p u n i s c o m m e ils le mér i t en t , 
c o m p r e n d q u e p a r ce l te pun i t i on la jus t i ce es t sat isfai te , en 
m ê m e t emps q u e la s écu r i t é p u b l i q u e est m a i n t e n u e . 

En r é s u m é , la pe ine es t la sanc t ion lég i t ime du droi t de com-
m a n d e r , exe rcé d a n s l ' i n t é r ê t g é n é r a l l imi té p a r la jus t ice . Le 
droi t de p u n i r r epose à la fo i s su r l 'u t i l i té socia le et la jus t ice . La 
loi péna le se r a t t a c h e à la lo i mora l e , pu i squ ' e l l e es t fondée sur 
la responsab i l i t é m o r a l e ; e l le appréc ie les i n t en t i ons , r e c h e r c h e la 
culpabi l i té m o r a l e , la c r imina l i t é sub jec t ive . La puni t ion des 
coupab l e s n ' e s t p a s s e u l e m e n t u n acte de d é f e n s e socia le , 
m a i s un acte de j u s t i c e ; el le n ' e s t inf l igée qu ' à ceux qui la 
m é r i t e n t . 

J lais , t ou t en se r a t t a c h a n t à la loi m o r a l e , la jus t i ce sociale 
ne se c o n f o n d pas avec e l le . Elle n ' a t t e i n t pas les i n t en t ions cou-
pables , tan t qu 'e l les ne s o n t p a s t r a d u i t e s en ac t e s ex t é r i eu r s 
cons t i t uan t un c o m m e n c e m e n t d ' exécu t ion . Elle ne f r a p p e pas 
t ou t e s les viola t ions e x t é r i e u r e s de la loi m o r a l e , m a i s s e u l e m e n t 
cel les qu i t roub len t l ' o rd re social et qui ne p e u v e n t pas ê t r e suff i-
s a m m e n t r é p r i m é e s p a r d e s s a n c t i o n s c ivi les ; elle ne c h e r c h e pas 
à é tabl i r u n e sor te d ' é q u a t i o n e n t r e la pe rve r s i t é m o r a l e et la 
sou f f r ance imposée a u x c r i m i n e l s ; la r i g u e u r de l 'expiat ion 
sociale , p r o p o r t i o n n é e à la fo i s a u m a l m o r a l e t a u ma l social 
r é su l t an t d u c r ime, ne do i t p a s d é p a s s e r les ex igences de la 
sécur i t é pub l ique , m a i s el le doit t o u j o u r s ê t r e un moyen eflicace 
d ' in t imidat ion et de p r é v e n t i o n . Aussi , l es lois qui d é t e r m i n e n t 
les pe ines ne son t p a s et n e do iven t p a s ê t r e i m m u a b l e s ; el les 
p e u v e n t var ie r , d a n s les l i m i t e s de la jus t i ce , avec les m œ u r s , le 
c l imat , le ca rac tè re des h a b i t a n t s , la f r é q u e n c e ou la r a r e t é 
des c r imes ; ê t re p lu s d o u c e s d a n s un pays où le c a r ac t è r e des 

(1) V. dans ce sens Odilon Barrot, Séances et Travaux de l'Académie des sciences 
morales, 1856, 2e trim., p . 206 ; Bertauld, Cours de droit pénal, p . 359; Laine, 
Traité de droit criminel, 1 e r fascicule, p . 55 ; Beaussire, les Principes du droit, 
p. 129. 

(2) Le contact de la corde avec laquelle on liait Albert pour le conduire à l 'écha-
faud l'ayant fait fr issonner: - Est-ce que je vous fais mal ? demanda l 'exécuteur.— 
Non, répondit le condamné. D'ailleurs, il faut que je souffre beaucoup pour expier 
le mal que j 'ai fait aux autres. » (Le Munde des prisons, p. 144, par l'abbé Moreau.) 

hab i t an t s est ca lme , sér ieux ; p lus s évè re s là o ù les m œ u r s son t 
cruel les et les c r imes p lus f r é q u e n t s . Je c o m p r e n d s la s u p p r e s -
sion de la pe ine de m o r t en Hol lande, j e la c o m p r e n d s m o i n s 
en Italie. 

Le p rogrès des lois p é n a l e s ne cons is te p a s t o u j o u r s d a n s leur 
a d o u c i s s e m e n t (1). A l ' époque où la pe ine de m o r t é ta i t édictée 
en F rance d a n s cen t quinze cas (2), n o t a m m e n t c o n t r e le b las -
p h è m e é n o r m e , le sacr i lège jo in t à la s u p e r s t i t i o n et à l ' impiété , 
la con t re façon des espèces ayan t c o u r s , la r o g n u r e d e s écus , 
l ' acha t de ces r o g n u r e s , le t r anspor t h o r s d u r o y a u m e de l 'or o u 
de l ' a rgen t au de là de ce qu i était néce s sa i r e p o u r le voyage, le 
recel d 'un c o n d a m n é à mor t , le vol d o m e s t i q u e , la b a n q u e r o u t e 
f r audu leuse , le rece l des obje ts volés , q u a n d le vol mér i t e la 
mor t , e tc . , à cette é p o q u e il a é té sage , il a é t é u t i le d ' adouc i r la 
péna l i t é qu i é ta i t a t roce , e t souven t m ê m e inef f icace , à cause de 
cet te a t roc i té . A u j o u r d ' h u i , l ' a c c r o i s s e m e n t de la c r imina l i té et 
de la récidive impose au légis la teur le devo i r d ' é d i c t e r des pe ines 
plus sévères à l 'égard des ma l f a i t eu r s d ' h a b i t u d e , m ê m e q u a n d 
la p remiè re c o n d a m n a t i o n n ' e s t p a s s u p é r i e u r e à une a n n é e 
d ' e m p r i s o n n e m e n t . La p e r s é v é r a n c e d a n s le dé l i t ou le c r ime 
n 'aggrave pas s e u l e m e n t le d a n g e r q u e le c r imine l fai t cour i r à 
la société, ma i s el le cons t i tue auss i u n e a g g r a v a t i o n de p e r v e r -
sité mora le , de telle sor te que la j u s t i ce s ' a c c o r d e avec l ' in térê t 
social, p o u r d e m a n d e r u n e pro tec t ion p lu s ef l icace de la sécur i té 
pub l ique p a r une r ép re s s ion p lu s é n e r g i q u e . Toutefo is , que la 
société se garde b ien de compte r u n i q u e m e n t s u r la r i g u e u r de la 
peine p o u r p réven i r la c r imina l i té et c o n t e n i r la récidive ; la cer-
t i tude d u c h â t i m e n t impor t e p lus q u e sa r i g u e u r . Que la socié té 
a u g m e n t e ce t te cer t i tude de la pe ine p a r u n e pol ice p lus vigi-
lante , p l u s i n d é p e n d a n t e de la pol i t ique , p a r u n e me i l l eu re c o m -
posi t ion de la l is te des j u r é s , pa r u n u s a g e m o i n s f r é q u e n t du 
droi t de g râce , p a r l ' a u g m e n t a t i o n d u délqi de la p rescr ip t ion , 
en ma t i è r e de c r i m e s et de dél i t s de d ro i t c o m m u n . Après avoi r 
acc ru le ca rac tè re d ' in t imida t ion q u e la p e i n e doi t p r é s e n t e r , 
e t ap rès avoir d i m i n u é les c h a n c e s d ' i m p u n i t é , il e s t encore 
nécessa i re de f a i r e de n o u v e a u x ef for ts p o u r ob ten i r l ' a m e n d e -
m e n t des c o n d a m n é s pa r l ' i so lement et le t ravai l . Il ne fau t pas 
qu 'on pu i s se di re a u j o u r d ' h u i de b e a u c o u p de p r i s o n s d é p a r t e -

(1) Arthur Desjardins, Revue des Deux .Mondes, 1891, p. 190. 
(2) Pastoret, Des Lois pénales, 4« partie, ch. xx i . 



m e n t a l e s , où les d é t e n u s s u b i s s a n t l eu r pe ine en c o m m u n et 
d a n s l 'oisiveté se p e r v e r t i s s e n t d a v a n t a g e , ce q u e Mirabeau 
d isa i t de Bicêt re , a p r è s l 'avoir v is i té : « Je savais, comme tout 
le m o n d e , q u e Bicêt re é ta i t à la fo i s u n hôpi ta l e t une p r i son ; 
ma i s j ' i gnora i s q u e l ' hôp i t a l eû t é té cons t ru i t p o u r engendre r 
des maladies , e t la p r i son pour e n f a n t e r des c r imes . »> 

CONCLUSION 

Ce n ' e s t po in t avec des idées m é t a p h y s i q u e s p r éconçues q u e 
j 'a i é tud i é les c a u s e s de la c r imina l i té et les f o n d e m e n t s de la 
péna l i t é . Je sa is q u e l ' e sp r i t m o d e r n e es t fa t igué des systèmes 
e t qu ' i l v e u t d e s faits. Je m e suis con ten té de no te r le r é -
su l t a t de m o n e x p é r i e n c e jud ic i a i r e et de cont rô ler les théor ies 
des c r imina l i s t e s c o n t e m p o r a i n s p a r les e n s e i g n e m e n t s de la 
p r a t i q u e . 

Les o b s e r v a t i o n s q u e j ' a i fa i tes , p e n d a n t de longues années , 
s u r les c r imine l s , ne m e p e r m e t t e n t pas de cro i re au criminel-
né . On ne na î t p a s c r imine l , on le dev ien t . L ' anomal ie p h y s i q u e 
d u c r im ine l est u n e c h i m è r e . Les pa r t i cu la r i t é s p h y s i q u e s qu i 
ont é té s igna lées ex i s t en t chez les h o n n ê t e s gens , c o m m e chez 
les c r i m i n e l s ; e l les n ' o n t p a s l ' impor t ance q u i l e u r a é té a t t r i -
b u é e . Le type c r imine l e s t u n e fiction. Le c r ime n ' e s t p a s u n e 
in f i rmi té o r g a n i q u e . La phys io log ie et l ' ana tomie ne suf f i sen t 
p a s p o u r l ' exp l i que r . 

Le c r i m e n ' e s t p a s d a v a n t a g e u n p h é n o m è n e pa tho log ique ; 011 
ne p e u t l ' a t t r i b u e r ni à u n e név rose , ni â la folie mora le , ni à 
l 'épi lepsie , n i a la d é g é n é r e s c e n c e . Le c r imine l se d i s t ingue du 
fou m o r a l , de l ' ép i l ep t ique et du dégéné ré . Le coupab le , ce n ' e s t 
p a s l e c o r p s , qui p e u t ê t r e b i e n c o n f o r m é et bien por tan t , p e n d a n t 
q u e l ' â m e e s t m a l a d e . Le m ê m e h o m m e , avec les m ê m e s organes , 
peu t s u c c e s s i v e m e n t a c c o m p l i r des ac tes de p rob i t é et d ' impro -
bité, des a c t e s de d é v o u e m e n t e t d ' égo ï sme . Ses o rganes ne 
c h a n g e n t p a s , lo rsqu ' i l c h a n g e de condui te . Ce ne son t p a s les 
o rganes q u i son t m a l a d e s , c 'es t la volonté qui es t dép ravée , c 'es t 
la "sens ib i l i té qui est p e r v e r t i e . Le c r imine l ne diffère p a s de 
l ' h o n n ê t e h o m m e p a r les o r g a n e s ; il en diffère p a r les s en t imen t s 
et p a r la vo lon t é . C'est u n h o m m e déchu, perverti (1) ; son état 
m o r a l e t p s y c h o l o g i q u e n ' e s t p lus , a p r è s le c r ime, ce qu'il était 

(1, Comme les mots de déchéance, de perversité, expriment bien ces profondes 
vérités psychologiques! La déchéance (de cadere) c'est la decadence, la chute, la 
perversité (de per verlere), c'est le changement de bien en mal. 



m e n t a l e s , où les d é t e n u s s u b i s s a n t l eu r pe ine en c o m m u n et 
d a n s l 'oisiveté se p e r v e r t i s s e n t d a v a n t a g e , ce q u e Mirabeau 
d isa i t de Bicêt re , a p r è s l 'avoir v is i té : « Je savais, comme tout 
le m o n d e , q u e Bicêt re é ta i t à la fo i s u n hôpi ta l e t une p r i son ; 
ma i s j ' i gnora i s q u e l ' hôp i t a l eû t é té cons t ru i t p o u r engendre r 
des maladies , e t la p r i son pour e n f a n t e r des c r imes . » 

CONCLUSION 

Ce n ' e s t po in t avec des idées m é t a p h y s i q u e s p réconçues q u e 
j 'a i é tud i é les c a u s e s de la c r imina l i té et les f o n d e m e n t s de la 
péna l i t é . Je sa is q u e l ' e sp r i t m o d e r n e es t fa t igué des systèmes 
e t qu ' i l v e u t d e s faits. Je m e suis con ten té de no te r le r é -
su l t a t de m o n e x p é r i e n c e jud ic i a i r e et de cont rô ler les théor ies 
des c r imina l i s t e s c o n t e m p o r a i n s p a r les e n s e i g n e m e n t s de la 
p r a t i q u e . 

