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RESUME: II est propose une reflexion epistemologique sur la posture que l'histo
rien des sciences humaines peut adopter vis-a-vis de ses objets d'investigation. La
theorie du « criminel-ne » de Cesare Lombroso, produite dans Ie demier tiers du
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e siecle est prise ici comme exemple et support pour Ia discussion parce qu'elle
apparait comme un cas limite, presque caricatural, tant par sa formulation initiale
que par son traitement dans la memoire disciplinaire. Les approches normatives ou
«presentistes » ne pouvant rendre compte de Ia Iogique du discours de Lombroso
que sur le modede la denegation, il a semblepreferable - sans qu'il soit necessaire
de devenirlombrosien - de suivreun autre til directeur. On suggere de substituer a.
une posture epistemologique presentiste les concepts de « rationalite contextuelle »

et de « presuppose cognitif», Ces concepts, combines a. une plus grandesensibilite
aux differentes durees pourraient initier une approche qui serait a. la fois plus speci
tiquement historique et ouverte aux apports des autres sciences humaines.
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ABSTRACT: Thisarticle proposes an epistemological rejlexion about thepostureof
the historian of human sciences towards his objects. Cesare Lombroso's theory of
criminal anthropology was taken here as an example of the discussion .because it
seemedto be a caricatural case. Considering that normative or « whiggish » pers
pectivescannotaccount for the logic of Lombroso's discourse, we attemptto deve
lop here an alternative posturefrom which extrapolations could be made to other
fields. This alternate is