Les o b s e r v a t i o n s q u e j ' a i fa i tes , p e n d a n t de longues a n n é e s , 
s u r les c r imine l s , ne m e p e r m e t t e n t p a s de cro i re au eriminel-
n é . On ne na î t p a s c r imine l , on le dev ien t . L ' anomal ie p h y s i q u e 
d u c r im ine l est u n e c h i m è r e . Les pa r t i cu la r i t é s p h y s i q u e s qu i 
ont é té s i gna l ée s ex i s t en t chez les h o n n ê t e s gens , c o m m e chez 
les c r i m i n e l s ; e l les n ' o n t p a s l ' impor t ance q u i l e u r a é té a t t r i -
b u é e . Le type c r i m i n e l e s t u n e fiction. Le c r ime n ' e s t p a s u n e 
in f i rmi té o r g a n i q u e . La phys io log ie et l ana tomie ne suf f i sen t 
pas p o u r l ' exp l i que r . 

Le c r i m e n ' e s t p a s d a v a n t a g e u n p h é n o m è n e pa tho log ique ; on 
ne p e u t l ' a t t r i b u e r ni à u n e név rose , ni â la folie mora l e , ni à 
l 'épi lepsie , n i a la d é g é n é r e s c e n c e . Le c r imine l se d i s t ingue d u 
fou m o r a l , de l ' ép i l ep t ique et du dégéné ré . Le coupab le , ce n ' e s t 
p a s l e c o r p s , qui p e u t ê t r e b i e n c o n f o r m é et bien por tan t , p e n d a n t 
q u e l ' â m e e s t m a l a d e . Le m ê m e h o m m e , avec les m ê m e s organes , 
peu t s u c c e s s i v e m e n t a c c o m p l i r des ac tes de p rob i t é et d ' impro -
bité, des a c t e s de d é v o u e m e n t e t d ' égo ï sme . Ses o rganes ne 
c h a n g e n t p a s , lo rsqu ' i l c h a n g e de condui te . Ce ne son t p a s les 
o rganes q u i son t m a l a d e s , c 'es t la volonté qui es t dép ravée , c 'es t 
la "sens ib i l i té qui est p e r v e r t i e . Le c r imine l ne diffère p a s de 
l ' h o n n ê t e h o m m e p a r les o r g a n e s ; il en diffère p a r les s en t imen t s 
et p a r la vo lon t é . C'est u n h o m m e déchu, perverti (1) ; son état 
m o r a l e t p s y c h o l o g i q u e n ' e s t p lus , a p r è s le c r ime, ce qu ' i l était 

(1, Comme les mots de déchéance, de perversité, expriment bien ces profondes 
vérités psychologiques ! La déchéance (de cadere) c'est la decadence, la chute, la 
perversité (de per verlere), c'est le changement de bien en mal. 



avan t . Sa déchéance mora l e et p h y s i q u e es t Veffet e t n o n la 
cause de la cr iminal i té . 

La dégrada t ion (1) mora l e d u c r imine l (le mot le dit encore) 
est p rogress ive ; elle s ' opè re p a r deg rés ; c ' es t p e u à p e u q u e le 
s ens mora l s 'a l tère , q u e la volonté se dép rave , q u e les sent i -
m e n t s de pitié s ' é t e ignen t . L 'hab i tude d u c r i m e fai t au cr iminel 
u n e seconde n a t u r e . 

Cette dég rada t ion es t si b ien son œ u v r e que , m a l g r é l ' a l té ra -
t ion de ses facu l tés m o r a l e s , le c r imine l p e u t e n c o r e se re lever 
de l ' aba i s semen t où il est t ombé . Non s e u l e m e n t il ne succède p a s 
a u c r ime de ses a s c e n d a n t s , mais il n ' e s t po in t r ivé à son p r o p r e 
c r ime ; il p e u t b r i s e r sa c h a î n e et fa i re su rg i r un h o m m e n o u -
veau . Ces c h a n g e m e n t s de condui te , ces a l t e rna t i ve s d ' aba i s se -
m e n t e t de r e l èvemen t mora l p rouven t q u e le c r i m e n 'es t po in t 
u n e fata l i té h é r é d i t a i r e . 

Quant à moi , a y a n t eu t\ i n t e r roge r e t à j u g e r u n t r è s g r and 
n o m b r e de cr iminels , j e n 'ai j ama i s c o n d a m n é un p r é v e n u sans 
avoir acqu i s la convic t ion qu ' i l é ta i t m o r a l e m e n t r e sponsab le . Je 
ne dé fends pas le p r i n c i p e de la r e sponsab i l i t é m o r a l e , c o m m e 
u n e hypo thèse m é t a p h y s i q u e , à cause de son ut i l i té socia le . 
C'est p o u r moi u n e v é r i t é v ivante , év iden te , é tabl ie p a r l e s fa i ts , 
pa r l 'observa t ion des c r imine l s , pa r l e u r s p r o p r e s aveux . Si j e 
n ' é t a i s pas conva incu d e la fausse té de la théor ie dé t e rmin i s t e , 
je ne m e cro i ra is p a s le droi t de la c o m b a t t r e u n i q u e m e n t à 
cause de ses d a n g e r e u s e s conséquences (2). 

L ' h é r é d i t é , l e t e m p é r a m e n t , la r ace (3), le c l imat , peuven t bien 

(1) Le mot dégradation vient, 011 le sait , degradus, degré . 
(2) Tel n'est pas , j e le sais, l 'avis de tous les criminalistes déterministes . F r a p p é 

« de la grandeur du rûle social dévolu au mensonge, pè re de l 'illusion, » M. Tarde 
n 'hési te pas à dire : « Comment se ferait-on scrupule de ment i r dans un intérêt 
humain de premier ordre, s'il é ta i t démontré que cela fû t indispensable, c 'est-à-dire 
que , sans la croyance au l ibre arbi t re , aff irmée en dépi t de tou t a rgumen t , la 
société ne saurai t subsister ? » (Revue des Deux Mondes, 15 ju in 1891, p . 850.) La 
vérité pour lui « signifiant accord possible ou actuel des espri ts , société p a r suite, et 
non pas seulement accord d 'un esprit avec lu i -même, une notion antisociale peut 
ê t re v ra ie ; >< ainsi conçue comme variable, changeante , la vérité, j e le comprends, 
ne s ' impose plus au respect, dès qu'on la croit nuisible. Mais, quand on est persuadé 
que la vérité existe en soi. qu 'e l le est absolue, comment croire d 'abord qu'elle 
puisse être nuisible, et ensuite qu 'on ai t le droi t de la dissimuler à cause de ses 
conséquences? Sans doute, l ' h u m a n i t é a été souvent t rompée, mais comment peu t -
on supposer que le mensonge a été pour elle une cause de morali té et de fo rce? 
Quelle idée se fa i t -on de l ' human i t é , pour penser qu'elle a besoin, pour vivre, d 'ê t re 
indui te en erreur ? 

(3 )« Nulle race d 'hommes n'est rejetée en dehors de toute loi et de toute morale ». 
(Sénèque, LettreCXVII.) 

d o n n e r une f o r m e pa r t i cu l i è re à la c r imina l i t é é , m a i s ils ne la 
r e n d e n t j a m a i s fa ta le . Les in f luences p h y s i o l o g i q u e s et p h y s i q u e s 
ne sont pas i r rés i s t ib les ; el les ne le d e v i e n n e n t q u e chez l 'a l iéné, 
qui a pe rdu la ra ison et le l ib re a rb i t r e . El les p e u v e n t a t t é n u e r 
beaucoup, d a n s ce r t a ins cas , la r e s p o n s a b i l i t é m o r a l e d u cr imi-
ne l ; el les ne la s u p p r i m e n t j a m a i s e n t i è r e m e n t . Quel les que 
soient les i n f l u e n c e s qu i ont agi s u r l e c r imine l , le c r ime e s t 
t ou jour s le c r i m e ; il n ' a é t é c o m m i s q u e p a r c e q u e le c r imine l 
l 'a voulu . 

S c h o p e n h a u e r a dit q u e le médec in vo i t l ' h o m m e d a n s t o u t e 
sa fa ib lesse et que le j u r i s t e le voit d a n s tou te sa m é c h a n c e t é . 
La just ice doit le voir à la fois dans t o u t e sa f a i b l e s s e et d a n s 
tou te sa m é c h a n c e t é . Il e s t d o n c n é c e s s a i r e qu 'e l le ut i l ise de p lu s 
en p lu s les t ravaux des m é d e c i n s et d e s phys io log i s t e s , afin de 
conna î t r e avec p lu s de précis ion l ' ac t ion d u p h y s i q u e su r le 
mora l , et de m i e u x appréc ie r le deg ré de la r e sponsab i l i t é de 
c h a q u e cr iminel . Mais il ne fau t p o i n t o u b l i e r que , si les in-
fluences phys io log iques et p h y s i q u e s s o n t ce r t a ine s , l ' h o m m e 
possède des facu l tés mora le s qu i lu i p e r m e t t e n t de r é a g i r con t r e 
elles et de con t rô l e r ses p e n c h a n t s (1). La vo lon té , la ra i son , le 
sent iment du devoir son t d e s fa i ts a u s s i c e r t a i n s q u e 1 h é r é d i t é 
et le mi l i eu . 

C'est pa rce qu ' i l s ont m é c o n n u le c a r a c t è r e des f acu l t é s mo-
ra les , que les c r imina l i s t e s n a t u r a l i s t e s on t t r a n s f o r m é en fa ta -
lités les in f luences p h y s i q u e s , qui p è s e n t s u r la l ibe r t é de 
l ' h o m m e , ma i s qu i ne l ' é c ra sen t p a s . P e n d a n t l o n g t e m p s , u n spi-
r i t u a l i s m e excessif a cons idé ré l ' h o m m e c o m m e t r o p i ndépendan t 
de l ' o rgan i sme et d u mi l i eu . A u j o u r d ' h u i , pa r u n e réac t ion en 
s ens con t ra i r e , e t e n c o r e p lu s s y s t é m a t i q u e , le n a t u r a l i s m e le 
r end t rop d é p e n d a n t des inf luences h é r é d i t a i r e s et ex té r i eu res . 
11 méconna î t ou d é n a t u r e les forces m o r a l e s , q u i se man i f e s t en t 
p a r les fa i ts les p lu s ce r t a in s ; il n ie le l ib re a rb i t r e , e t c o n f o n d 
la volonté avec le d é s i r ; il ne v e u t p l u s a d m e t t r e d ' au t r e s lois 
q u e les lois zoologiques . Tand i s q u e le sp i r i tua l i sme se plaît a 
g rand i r l ' h o m m e et à n e m o n t r e r q u e s e s b e a u x côtés , le na tu -
ra l i sme se plaî t à le r a b a i s s e r et à ne m e t t r e en lumiè re q u e sa 
fa ib lesse . L ' h o m m e es t r e p r é s e n t é p a r les c r imina l i s tes n a t u r a -
l istes c o m m e u n a u t o m a t e , c o m m e u n e m a c h i n e , sub i s s an t 

, „ . . ,„ , . „ , r 'p«t une misé rab le chai r , un faible souffle ; ma i s 



toutes les inf luences , s a n s pouvo i r réagir c o n t r e elles, obé issan t , 
c o m m e l ' an imal , à tou tes les impuls ions de l ' o rgan i sme . Quoi 
d ' é t o n n a n t , dès lors , q u ' e n c royan t l ' h o m m e pr ivé de libre 
a rb i t r e , s emblab le à l ' an ima l , c 'es t -à-di re tel qu' i l n 'es t pas , ces 
c r imina l i s t e s voient d a n s le c r ime u n e fa ta l i té o r g a n i q u e ? 

C'est m é c o n n a î t r e la n a t u r e h u m a i n e q u e de l ' ass imi ler ent iè-
r e m e n t à la n a t u r e a n i m a l e et d 'oubl ie r les facu l tés mora les , qui 
lui sont p rop re s : la ra i son (1) et le libre a rb i t r e . Assu rémen t , 
l ' h o m m e n ' e s t pas u n a n g e , e t P a s c a l a eu r a i son de dire q u e 
qu i veut fa i re l ' ange f a i t la bê t e . Mais, l ' h o m m e n 'est- i l qu ' une 
b ê t e ? Ne t ien t - i l pas à la fo i s de l 'ange et de la b ê t e ? N'y a-t-i l 
pas en lui u n e asp i ra t ion vers l ' idéal , qui d é p a s s e l ' an imal i té et 
le r a t t a c h e à u n m o n d e s u p é r i e u r ? Si par les pa r t i e s i n f é r i eu re s 
de son ê t re l ' h o m m e t ien t à l ' animal i té , ne s'élève-t-il pas vers 
le ciel p a r sa tête et p a r son c œ u r , semblab le a u c h ê n e , auquel 
le c o m p a r e M. F . Bou i l l i e r : 

de qui la tôte au ciel était voisine, 
Et dont les pieds touchaient à l'empire (les morts. 

Si les facul tés de l ' h o m m e ne d i f f è r e n t p a s par n a t u r e de celles 
de l ' an imal , d 'où v ien t qu' i l a seul la not ion d ' u n e loi mora le 
obl iga to i re , s ï r a p o s a n t à sa vo lon té , en d e h o r s de toute consi-
déra t ion d 'u t i l i t é? Pourquo i , de l 'aveu de Darwin lu i -même, 
peut- i l seul ê t r e cons idé ré avec ce r t i t ude c o m m e u n ê t re m o -
ral (2) ? Pourquo i les a n i m a u x , qui ont les m ê m e s o r g a n e s (3) 
et souven t d e s sens p lu s déve loppés , n 'ont- i ls pas la not ion du 
bien et d u ma l mora l e t ne fon t - i l s pas r é g n e r la jus t ice d a n s 
l e u r s soc ié tés? C o m m e n t s e fait-il qu ' i l s so ien t s a n s asp i ra t ion vers 
un ê t re supé r i eu r , a lo rs q u e « tous les h o m m e s on t le dés i r des 
d ieux », su ivan t l ' express ion d 'Homère , e t q u e chez les peup le s 
les p lus sauvages on t rouve des c royances re l ig ieuses ? Si le 
s e n s m o r a l et les c royances re l ig ieuses s o n t le r é su l t a t de la 
sociabil i té , a insi q u e le p r é t e n d e n t les évo lu t ionn is tes , il semble 
qu 'on devra i t auss i les r e t r o u v e r chez les a n i m a u x qui sont 
d o u é s d ' ins t inc ts sociaux. 

Que les c r imina l i s tes n a t u r a l i s t e s ne v i e n n e n t p a s a l l égue r 
q u e l ' é tude de la n a t u r e les oblige à c ro i r e à l ' ident i té des 

(il « Instinct et Raison, marques de deux natures. » (Pascal.) 
(2) De la descendance. 3° édit., p. i i 9 . 
(3) « Il n'y a pas une lettre de l 'alphabet qu'un perroquet ne puisse être dressé 

a prononcer. >. (Max Muller, la Science du langage, p . 439.) 

facul tés de l ' h o m m e et de l ' an imal et à r e f u s e r à l ' h o m m e 
que lque chose de p lus q u e la vie a n i m a l e . Ils n 'on t p a s a r r a c h é 
plus de sec re t s à la n a t u r e q u e Buffon , Cuvier , F l o u r e n s , Che-
vreu l , J .-B. Dumas , Claude B e r n a r d , Pas t eu r , de Qua t r e fages 
et t an t d ' a u t r e s savan t s sp i r i tua l i s tes qui on t t ou jou r s v u u n e 
di f férence de n a t u r e e n t r e l ' h o m m e et l ' an imal . « L ' h o m m e , 
disent- i ls , an ima l pa r son co rps et à c e r t a in s éga rds p a r son 
inte l l igence, p o s s è d e quelque chose de plus, d 'où r é su l t en t des 
man i fe s t a t ions spéciales , se r a t t a c h a n t à la mora l i t é et à la 
rel igiosi té (1). » 

Ce quelque chose d e p l u s q u e la vie an ima le , c 'es t la force 
immaté r i e l l e qu i se m a n i f e s t e p a r les fa i ts m o r a u x . Malheureu-
s e m e n t , les phys io log is tes et l es n a t u r a l i s t e s , t rop souven t 
ab so rbés d a n s l ' é tude de la m a t i è r e et des lois zoologiques , son t 
p o r t é s à nég l ige r les facu l iés m o r a l e s . Les é t u d e s spécia les 
exposen t à l ' e r r e u r . Ceux qu i s 'y l iv ren t l e u r a t t r i buen t volon-
t ie rs une i m p o r t a n c e excess ive , p r e s q u e exclus ive ; ils veu len t 
tout exp l ique r p a r l e u r s é t u d e s favor i t es . « Les physiologis tes 
ont p lu s que p e r s o n n e ce t r a v e r s c o m m u n à tous les spéc ia l i s tes ; 
ils se b u t e n t à c h e r c h e r d a n s l e u r p r o p r e spécial i té la t héo r i e 
en t i è r e des p h é n o m è n e s qu ' i l s é t u d i e n t et ne f e r m e n t q u e t rop 
souven t l 'orei l le aux expl ica t ions v e n u e s d 'a i l l eurs (2). » Ils 
n ' e x a m i n e n t d a n s le c r imine l q u e les impuls ions de l ' o rgan i sme 
et oub l i en t q u e la consc ience et la volonté lui p e r m e t t e n t de les 
con t rô l e r et d 'y rés i s te r . Ils n ' e x a m i n e n t l ' h o m m e que d ' u n seul 
côté , d u cô té p h y s i q u e ; or « la p l u p a r t des e r r e u r s v i ennen t de 
ce q u e l 'on n ' e x a m i n e u n e vér i té q u e d ' u n seul côté et à l 'exclu-
sion de tou tes les au t r e s » (3). 

Ce d a n g e r des é l u d e s spéc ia les s ' aggrave enco re , q u a n d elles 
sont fa i tes d a n s un espr i t s y s t é m a t i q u e . Les c r imina l i s tes de 
l 'école i t a l i enne d ' an th ropo log ie c r imine l l e sont d a n s ce cas : ils 
p r e n n e n t p o u r base de l e u r s t r avaux le d a r w i n i s m e , la négat ion 
du l ibre a rb i t r e , ce qu ' i l s a p p e l l e n t le ma té r i a l i sme scienti-

(1) De Quatrefages, Inlrod. à VÉtude des races humaines, p. 188. .. 11 y a 
quelque chose d 'admirable daus l 'homme que tous les savants ne sauraient expli-
quer. » (Molière, Don Juan.) « Dieu me gar.le de faire un système, mais certai-
nement il y a dans nous quelque chose qui pense et qui veut. » (Voltaire, Jenn,, 
ch. xi.) Darwin lui-même n'a-t-il pas écrit qu'il y a chez l 'homme quelque chose 
de plus (pie la vie animale? » {Voyage d'un naturaliste autour du monde, 
p. 535.) 

(2) J.-S. Mill. 
(3) Pascal. 



fique (I) . A p r è s avoir p r i s en p i t ié l ' a n t i q u e ph i losoph ie du droit 
péna l et « les doc t r ines m é t a p h y s i q u e s » (2) qu i lu i se rven t de 
f o n d e m e n t , ils a c c e p t e n t , c o m m e des vé r i t é s d é m o n t r é e s , de 
s imples hypo thèses . Oubl iant q u e « les t h é o r i e s doivent ê t re 
s u b o r d o n n é e s a u x fa i ts et n o n les fai ts a u x théor ies » (3), ils 
a b o r d e n t l ' obse rva t ion des c r imine l s , avec l ' in ten t ion d 'appl iquer 
les lois zoo log iques d u d a r w i n i s m e a u droi t p é n a l . L e u r b u t est 
de dé l iv re r l ' h u m a n i t é de « la concep t ion t h é o l o g i q u e d u l ibre 
a rb i t r e » (« doc t r ine p ré fé rée des e n n e m i s de la l ibre pensée») , 
de « la d o c t r i n e re l ig ieuse d u p é c h é » (4) et de « d e m a n d e r 
r a i son à l ' ins t i tu t ion , don t la base sembla i t la p l u s inébran lab le , 
la p lus i n a b o r d a b l e , à la jus t i ce e l l e - m ê m e » (5). 

Les c r i m i n a l i s t e s d a r w i n i s t e s on t c ru qu ' i l s app l i qua i en t la 
m é t h o d e expé r imen ta l e à l ' é tude de la cr iminal i té , pa rce qu ' i l s 
éca r t a i en t les fa i ts m o r a u x d a n s l ' obse rva t ion des c r imine l s . Ils 
son t t o m b é s d a n s la m ê m e e r r e u r q u e B e n t h a m qui croyai t faire 
d u droi t c r i m i n e l une sc ience expé r imen ta l e p a r c e qu ' i l r e je ta i t 
tou tes les i d é e s de droi t na tu re l , de jus t i ce , de s ens mora l , c 'est-
à -d i r e tou t ce qu i n 'é ta i t pas l ' express ion d ' u n e sensat ion de 
pe ine et de p l a i s i r (6). 

De glace p o u r les fai ts m o r a u x , de feu p o u r les fai ts phys iques 
les p lus i n s i g n i f i a n t s , ils on t m é c o n n u les r èg les de la m é t h o d e 
e x p é r i m e n t a l e . En elTet, recuei l l i r p a t i e m m e n t tous les fa i ts , 
sans voulo i r les r a t t a c h e r à un sys t ème , ne p a s r e j e t e r à pr ior i 
l es fai ts m o r a u x , sous p ré t ex t e qu ' i l n 'y a de fai ts ce r t a ins q u e 
les fai ts p h y s i q u e s ; savoi r d o u t e r de l ' i m p o r t a n c e des décou-
ver tes que l 'on croi t f a i r e ; ne p a s se l ià te r de géné ra l i s e r que lques 
cas pa r t i cu l i e r s ; s u s p e n d r e son j u g e m e n t : te l les sont les con-
di t ions d ' u n e b o n n e m é t h o d e d 'obse rva t ion . « Il f au t n ' emp loye r 
q u e la m é t h o d e d ' obse rva t ion , m a i s l ' a p p l i q u e r à t ous les fai ts 
que l s qu ' i l s so i en t , pou rvu qu ' i l s e x i s t e n t ; son exac t i tude est 
d a n s son i m p a r t i a l i t é et l ' impar t ia l i té ne se t rouve q u e d a n s 
l ' é t endue (7). » 

Ces règles o n t é té e n t i è r e m e n t m é c o n n u e s p a r les c r imina-

(1) Actes du Congrès de Rome, p . 320, 173, 174. 
(2) L'IIomme criminel, préface île M. le l e Letourneau, p . III. 
(3) Th. Ri bot, lu Psychologie anglaise contemporaine, p . 11. 
(4) D' Lombroso. l'Homme criminel, préface, p. XXIII. 
(•'») 0 ' Moleschott, Actes du Congrès de Rome, p. 52. 
(6) Trailés de législation. 1. II, p . 9 . 
(7) V. Cousin, Fragments de philosophie contemporaine, p . 10. 

listes na tu ra l i s t e s . Ils n i e n t ou d é n a t u r e n t p a r l e u r s expl ica t ions 
le sen t iment de la r e s p o n s a b i l i t é mora l e , le r e m o r d s , t ous les 
faits qui impl iquen t le l i b r e a r b i t r e , pa r ce que le l ib re a r b i t r e est 
inconcil iable avec le d a r w i n i s m e , qui est la base de l eu r s t ra -
vaux. Est-ce qu ' i l e s t c o n f o r m e a u x règles de la m é t h o d e expé-
r imenta le de r e j e t e r d e s fa i t s p a r c e qu' i ls ne s ' a cco rden t p a s 
avec u n sy s t ème ? C'es t u n fait q u e le c r imine l a le s e n t i m e n t de 
sa responsab i l i t é , qu ' i l s e s e n t mépr i s ab l e , qu ' i l d e m a n d e p a r d o n 
à ses p a r e n t s de la f a u t e qu ' i l a commise . C'est u n fai t qu'il com-
prend la j u s t i ce de la p e i n e qu i lui es t app l iquée , qu' i l l ' accepte 
avec rés igna t ion , p a r c e q u ' e l l e est mér i t ée . C'est e n c o r e u n fai t 
que q u e l q u e s c r imine l s d é n o n c e n t (1) s p o n t a n é m e n t l e u r s c r i m e s 
à la jus t ice , p o u r les e x p i e r , o u se su i c iden t p o u r se s o u s t r a i r e 
au r e m o r d s qu i les a c c a b l e . Cette accepta t ion de la p e i n e , ce 
sen t iment in t ime de la culpabilité m o r a l e , ce beso in d ' exp ia t ion , 
ces suic ides , l es s o u f f r a n c e s d u r e m o r d s son t p o u r tout observa-
t eu r impar t ia l des fa i t s c e r t a i n s , t r è s i m p o r t a n t s . Est-il sc ien t i -
f ique de les n ie r ? 

Faut-i l s ' é t o n n e r m a i n t e n a n t si des é t u d e s fa i tes avec u n tel 
esprit de s y s t è m e o n t d o n n é d e s r é su l t a t s si peu sa t i s f a i s an t s? 
« 0 Liber té , a - t -on d i t , q u e d e c r i m e s on c o m m e t en ton n o m ! » 
« O Science, p e u t - o n d i re auss i , q u e de s ingu l iè res h y p o t h è s e s 
on sou t ien t en ton 110111 ! » Que de s ta t i s t iques t r o m p e u s e s ! 
Que de fa i ts a l l égués , q u i n ' ex i s t en t q u e d a n s l ' imag ina t ion de 
l ' obse rva t eu r ! Que d e c o n j e c t u r e s t r a n s f o r m é e s en dogmes 
scient i f iques, s u r t o u t l o r squ ' e l l e s sont con t ra i r e s à q u e l q u e vér i té 
mora l e ! Avec que l le faci l i té des savants , qui n ient le l ibre a rb i t r e 
a t t e s t é p a r la c o n s c i e n c e et la c r o y a n c e u n i v e r s e l l e de 1 h u m a -
nité , a c c e p t e n t des c o n j e c t u r e s su r l ' i m p o r t a n c e de tel ou tel 
s igne p h y s i q u e ! On ne c ro i t p lus à la j u s t i ce , ni au ca r ac t è r e 
abso lu de la loi m o r a l e , m a i s on croi t q u e la f o r m e d u nez 
change , su ivan t q u e le c r im ine l p r e n d le bien d ' au l ru i pa r u n vol 
ou p a r u n e e s c r o q u e r i e ! « Inc rédu les , les p l u s c r édu le s . » 
(Pascal ) « Jamais p e u t - ê t r e on n 'ava i t fa i t se rv i r le n o m de la 
science à d é g u i s e r de pa re i l l e s con t re façons d ' e l l e -même (2). » 

(1) « Tant est merveilleux l 'effort de la conscience ! F.lle nous fai t t rahir , accuser 
et combaure nous-mêmes, e t a faul te de tesmoing es t rangier , elle nous produi t 
contre nous. » (Montaigne, 1. I I , ch. v . ) . 

(21 F Brunetière, Revue des Deux-Mondes, I " jui l let 1890. 
I / e s n r i t ™ " s y s t è m e n'est-i l p a s évident dans une théorie qui exp .que par l a t a -

viMne le j u r y , le droit d e grâce , le duel , les indulgences, la circoncision, les ceré-



L'his to i re est-el le p lu s r e s p e c t é e q u e la sc ience d a n s celte 
théor ie de l ' a t av i sme , qu i a f f i rme que , chez les anc iens peuples , 
le c r ime é ta i t la règ le et non l 'except ion et q u e l ' h o m m e du 
moyen âge éta i t u n e b r u t e pr ivée de sens mora l , semblab le au 
s auvage le p lus d é g r a d é et a u c r imine l ( i ) . 

L 'espr i t de sys tème s 'est- i l d u m o i n s a r r ê t é d e v a n t les règles 
de la logique ? Le cr iminal i s te , a y a n t obse rvé des c r imine l s ita-
l iens , qu i son t p lu tô t b r u n s q u e b londs , s ' e m p r e s s e de généra-
l iser ce ca rac tè re p r o p r e à la r a c e i t a l i enne et de l ' appl iquer à 
t ous les c r iminels . « Les cheveux no i r s et les châ ta ins , di t- i l , 
son t donc p lus f r é q u e n t s chez les cr iminels , t and i s q u e les blonds 

mouies religieuses des chrétiens et même« l'opposition acharnée que rencontre la 
nouvelle école-authropologico-criminelle ? » (L'Homme criminel, p . 91-97.) Com-
ment ne pas songer à la critique si spirituelle que Molière a faite de l'esprit de 
système dans cette scène du Malade imaginaire : 

Toinelte. — De quoi dit-il que vous êtes malade ? 
Argan. — Il dit que c'est du foie, et d'autres disent que c'est de la rate. 
Toinelte. — Ce sont tous des ignorants. C'est du poumon que vous êtes malade. 
Argan. — Du poumon ? 
Toinelte. — Oui. Que sentez-vous ? 
Argan. — Je sens de temps en temps des douleurs de tète. 
Toinelte. — Justement, le poumon. 
Argan. — Il me semble parfois que j 'ai un voile devant les yeux. 
Toinelte. — Le poumon. 
Argan. — J ' a i quelquefois des maux de cœur. 
Toinelte. — Le pouinou, etc... Le poumon, le poumon, vous dis-je. 
(1) J'extrais, à titre d'exemple, le p issage suivant de la préface de la 2" édition 

de l 'Anthropologie criminelle écrit pa r l 'auteur en réponse aux études que j 'avais 
publiées sur sa théorie, dans le Correspondant, la Ile vue Philosophique et la 
Nouvelle Revue. « Le parricide ou au moins le meurtre des vieux était un vrai rite 
religieux chez les anciens, et même le grand-père du Pape, le saint poutife de ltoine, 
en était l 'exécuteur» (p. 36;. Je connais le culte des ancêtres, les oll'raudes portées 
sur le tombeau des ancêtres, les prières qui leur étaient adressées comme à des 
divinités. (V. Kustelde Coulanges, la Cité antique, p. 35.) Je me rappelle un grand 
uombre de textes historiques, qui prescrivaient aux fils d'houorer leurs parents et 
qui punissaient de mort les lils qui outragent ou frappent leurs père ou mère. 
(Deuter., xxi, 18-21; xxvn, 16; Exode, xxi, 15 ; xx, 12; Lévitique, xx , 9.) Le 
respect que les fils avaient pour leurs parents était si grand et si général que chez 
les Perses le parricide a été inconnu (Diodore, 1.1, § 137) ; que pendant six cents 
ans il n'a été commis aucun parricide à Rome (Plutarque, Vie de Romulus); que 
Solon et Moïse n'ont pas cru ce crime possible (Diogène de Laérce, Vie de Solon ; 
Pastoret, Histoire delà législation, t. IV, p. 173; Bodin, de la République, 1. I, 
ch. iv.) Chez les anciens Égyptiens, le parricide était brûlé vif. (Diodore, 1. I.) Enfin, 
voici quelques textes établissant que chez les anciens Romains le parricide a tou-
jours été considéré comme le plus grand forfait et non comme un rite religieux. 
« La peine du parricide par l 'institution des ancêtres est telle : le parricide est 
bat tu de verges, teintes de sou sang ; ensuite, ou le coud dans un sac avec un 
chien, un coq, une vipère et un singe ; ce sac est jeté dans la mer profonde. » {Dig., 
de la loi Pompeia sur les parricides, 1. XLVIU, t . IX, § 9. Voy. aussi Cicéron, Pour 
Roscius d'Amérie, § 25; Sénèque, de la Clémence, 1.1, § 23 ; Plutarque, Vie de César 
Auguste, éd. Amyot, t. II, p. 1407 B ; les Délais de la justice divine, t . III, 
p . 261E. —Est-ce aussi bien sérieusement que l 'auteur appelle le pontife romain 
du paganisme le grand-père du Pape ? 

y sont i n fé r i eu r s d ' u n t i e r s (1). » Combien Descar tes avait r a i son 
de voir d a n s la p réc ip i t a t i on d u j u g e m e n t la p r inc ipa le cause de 
nos e r r e u r s ! 

Les c r imina l i s t e s n a t u r a l i s t e s ont d o n c f aus sé la m é t h o d e 
d 'obse rva t ion p a r l ' e sp r i t de s y s t è m e ; ils n 'on t p a s obse rvé 
impa r t i a l emen t t o u s les f a i t s ; t rop p r o m p t s à généra l i se r d e s 
cas pa r t i cu l i e r s , i ls n ' o n t p a s davan tage i n t e rp r é t é exac temen t 
les fa i ts obse rvés . L e u r s t héo r i e s , v ra ies su r que lques po in t s de 
détail , sont f a u s s e s , d a n s l eu r ensemble , pa rce qu 'e l les son t 
incomplè tes et t rès s y s t é m a t i q u e s . 

Mais si le c r ime n ' e s t pas u n e fa ta l i té o rgan ique , ne faut-il 
pas y voir u n e f a t a l i t é soc ia le? N'est-ce pas le mil ieu social 
qu i fa i t le c r i m e ? Ne faut-il pas l ' a t t r ibuer à l ' ignorance , à la 
misè re d u c r imine l , à la mauva i s e éduca t ion qu' i l a r e ç u e ? 
Assu rémen t , le mi l i eu social j o u e u n rôle t rès i m p o r t a n t d a n s la 
fo rmat ion et le d é v e l o p p e m e n t de la c r imina l i t é . La société a des 
devoirs à r emp l i r e n v e r s les pauv re s , l es ignoran t s , les m a l a d e s , 
les e n f a n t s e l l e s f e m m e s . Il ne suff i t pas de p u n i r les c r i m e s ; 
il fau t encore s ' e f fo rcer de les p réven i r par d e s lois sages , des 
ins t i tu t ions c h a r i t a b l e s et de bons e x e m p l e s . 

La socié té p e u t r e n d r e les c r i m e s m o i n s f r é q u e n t s , en dimi-
n u a n t le n o m b r e d e s d é b i t s de bo i s sons et en a u g m e n t a n t l ' im-
pôt su r l 'a lcool ; 

En d o n n a n t un as i le , d a n s les c a m p a g n e s c o m m e d a n s les 
villes, aux ép i l ep t iques i nd igen t s , aux i n c u r a b l e s ; 

En app l i quan t le d é c r e t d u 5 ju i l le t 1808 su r les dépô t s de 
mendic i té , déc re t q u i es t r e s t é jusqu ' i c i à peu p r è s le t t re m o r t e ; 

En d o n n a n t à l ' i n s t ruc t ion p r i m a i r e u n ca rac tè re p ra t ique , 
p ro fe s s ionne l ; s u r t o u t e n n e s é p a r a n t pas l ' ins t ruc t ion (2) de 
l ' éduca t ion , e t en ne g ê n a n t pas l ' ac t ion d u s e n t i m e n t re l ig ieux, 
le f r e in le p lu s p u i s s a n t con t r e les p a s s i o n s et les c r imes ; 

Eu p r o t é g e a n t l ' e n f a n t a u delà de treize ans , j u s q u ' à qua to rze 
a n s au moins , c o n t r e l e s a t t e n t a t s à l a p u d e u r s a n s violence ; 

En r e c u l a n t j u s q u ' à d ix-sep t a n s la p r é s o m p t i o n légale de 

d i s c e r n e m e n t ; 

(1) L'Homme criminel, p. 228. 
(2) « L'école n'a jamais été une véritable éducation. • Qui dit cela ? Un ins-

pecteur de l'académie de Paris, membre du Conseil supérieur (le l'instruction publique, 
qui est effrayé du vide que laisse dans les âmes des enfants l'affaiblissement du 
sentiment religieux, et de l'insuffisance des instituteurs comme éducateurs.(Vessiot, 
De réducation morale à l'école, p . 376, 572. 6 ) 



En r e t e n a n t à la c a m p a g n e les cu l t iva teu r s qu i la déser tent , 
pa r le d é g r è v e m e n t de l ' i m p ô t fonc ie r , p a r la d iminut ion des 
cha rges qui p è s e n t su r eux , p a r la s u p p r e s s i o n de tous les emplois 
inut i les ; 

En fa i san t c e s s e r les p r o v o c a t i o n s qu i p o r t e n t a t te in te à la 
l iber té mora l e d e s e n f a n t s , des j e u n e s gens , des f e m m e s et des 
ouvr i e r s : les p r o v o c a t i o n s de la p r e s s e et de la photographie 
p o r n o g r a p h i q u e s , les p rovoca t ions d e s filles s o u m i s e s s u r la voie 
publ ique , les exc i t a t ions des c h a n s o n s et p ièces obscènes qui 
se c h a n t e n t et se j o u e n t d a n t les ca fés et les t h é â t r e s ; les exci-
ta t ions , d a n s les j o u r n a u x et les r é u n i o n s pub l iques , a u m e u r t r e , 
au pillage, à la g u e r r e civile. 

Que l 'ac t ion m o r a l i s a t r i c e des lo is et des ins t i tu t ions soit auss i 
secondée pas les e f fo r t s des c l a s ses é levées , des éc r iva ins et des 
o ra teu r s . Que t o u s s e pénè t r en t b ien d e l à f ragi l i té de l ' enfant , du 
j eune h o m m e , de la j e u n e fille; qu ' i l s a ien t pi t ié de la fa ib lesse 
du pauv re et de l ' i gno rance de l ' o u v r i e r ; q u e l 'écr ivain tourne 
sept fois sa p l u m e e n t r e ses doigts e t l ' o r a t e u r sep t fois sa langue 
d a n s sa b o u c h e a v a n t d ' é b r a n l e r les vé r i t é s m o r a l e s et de p ro-
nonce r u n e p a r o l e qu i pu isse f o u r n i r u n e exc i ta t ion ou u n e 
excuse aux p a s s i o n s et aux c r i m e s . 

S'il est utile de r a p p e l e r à la socié té s e s devoi rs (et j e l 'ai fai t 
m o i - m ê m e d a n s u n chap i t r e p r écéden t ) (1), ne peut -on p a s le 
fa i re , en l a i s san t a u c r imine l la r e sponsab i l i t é qu i lui i n c o m b e ? 
Cette r e sponsab i l i t é p e u t ê t re a t t é n u é e p a r la misè re , l ' ignorance , 
la mauva i s e éduca t ion qu ' i l a r e ç u e ; el le p e u t ê t r e encore p a r -
tagée avec ceux qu i on t d o n n é de m a u v a i s consei ls ou de m a u -
vais exemples . Mais d e s c a u s e s d ' a t t énua t i on ne s o n t point 
des c a u s e s de jus t i f ica t ion , e t la cu lpabi l i t é des compl ices ne fai t 
pas d i spa ra î t r e la r e sponsab i l i t é de l ' a u t e u r p r inc ipa l . 

Dès lors , p o u r q u o i di re q u e « le c r i m e n ' e s t p a s un p h é n o m è n e 
individuel , m a i s u n p h é n o m è n e socia l . . . qu 'on p e u t voir en lu i 
u n e sor te de dégéné re scence de l ' o r g a n i s m e social (2)? » Pourquo i 
écr i re q u e « c 'es t la socié té qu i p r é p a r e le c r ime , et q u e le coupab le 
n ' e s t q u e l ' i n s t r u m e n t (3)? » Si l e c r ime n ' é ta i t impu tab l e qu ' à 

(1) Ch. xx. 
(2) Prins, Criminalité et Répression, p . 13. 
(3) Quételet. — Tout eu admettant que le criminel est « un fauve à face humaine », 

qu'il est « immoral de naissance », que « l 'absence de sens moral a pour cause une 
certaine conformation cérébrale, aussi bien que le daltonisme ou l 'aphasie », M. Tarde 
voit aussi daus le crime surtout un phénomène social. « S'il est démontré, dil-il, 

la société, c o m m e n t p o u r r a i t - o n encore le p u n i r ? Si le c r imine l 
n 'étai t pas r e s p o n s a b l e d u c r i m e qu ' i l a c o m m i s , s'il é ta i t u n e 
vict ime de la société, il s e r a i t imposs ib l e de l u i d e m a n d e r compte 
de ses c r imes . En a p p e l a n t l e c r ime un phénomène social, veut -
on dire qu' i l se c o m m e t d a n s la société, ou p l u t ô t con t r e l a 
socié té? Dans ce cas , il s e r a i t p l u s exact de l ' appe le r un phéno-
mène antisocial. Non , e n e m p l o y a n t ce m o t de phénomène, qu i 
éca r te tou te idée de cu lpab i l i t é , les sociologues , qu i son t a u 
fond des dé t e rmin i s t e s , v e u l e n t a f f ranch i r le c r imine l de ta 
r e sponsab i l i t é m o r a l e . P o u r eux , les c r i m e s sont des p h é n o -
m è n e s sociaux, c o m m e p o u r les na tu ra l i s t e s ce son t des phé -
n o m è n e s naturels. On l e s bap t i se ainsi « de m o t s n o u v e a u x , 
p lus doulx p o u r l eu r e x c u s e , aba s t a rd i s s an t et amol i s san t l eu r s 
vrays t i t res » (1). 

Au lieu de di re q u e t o u t le m o n d e est coupab le d u c r i m e , 
excepté le c r imine l , il s e r a i t p l u s sage de for t i f ie r d a n s les 
espr i ts le s e n t i m e n t de la r e sponsab i l i t é pe r sonne l l e , qui est déjà 
bien affaibl i . On n 'a q u e t r o p a u j o u r d ' h u i la t e n d a n c e à fu i r les 
responsabi l i tés , à voir l a fa ta l i té pa r tou t . C'est u n e théor ie si 
c o m m o d e de r e j e t e r la r e s p o n s a b i l i t é des vices et des c r imes sut-
la n a t u r e o u su r la s o c i é t é 1 II est si facile d ' a l l éguer la fa ta l i t é 
du t e m p é r a m e n t , la f a t a l i t é de la pas s ion , la fa ta l i té des cir-
cons tances ! Le d o g m e de la fa ta l i té est à la m o d e ; on lui t rouve 
u n e saveur sc ien t i f ique . Ce g r and mot de Liber té , qui au t r e fo i s 
enivrai t les espr i t s , e s t a u j o u r d ' h u i u n p e u d é m o d é . Cependan t , 
la r é f o r m e mora l e et soc ia l e exige le ré tab l i s sement , d a n s les 
espr i t s et d a n s les lois, d e la c royance à la l iber té m o r a l e et à la 
responsab i l i t é p e r s o n n e l l e sous tou tes ses f o r m e s : d ' a b o r d , 
r e sponsab i l i t é de l ' h o m m e devan t sa conscience ; - r e s p o n s a -
bilité d u pè re enve r s s e s e n f a n t s , en ma t i è r e d ' éduca t ion , pa rce 
qu' i l ne lu i es t p a s p e r m i s de se d é c h a r g e r de ce d e v o i r s u r 
l 'État , e t que l 'État n ' a p a s le d ro i t de se subs t i t ue r au p è r e ; -

par la statistique notamment que le génie et la folie sont des s u i t e s d e t a t s s ^ i a u x , 
nous devons croire à plus forte raison que le crime s'explique de même. . ( C r i m e 
noi s aevous croire a i Expl iquer ainsi le crime par des causes sociales, 
nalile comparée, p . 16o, •>•>•] • „ . , , „ „ „___ 
sans tenir romnté de la responsabili té personnelle du criminel, u est-ce pas exa-
sans tenir compte de a r P complexe? N'est-ce pas céder uu peu 
àTésprit de^^tème ^Assurément Auteur de la Criminalité comparée est un esprit a l esprit de sjsiemc 1 s'efforcer« de subordonner l'esprit de 
^ l ^ M i ^ W Ï « - l e n t qu'une préoccupation sys-
tématique a été l 'àme cachée de ce t ray . l l ». (Avant-propos, p . 7 . ) 

(1) Montaigne, l. 1, ch. x x u , éd i t . Lefevre, p . H o . 



responsab i l i t é de l 'État envers les c i toyens c o n d a m n é s , qui sont 
p lus ta rd r e c o n n u s innocen t s , p a r c e q u e l 'État , c o m m e les parti-
cul iers , est t enu de r é p a r e r s e s f a u t e s ; l 'ar t icle 1382 est fait 
p o u r tout le m o n d e ; — re sponsab i l i t é de l 'écr ivain devant l 'opi-
nion et devan t la jus t ice , pa r ce qu ' i l e s t é t r ange q u e l 'écrivain se 
cache de r r i è r e u n gé ran t et r e j e t t e s u r un h o m m e de paille la 
responsab i l i t é des i n j u r e s et des d i f famat ions qu i reçoivent 
u n e publici té cons idérab le ; — re sponsab i l i t é d u s éduc t eu r envers 
la f e m m e qu' i l a r e n d u e m è r e , p a r c e qu' i l n 'a pas le droit de 
l ' a b a n d o n n e r a p r è s l ' avoir sédui te , ni de j e t e r son e n f a n t sur le 
pavé de la g r ande ville ou d a n s u n hosp ice , p o u r cour i r ap rès 
de nouveaux p la i s i r s . 

La responsab i l i t é pe r sonne l l e , c ' e s t la condi t ion d e l à moral i té 
et de la vie sociale. Les c r imine l s e u x - m ê m e s ont le sen t iment 
de leur r e sponsab i l i t é . Dès lors , p o u r q u o i vouloir le l eu r enlever , 
en r e j e t a n t la r e sponsab i l i t é de l e u r s c r i m e s su r la n a t u r e ou 
su r la société? P o u r q u o i leur c h e r c h e r des excuses et m ê m e des 
jus t i f i ca t ions? Que gagne ra i t la socié té à l e u r p e r s u a d e r qu ' i ls 
son t i r r e sponsab les , e t q u e c 'es t elle q u i est la vraie coupab le? 

Les sociologues , c o m m e les n a t u r a l i s t e s , ne c ro ien t pas au 
l ibre a rb i t r e . Mais si le l ibre a r b i t r e es t une i l lusion, le c r imine l 
a le droi t de d i re a u juge d é t e r m i n i s t e : « P o u r q u o i voulez-vous 
me pun i r , p u i s q u e v o u s ne m e c royez pas m o r a l e m e n t r e spon-
sable de mes ac t e s? Si j e suis u n e v ic t ime de la n a t u r e et de la 
société, si j e ne suis pas coupab le , j e suis p lus à p l a ind re qu 'à 
b l â m e r . P o u r q u o i m e f r a p p e r à c a u s e de mon inf i rmi té orga-
n ique , de ma céci té mora l e congén i ta le , h é r é d i t a i r e ? » Que fera 
la société de ce t te v i c t ime de la fa ta l i t é , de ce p a u v r e inf i rme 
qu i tue et vole, s a n s ê t r e m o r a l e m e n t r e s p o n s a b l e de se s c r imes? 
Se contentera- t -e l le de le m e t t r e d a n s l ' imposs ib i l i té de n u i r e , e n 
l ' en f e rman t d a n s un a s i l e ? Cette s é q u e s t r a t i o n s a n s carac tère 
d é s h o n o r a n t , c ' es t un traitement, ce n ' e s t p lu s u n e peine. T ra i -
t e r le c r im ine l c o m m e u n ma lade d a n g e r e u x , c 'es t e n c o u r a g e r 
le c r i m e ; ce n ' e s t p lus in t imider les ma l f a i t eu r s , c 'es t la isser les 
h o n n ê t e s gens s ans p ro tec t ion . 

La société, souc ieuse de son in t é r ê t , voudra- t -e l le , au con-
t ra i re , p u n i r le c r imine l c o m m e u n an ima l mal fa i san t , à ra ison 
de sa nocuité, s a n s se p r é o c c u p e r de sa culpabi l i té m o r a l e ? Elle 
le pour ra i t , si le c r imine l é ta i t un a n i m a l à f ace h u m a i n e ; on 
écrase u n e v ipère , on abat u n ch ien en ragé , s ans se d e m a n d e r 

s 'ils s o n t r e s p o n s a b l e s . Elle le pou r r a i t auss i , si le c r iminel était 
un a u t o m a t e , u n e m a c h i n e ; u n e m a c h i n e d é t r a q u é e qui ne p e u t 
p lu s ê t r e r épa rée , r ien ne s ' oppose à ce q u ' o n la s u p p r i m e . Si le 
c r i m i n e l é ta i t une « cel lule », l ' o rgan i sme social pou r r a i t encore 
l ' é l iminer , d a n s l ' in térê t géné ra l , sans se p r é o c c u p e r de sa r e s -
ponsab i l i t é mora l e . Mais, l ' h o m m e cr iminel ne cesse pas d ' ê t r e 
un h o m m e , pa r ce qu 'on le c o m p a r e à un an imal , à u n e v ipère , 
à u n e m a c h i n e ou à u n e cel lu le . Compara i son n 'es t p a s raison ; 
u n e m é t a p h o r e (1) ne suff i t p a s p o u r m é t a m o r p h o s e r un h o m m e 
en bê t e . Avan t de c o m m e t t r e u n c r ime , l ' h o m m e cr iminel a é té 
s o u v e n t p e n d a n t l o n g t e m p s u n h o n n ê t e h o m m e ; ap rès la c o n -
d a m n a t i o n qui le f r a p p e , il p e u t le r edeven i r pa r le r e p e n t i r . 
Même, chez le c r imine l d ' hab i tude la n a t u r e h u m a i n e es t 
a l t é rée , d é g r a d é e , elle n ' e s t j a m a i s s u p p r i m é e . Le cr iminel 
c o n s e r v e sa pe r sonna l i t é ; il l ient de sa n a t u r e des dro i t s q u e 
la soc ié té n e p e u t a t t e i n d r e q u e l o r sque la jus t i ce le p e r m e t . 
Or, la pe ine (de l ' a v e u m ê m e d e s dé te rmin is tes ) (2) n 'es t jus te 
q u e si elle es t méritée ; el le ne p e u t ê t r e app l iquée qu ' à u n 
coupable. Une pe ine infl igée à u n h o m m e i r r e sponsab le es t 
i n j u s t e , e t la société n 'a p a s le droi t de se c o n s e r v e r p a r des 
m o y e n s i n ju s t e s . La pe ine , il e s t v ra i , r es te uti le, c o m m e moyen 
de d r e s s a g e , a n a l o g u e à ceux qu i s o n t emp loyés à l 'égard des 
a n i m a u x . Mais on ne p e u t t r a i t e r les h o m m e s c o m m e des ani-
m a u x . 

On le voit , s ans r e sponsab i l i t é mora l e , p lus de jus t ice . Appli-
q u é a u d ro i t péna l , le n a t u r a l i s m e dé te rmin i s t e condui t à la néga-
t ion d e s d ro i t s ind iv iduels , a u mépr i s de l ' h o m m e , à la t y rann ie 
de la socié té , à la p r éoccupa t ion exclusive de l 'util i té sociale . 
L ' e spèce seule a des d ro i t s ; l ' individu n ' en a pa s , il est sacrifié 
aux ex igences de l ' espèce ; les lois zoologiques lui dev i ennen t 
app l i cab les . La peine n ' e s t p l u s u n acte de jus t ice ; c 'es t u n acte 
de r éac t i on p h y s i q u e , d ' é l imina t ion , de sélection artificielle, d 'é -
pura t ion de l 'espèce. La société se d é b a r r a s s e de ce qu i la gêne , 
s u i v a n t son i n t é r ê t ; el le n ' e s t pas t e n u e d ' ê t r e p lus j u s t e q u e la 
n a t u r e ; la jus t i ce n ' e s t p a s d e ce m o n d e ! P lus de c i r cons tances 
a t t é n u a n t e s I P lu s de p r o p o r t i o n n a l i t é de la peine a u dél i t ! A 

(1) Dans le cours de cette étude, j 'ai déjà plusieurs fois signalé la tendance des 
criminalistes naturalistes à prendre des métaphores pour des vérités et même pour 
des réali tés anatomiques. (V. p . 73-) 

(2) V. ci-dessus p . 398. 
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quoi bon songer à l ' a m e n d e m e n t d e s c o n d a m n é s ? Est-ce q u e 
des mons t r e s à face h u m a i n e peuven t ê t r e cor r igés ? Est -ce qu 'on 
p e u t d o n n e r une nouve l l e c o n f o r m a t i o n à l e u r c r â n e ? Il fau t 
chasse r des p r i sons l e s ins t i tu teurs , l es p a s t e u r s et les a u m ô -
niers , qui ont le c h i m é r i q u e espoi r de r a m e n e r les dé t enus à de 
mei l leurs s en t imen t s . Des ga rd iens su f f i sen t , ou p lu tô t , c o m m e 
les ménager ies ne s o n t j a m a i s bien g a r d é e s , et q u e des évas ions 
son t tou jours poss ib les , il est p lu s sû r de d é p o r t e r les c r imine ls , 
t< eux et l e u r pos té r i t é », ou de les gu i l lo t iner en m a s s e . On épu-
re ra a insi la r a ce . 

Voilà « les ho r i zons n o u v e a u x (1) » q u e le n a t u r a l i s m e d é t e r -
minis te ouvre à la m o r a l e et au d ro i t c r imine l . P lu s de bien 
et de m a l m o r a l ! P l u s d ' h o m m e s h o n n ê t e s , p lu s d ' h o m m e s 
c o u p a b l e s ! Des h o m m e s ut i les et des h o m m e s nuis ib les . La 
ver tu es t « une g r a n d e anomal i e . . . la s a i n t e t é , q u i est b ien la 
vertu la p lu s c o m p l è t e , n ' e s t bien s o u v e n t q u e de l 'hys té r ie et 
m ô m e que de la fol ie m o r a l e » (2). Le gén i e est u n e névrose ou 
un fa i t de d é g é n é r e s c e n c e (3). Le c r i m e est un p h é n o m è n e 
naturel, ou un p h é n o m è n e social, s u i v a n t qu 'on se p lace a u 
po in t de vue b io log ique ou au po in t de v u e sociologique. Que 
res te ra - t - i l à a imer e t à admi re r , si les sa in t s son t des hys té -
r iques et les h o m m e s d e génie des d é g é n é r é s ? Que res te ra - t - i l 
à mépr i se r , si les c r i m i n e l s son t d ' i n n o c e n t e s v ic t imes de la fata-
l i té? 

Dans cette théor i e , l o r s q u ' u n m a l f a i t e u r p a r e s s e u x et débau-

ché é t rang le ra u n p a s s a n t pour le déva l i se r , on dira de l ' a s sas -

sin : « Le pauvre h o m m e ! Il est b ien m a l h e u r e u x d 'avoi r u n 

ce rveau si ma l c o n f o r m é et un o r g a n i s m e qu i a de si g r a n d s 

b e s o i n s ! La n a t u r e e n v e r s lui n o u s s e m b l e b i e n i n j u s t e ! »> 

C o m m e ce t ê t r e m a l c o n f o r m é est un d a n g e r social , on p r o p o -

sera de l ' é l iminer , af in de r a s s u r e r la socié té et de m o n t r e r q u e 

la fa ta l i té d u c r ime n ' e m p ê c h e pas le f o n c t i o n n e m e n t de la dé-

f i ) C'est le tilre d 'un livre de M. E. Ferri, / nuovi orizzonli. 
(2) D' Lombroso, ÇAnthrop. crim., p* 8. 
(3) « . . . La dégénérescence n'exclut point le taleut, ni même le génie, bien au 

contraire. » ( 1 /Anthropo log ie criminelle, p . 30.) Que les maladies nerveuses et men-
tales puissent atteindre les hommes de génie, cela n'est point douteux ; le génie ne 
préserve d'aucune maladie. Mais que la dégénérescence prédispose au génie, voilà 
qui est nouveau. Corneille, Racine, Molière, Boileau, La Fontaine des dégénérés ! Des-
cartes, Pascal, Bossuet, Féuelou, Montesquieu, Bu lion, Ampère, Cuvier, etc., des 
dégénérés! Quelle tendance à rabaisser toutes les grandeurs morales, le génie, la 
vertu, la sainteté ! 

l'euse sociale. Mais, au fond , les c r i m i n a l i s t e s na tu ra l i s t e s 
pleins de compass ion pour les v ic t imes d e la fa ta l i té , ne ta rde-
ra ien t pas à l e u r ouvr i r des manicômes. 

N'est-ce pas , en effet, un des p lus a r d e n t s p r o m o t e u r s de l 'an-
thropologie c r imine l le qui a écrit l es l i g n e s su ivan tes : « De 
m ê m e q u e le p récep te : Aime ton prochain comme toi-même 
étai t la moel le de la mora l e ch ré t i enne , d e m ê m e il f au t écr i re 
e n tête de l 'évangile m o d e r n e : Tout comprendre, c'est tout par-
donner (1). » M. le D r Lombroso , à son t o u r , accep te cet te devise 
pour évangi le (2). Voilà 1111 évangi le b i e n r a s s u r a n t p o u r la 
soc ié té ! Jusqu ' ic i un évangi le , u n p e u a n c i e n , i l e s t v ra i , e t un 
p e u démodé , paraî t - i l , disait à l ' h o m m e : « T u ne t ue r a s p a s ! tu 
ne d é r o b e r a s p a s le b ien d ' au t ru i ! L ' a s s a s s i n a t e t le vol son t des 
c r i m e s qui m é r i t e n t d 'ê t re p u n i s pa r la j u s t i c e de Dieu et p a r 
celle des h o m m e s . Paix aux hommes de bonne volonté ! » 
Voici u n évangi le mode rne , qu i di t a u n o m de la sc ience : « Pa ix 
aux h o m m e s de mauva i s e volonté ! L e s c r i m e s son t des 

phénomènes naturels ou des phénomènes sociaux-, il n'y a pas 
de c o u p a b l e s ; les h o m m e s son t 

Vertueux sans mérite et vicieux sans crime (3). 

On avai t t ou jou r s c ru jusqu ' ic i q u e « le c r i m e n 'a pas droi t au 
m ô m e t r a i t ement que la ver tu ». (Antigone.) C 'étai t un p r é j u g é ! 
P lus d e hon te pour le cr iminel ! P lus d ' i n d i g n a t i o n con t r e lui (4) ! 
L ' human i t é se t r o m p e lorsqu 'e l le flétrit le pa r r i c ide , le c r imine l 
qui tue pour voler , ou qui viole un e n f a n t ; el le se t rompe en-
core, lo rsqu 'e l le t rouve mépr i sab le l ' ac t ion d ' u n e f e m m e qu i 
e m p o i s o n n e l e n t e m e n t son mar i , 011 q u i é t r a n g l e son en fan t , 
pou r se l iv re r à la d é b a u c h e . Les c r imine l s a u r a i e n t le droi t de 
se di re d i f famés , lo r squ 'on l eu r r e p r o c h e l eu r condui te : el le 
n 'es t pas mépr i sab le ! « Un ê t re h u m a i n n ' e s t p a s p lus r e s p o n -
sable de ses ve r tus q u e de ses vices. Il n e d é p e n d donc p a s p lus 
de lut d ' ê t r e sa in t Vincent de P a u l q u e Lacena i re , d ' ê t r e Régu lus 
q u e Catil ina (5). » Voilà l 'évangile m o d e r n e qu i est p r ê c h é a u 

(1) IV Moleschott, la Circulation delà vie, t. II, p . 202. 
(2) L'Homme criminel, p . xix. 
(3) Corneille, Œdipe, acte III. scène V. 
(4) Voy. d'Holbach, Système de la nature, ch. xu . 1) Holbach fait un mérite au 

déterministe d'être indulgent pour le crime. Voy. Guyau, Esquisse d'une morale 
sans obligation ni sauclion, p. 1>3. 

(o) M"« Clémence Royer, Actes du deuxième congres, p. 357. « 11 n r f a u l croire 
ni au mérite ni au démérite. » (E. Ferry, Ibid., p . 374.) 



n o m de la s c i ence ! Voilà la doc t r ine q u i va r é g é n é r e r le 
m o n d e ! 

Les théor ic iens , qu i veu len t f a i r e p é n é t r e r ces ma l sa ines doc-
t r i n e s dans les e spr i t s e t d a n s les lois, a t t r i buen t l 'opposi t ion 
qu 'e l les r e n c o n t r e n t à l eu r nouveau té . « La nouveau té , d i sen t -
i ls, e s t a n t i p a t h i q u e à ceux qu i ont été é levés d a n s d ' au t res 
idées . » L 'observa t ion est e x a c t e ; la c o u t u m e exerce un g r and 
e m p i r e su r les e sp r i t s . « Mais les impres s ions a n c i e n n e s ne 
s o n t pas seules capab les de nous a b u s e r ; les c h a r m e s de la nou-
v e a u t é on t le m ô m e pouvoir (1). » 

Sont-el les, d 'a i l leurs , b ien nouvel les , les t héo r i e s qui veu len t 
exp l ique r tout l ' h o m m e p a r l ' o rgan i sme , et f o n d e r le droi t péna l 
u n i q u e m e n t s u r l 'ut i l i té sociale ? J 'ai m o n t r é d a n s l ' in t roduct ion 
de ce livre qu 'e l les ava ien t déjà é té p roposées pa r d 'Holbach, La 
Mettrie et Helvét ius . Es t - ce e n r i c h i r la sc ience de théor ies n o u -
velles q u e de r e s s u s c i t e r les viei l leries d u xvm° s iècle? P r é -
t e n d r e q u ' o n peu t s u p p r i m e r les fai ts m o r a u x et les r a m e n e r 
aux fa i ts phys iques , n 'es t -ce p a s r e p r o d u i r e la théor ie de Volney, 
q u i in t i tu la i t son ca t éch i sme ph i l o soph ique : « P r inc ipes p h y -
s iques de la m o r a l e » ? Dire q u e la pe ine n ' e s t f o n d é e q u e su r 
l 'ut i l i té sociale, es t -ce d i re une chose bien nouve l l e? Il y a long-
t e m p s q u e ce t te n o u v e a u t é a é t é ense ignée pa r Ép icu re , les 
ph i losophes maté r i a l i s t e s du xvm° siècle et pa r B e n t h a m ? N'est-
ce p a s Helvétius qu i d isa i t du pr inc ipe de 1 utili té : « Il r e n f e r m e 
toute la mora l e et la légis la t ion » ? La proposi t ion de s é p a r e r la 
responsab i l i t é péna le de la responsab i l i t é mora l e n 'a-t-el le 
p a s dé jà été émise p a r Spinoza et par Hobbes ? La r é su r r ec t i on 
de la ph réno log ie et de la c ran ioscopie est-elle auss i u n e nou-
veauté (2)? 

P l u t a r q u e avait dé jà observé cet te t e n d a n c e de que lques sa-
van t s de « di re t o u j o u r s et en tou tes c h o s e s que lque n o u v e a u t é 
et s ingula r i té exqu i se p a r - d e s s u s tous les a u t r e s » ; e t il ci te 
Chrys ippe qu i s u p p r i m e tout vice, a j o u t a n t « qu ' i l fait chose en 

(1) Pascal, les Pensées. 
(2) La théorie qui fait du génie une névrose, une variété de la folie u'esl-elle pas 

aussi l 'exagération jusqu'à l 'absurde d'une pensée d'Aristote, reproduite par Séuèque 
et Diderot ? Aristote avait dit : « Point de grand génie sans un grain de déraison. » 
(Sénèque, De la Tranquillité de l'âme, \ 15.) Diderot écril à son tour : « Ou a dil 
qu'il n'y avait point de graud géuie sans une nuance de folie; cela nie parait du 
moins aussi vrai de toute grande scélératesse, et, sans quelques exemples subsis-
tants du contraire, j'en dirais autant de la puissance illimitée. » (Essai sur les 
règnes de Claude et de Néron.) 

cela qu i es t r é p u g n a n t e à la ra i son et à Dieu » (1). Les posi t i -
vis tes m o d e r n e s ne r e s s e m b l e n t - i l s pas un p e u à Chrys ippe ? Si 
j e l eu r ob jec te q u e leur doc t r ine r é p u g n e auss i à la consc ience 
et à l ' idée de Dieu qui a c r éé l ' h o m m e , ils me r é p o n d r o n t q u e le 
t é m o i g n a g e de la consc i ence et l ' idée de Dieu son t pour eux 
s a n s va l eu r . Mais e n c o r e faudra i t - i l q u e l eu r doc t r ine fit 
accompl i r u n p rog rè s à la m o r a l e et au droi t . En effet , « le bon 
s e n s v e u t q u e la c o u t u m e soit m a i n t e n u e con t r e l ' en t repr i se 
d e s i n n o v a t e u r s , à m o i n s qu ' i l s n ' a p p o r t e n t de mei l l eures 
lois » (2). 

Est-ce a p p o r t e r de me i l l eu res lois que d ' é b r a n l e r les fonde-
m e n t s de la m o r a l e et d u d ro i t , s a n s pouvoi r les r e m p l a c e r ? 
Quelle utile découve r t e q u e la néga t ion de la l iber té mora le ! 
C o m m e ce t te doc t r ine de la fa ta l i té va élever les cœurs , faci l i ter 
l ' éduca t ion et l ' a m e n d e m e n t d e s d é t e n u s ! Comme elle app ren -
d ra aux h o m m e s à r é s i s t e r à l eu r s pa s s ions , en l e u r e n s e i g n a n t 
qu 'e l les s o n t i r rés i s t ib les ! C o m m e elle f e r a a imer l ' h u m a n i t é en 
la r e n d a n t mépr i s ab l e , en s u p p r i m a n t l ' admira t ion p o u r le génie, 
l ' h é ro ï sme et la sa in te té ! 

Quels merve i l l eux p r o g r è s ce t te théo r i e nouvel le fe ra accom-
pl i r à la légis la t ion, en la f o n d a n t u n i q u e m e n t su r l 'ut i l i té sociale, 
s a n s souci de la jus t ice ! Quelle n o u v e a u t é féconde q u e la sup -
p re s s ion des c i r cons t ances a t t é n u a n t e s et de la l iber té provi-
s o i r e ! C o m b i e n les a m i s de la jus t i ce et de l ' h u m a n i t é a u r o n t 
s u j e t de se r é jou i r , en v o y a n t la pe ine de m o r t e t la t r a n s p o r -
ta t ion p rod iguées à o u t r a n c e , conver t i e s en m o y e n s d ' épura -
tion de la r a c e ! Se ra -ce u n p r o g r è s d ' app l ique r les lois 
zoologiques aux socié tés h u m a i n e s , e t de s u p p r i m e r les lois 
m o r a l e s ? 

Tou tes les théor ies d é t e r m i n i s t e s de la péna l i t é , il e s t vrai , ne 
p roposen t pas l ' appl ica t ion du d a r w i n i s m e au droi t c r imine l . Il 
e n est q u i veu len t g a r d e r la législat ion ac tue l le , s ' imag inan t 
q u ' a v e c ou s a n s le l i b r e a r b i t r e elle res te la m ê m e . Celte sépa-
ra t ion d e la r e sponsab i l i t é légale de la r e sponsab i l i t é m o r a l e 
e s t u n e i l l u s i o n ; elle ne p o u r r a i t pas se p rodu i r e s ans u n bou-
l e v e r s e m e n t des p r inc ipes de la légis la t ion . Le d é t e r m i n i s m e 
c h a n g e r a i t l ' e spr i t e t la le t t re d u code péna l ; il en t ra îne ra i t la 
s u p p r e s s i o n de l 'ar t ic le Gi, relatif à la r e sponsab i l i t é m o r a l e ; 

(1) Les Contredits des philosophes stoïques. 
(2) Bavle, V° Spinoza. 



do l ' a r t i c l e 4G3, s u r l e s c i r c o n s t a n c e s a t t é n u a n t e s ; d e l ' a r t ic le 
2, re la t i f à la t e n t a t i v e ; de l ' a r t i c l e 297, s u r la p r é m é d i t a t i o n . Il 
n é c e s s i t e r a i t a u s s i d e s c h a n g e m e n t s d a n s p l u s i e u r s a r t i c l e s d u 
code civil : 1382, 1112, e tc . Au p r e m i e r a b o r d , il s e m b l e q u e la 
néga t ion d u l ib re a r b i t r e n e m o d i f i e r a i t p a s le c o d e : en réa l i t é , 
la j u s t i c e c r im ine l l e et m ê m e la j u s t i c e c ivi le n e p o u r r a i e n t p a s 
f o n c t i o n n e r a v e c le d é t e r m i n i s m e . Des t h é o r i c i e n s , a s s e m b l e u r s 
de n u a g e s , a u r o n t b e a u a c c u m u l e r les r a i s o n n e m e n t s c o n t r e le 
fait d u l i b r e a r b i t r e , j a m a i s ils ne p a r v i e n d r o n t à f a i r e p é n é t r e r 
le d é t e r m i n i s m e d a n s les lo is . Le c o d e r é s i s t e r a m i e u x q u e 
la m o r a l e à t o u t e s les a t t a q u e s d e s p o s i t i v i s t e s e t d e s é v o l u -
t i o n n i s t e s ; l e u r s c r i t i ques p a s s e r o n t , l es p r i n c i p e s s p i r i t u a -
l i s tes ne p o u r r o n t j a m a i s ê t r e e f f acés de la l é g i s l a t i o n . Le c o d e 
r e s t e r a t o u j o u r s , chez t o u s les p e u p l e s , l ' a f f i r m a t i o n de la r e s -
p o n s a b i l i t é m o r a l e . 

Donc , les d é f e n s e u r s d u l i b r e a r b i t r e o n t le d r o i t d e d i r e a u x 
d é t e r m i n i s t e s : S o u m e t t e z - v o u s à la c o u t u m e (1), p u i s q u e v o s 
p r i n c i p e s é b r a n l e r a i e n t la l ég i s l a t i on e t la j u s t i c e . « Il f au t s e 
g a r d e r de r e n v e r s e r des i n s t i t u t i o n s s a g e s et t o u j o u r s a p p r o u -
v é e s (2). ., A s s u r é m e n t , il n e f a u t p a s c o n d a m n e r la l ég i s l a t ion 
à l ' i m m o b i l i t é ; s u r p l u s i e u r s p o i n t s , d e s r é f o r m e s s o n t p o s s i b l e s 
et d é s i r a b l e s . Mais ne t o u c h e z p a s a u x p r i n c i p e s f o n d é s s u r la 
r a i s o n e t la c o n s c i e n c e ; c eux - l à ne p e u v e n t c h a n g e r . 

Voyez d a n s que l l e s c o n t r a d i c t i o n s v o u s t o m b e z , en v o u l a n t sé-
p a r e r la r e s p o n s a b i l i t é l é g a l e de la r e s p o n s a b i l i t é m o r a l e . P a r m i 
vous , les u n s p r o p o s e n t à la Ju s t i c e de n e c o n s e r v e r q u e la b a -
lance e t de d é p o s e r le g la ive ; i ls s ' a t t e n d r i s s e n t s u r l e s s c é l é r a t s 
c o m m e s u r des m a l a d e s , r e m p l a c e n t la peine p a r le traitement 
e t p a r su i t e sac r i f i en t la s é c u r i t é p u b l i q u e . L e s a u t r e s , a u c o n -
t r a i r e , v e u l e n t c o n s e r v e r à la J u s t i c e le g la ive , q u ' i l s a i g u i s e n t 
m ê m e , e t lui e n l e v e r la b a l a n c e qu i s e r t à p e s e r l e s r e s p o n s a b i -
l i tés ; p o u r f r a p p e r p l u s f o r t , i ls p r o p o s e n t de f r a p p e r s a n s 
m e s u r e , s a n s j u s t i c e , ne r e c o n n a i s s a n t d e d r o i t s q u ' à l ' e s -
pèce , e t s ac r i f i an t l ' i nd iv idu à d e s c o n s i d é r a t i o n s de s a l u t 
public. 

Vous le voyez, ces e x a g é r a t i o n s e n s e n s c o n t r a i r e p r o u v e n t 
b ien q u ' o n ne p e u t r e f a i r e le c o d e s a n s la c r o y a n c e a u l i b re a r -

(1) « Si vous avez quelque chose de meilleur, produisez-le : ou bien soumettez-
vous. » (Horace, Epi Ire I, 5, 6.) 

(2) Tacite, Annales, 1. III. § 69. 

b i t r e . Otez la l i be r t é , l a Ju s t i c e es t d é t r u i t e , c o m m e la Mora le (1). 
Ré tab l i s sez - l a e t v o u s r e t r o u v e z d u m ê m e c o u p le v é r i t a b l e 
f o n d e m e n t d e la p é n a l i t é . Au l i eu d 'osc i l l e r e n t r e l ' i m p u n i t é et 
la b a r b a r i e , e n t r e le traitement et l'épuration p a r l ' é c h a f a u d et 
la t r a n s p o r t a r o n p r o d i g u é s , la Jus t i ce r e t r o u v e la m e s u r e . 
Avec le l i b re a r b i t r e , l es i r r e s p o n s a b l e s s o n t s o i g n é s , l e s c o u p a -
b le s p u n i s ; l es d r o i t s de l ' h u m a n i t é son t r e s p e c t é s , la s é c u r i t é 
p u b l i q u e es t p r o t é g é e p a r u n e p e i n e j u s t e , c o n t r e l a q u e l l e le 
c o u p a b l e ne p r o t e s t e p a s , p a r c e qu ' i l n ' en a p a s le d r o i t . La issez 
d o n c à la Ju s t i c e s e s d e u x e m b l è m e s : la b a l a n c e , p o u r p e s e r l e s 
r e s p o n s a b i l i t é s , le g la ive , p o u r p u n i r les c u l p a b i l i t é s . Ne les 
s é p a r e z p a s . Cessez d o n c d ' é b r a n l e r les f o n d e m e n t s d e la J u s t i c e . 
N ' ê t e s - v o u s p o i n t e f f r a y é s d e s r u i n e s q u e v o u s a m è n e r i e z , si vos 
d o c t r i n e s é t a i e n t a d o p t é e s ? C r o y a n c e s , lois , i n s t i t u t i o n s , t o u t 
s e r a i t pa r e l l es d é t r u i t 011 b o u l e v e r s é l La issez a u x c r i m i n e l s le 
s e n t i m e n t d e l e u r r e s p o n s a b i l i t é , n e l e u r f o u r n i s s e z p a s d e s 
e x c u s e s . N ' en levez p a s à la v e r t u son a u r é o l e e t a u c r i m e son 
i g n o m i n i e . 

V o u s - m ê m e s , p h i l o s o p h e s e t s a v a n t s d é t e r m i n i s t e s , n ' a g i s -
s e z - v o u s p a s c o m m e si v o u s é t iez l i b r e s ? Ne f a i t e z - v o u s p a s 
d e la l i b e r t é u n e idée force (2) ? Ne d i t e s - v o u s p a s q u e 
la c r o y a n c e a u l ib re a r b i t r e es t u t i l e p o u r p r o d u i r e la 
m o r a l i t é , q u ' e l l e e s t u n e s u p p o s i t i o n n é c e s s a i r e p o u r la 
v ie soc ia le ? Si l ' h u m a n i t é a b e s o i n p o u r v iv re de ce t t e 
c r o v a n c e , si les l o i s n e p e u v e n t s ' en p a s s e r , n ' e s t - c e p a s la 
p r e u v e q u e ce t te l i b e r t é e x i s t e ? Es t - ce q u ' u n e i l lus ion p e u t avoi r 
ce deg ré d 'u t i l i t é , de n é c e s s i t é ? Croyez- le , t o u s vos e f fo r t s p o u r 
d é t r u i r e ce r o c i n d e s t r u c t i b l e , s u r l eque l r e p o s e le code , s e r o n t 
v a i n s . La c r o y a n c e a u l i b r e a r b i t r e r e s t e r a d e b o u t , i n é b r a n -
l ab le , d a n s la c o n s c i e n c e e t d a n s les lo is , s u r les r u i n e s d e vos 

(1) « Otez cette liberté, toute la vie humaine est renversée. » ( F é n e l o ü O « a / m m e 
lettre sur le libre arbitre.) « La ruine de la liberté renverse avec elle tout o In. 
et toute police, confond le vice et la vertu, autorise toute infamie monstru u> 
éteint toute pudeur et tout remords, dégrade et défigure sans ressources I o u l e 
genre humain. » (Diderot. t.XV, p . 501,é<lit. Asseza t.) « Otez la croyance à la liberté 
et la société s'écroule. » (J.Simon, le Devoir, p . 16.) 

(2) ..Le fataliste le plus résolu,celui qui l'est, tant qu'i n'es question que de 
simple spéculation, est dans la nécessité, du moment ou .1 s'agit pour lu. de p r u -
dence et de devoir d'agir toujours comme s'il était libre, et cette ,dée. produit en 
réalité l'action qui est d'accord avec elle et seule peu la produire » ^ ¡ / ' ^ 
menls de morale, a la suite des p r i n c i p e s métaphysiques de L 
Tissot, p . 457.) N'est-ce pas à ce passage de Kaut que M. Fouillée à emprunté s., 
théorie sur l'idée force de liberté ? 
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morale ne ramèue pas la confusion de la morale et du droit, 407. — La respon-
sabilité pénale n'est pas tout objective, 408. — Couditious pour que la peine 
soit efficace, 409. — Le déterminisme change l'esprit et la lettre du code pénal, 
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gées pa r l e juge, 414. — Le déterminisme modifie l'article 2, relatif à la tentative, 
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réforme pénitentiaire par la croyance à la ratalité du crime. 447. — Proposition 
de séquestrer, peudant toute leur vie, les mineurs incorrigibles, 449. — Critique 
de la proposition relative à la suppression de la liberté provisoire et a l'arresta-
tion de l 'homme dangereux, avant l'exécution du crime, 450. — La proposition 
de MM. Garofalo et Tarde tendant à la suppression du jury, 4o2; les imperfec-
tions du jury , 453; les moyens de les corriger, 356. — Faut-il remplacer le 
jury par des experts anthropologistes et créer deux sortes de juges ? 4 .7. — 
La prescription, 458. — L'amnistie et le droit de grâce, 459. — Conclusion, 4o9. 
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L'utilitarisme en législation : la prescription, la tentative, 461. — L'idée de just ice; 
la légalité et le droit naturel. 462. — La loi non écrite et la loi positive, 463. — 
La morale et le droit péual, 464 ; le délit et la faute, 465. — Les conséquences 
de l 'utilitarisme en droit pénal, 465. — Le code péual de 1810 et l'influence de 
Bentham, 466. — Les peiues infamantes, l'aualogie de la peine avec le délit, 
467. — Les lois de sali^ public, 468. — Les variations des législations, 469. — 



Les lois qui cliaugeut et les lois qui ue changent pas , 470. — Le droit naturel, 
modèle du droit "posit if ; aveu à cet égard de Bentham et de Mill, 471. — La 
force du sentiment de justice est-elle exprimée par Yulililé, la convenance des 
act ious? 472. — L'idée de just ice est-elle uu désir animal de représail les mora-
lisé par la s y m p a t h i e ? 473. — Le désir de voir punir le coupable n 'est-i l que le 
besoin d e la sécurité ? 474. — La peiue n'est justiliée ui pa r le profit qu'en 
ret ire le coupable, ui p a r l 'utilité sociale. 475. — La cause et le but de la 
peine, 476. — Conclusion : l imiter le principe de Kant par celui de Bentham. 

CHAPITRE X X . — LA RÉPARATION ET LA PEINE 4 7 9 

( E x a m e n d e la théorie de M. Herbert Spencer . ) 

La théorie de la répara t ion, d 'après Aristote, Schulz, H. Speucer et M. Fouillée, 479. 
La réparat iou et la peiue, 480. — L'action civile et l 'action publ ique , 481. — Cas 
où la réparation est impossible, 482. — La réparatiou et les insolvables ; cri t ique 
de la proposition de la détention j u s q u ' à l 'entière réparat ion, 483. — Exception 
apportée par Spencer à sou principe, en matière de cr imes graves, 484. —L' iné-
. SA devant la loi péuale p a r la théorie de Spencer, 484. — Nécessité de substi-
tuer plus souvent l 'amende à l 'emprisonnement, d'élever le taux de l 'amende, de 
le proport ionner à la for tune du dé l inquant , 483, — de permet t re l 'acquit tement 
de l 'amende en journées île travail , 486, — d 'augmenter le t emps nécessaire 
pour la prescription de l 'action civile, résullaut d 'un délit, 486. — Projet de créa-
tion d 'une caisse des amendes , 487. — Projet de révision de l 'article 51 du code 
pénal et de l 'art icle 6 de la loi du 22 jui l let 1867. — Conclusion, 488. 

CHAPITRE X X I . — LES FONDEMENTS DE LA JUSTICE PÉNALE. . . 4 9 0 

Le droit de commander et la just ice, 490. — La formation du p o t u o i r social ; la 
mission de l 'État, 491. — La loi et sa sanction, ci\ile ou pénale, 492. — Le droi t 
civil e t le droit péual , 4 9 3 . — Les règles des prescriptions légis la t ives: 1° la 
distinction de la morale et du droi t , des pensées et des actes, 494; 2° le respect 
des droits individuels, 496 ; 3° le respect de la loi morale, 497. — Les défini-
tions du délit : par Beuthain et le code du 3 brumaire an IV ; — par M. Franck, 
499; — p a r Rossi, 500; — par MM. Garafolo.et Tarde, 501; par M. Beaussire, 
502. — A quelles conditions la peine est juste, 504. — Le caractère de l 'expia-
tion sociale, 505. — La peine n'est pas uu simple acte de défense, 50lî. — Cr i -
t ique des théories qui refusent à la société le droit de punir, 507. — La sanction 
n'est pas immora le ; la croyance universelle à la nécessité morale de la punit ion 
du crime, 507. — la déterminat ion de la peiue, d 'après le mal moral et le mal 
social résultant du crime, 510. — Les liens qui ra t tachent la loi pénale à la loi 
m o r a l e ; l 'appréciation de l'intention, 511, — et du degré de la responsabili té 
morale, 512. — La peine n'est-elle prononcée que pour l 'avenir ? Critique de l 'opi-
nion de Sénèque, de Hobbes et de Guyau, 513. — Résumé, 514. — Le progrès 
des lois pénales, 515. 

CONCLUSION 3 1 7 

Le crime n'est pas une fatalité organique, — c'est une déchéance morale, progres-
sive, S17. — L'hérédité et la l iberté, 519. — Les causes des e r reurs des crinii-
nalistes na tura l i s tes : l 'esprit de système, la négation des fai ts moraux , 519 ; — 
l 'assimilation d e l 'homme à la bète, 520; — le danger des études spéciales, 521; 
— la fausse application de la méthode expérimentale, 522. — La contrefaçon de 
la science et de l 'histoire, 523. — Le crime n'est pas non plus une fatalité sociale, 
524. — Les devoirs de la société, 525. — La responsabili té personnelle, 526. — 
Les conditions de la réforme morale et sociale, 527. — L e s « horizons nouveaux» 
ouverts au droi t pénal p a r les théories déterministes, p. 528. — L'Évangile 
ancien et l 'Évangile moderne , 531. — Les théories modernes de la criminalité 
et de la pénal i té sont-elles nouvel les? 532. — Les modifications et les boule-
versements d e l à législation p i r le déterminisme, 533. — La résistance victo-
r ieuse des croyances spir i tual is tes ; l 'affirmation du l ibre arb i t re par le code 
pénal , 534. — Les contradictions et la fragil i té des théories déterminis tes de la 
peiue, 535. — L'utilité, la nécessité, la vérité du libre a rb i t r e . 
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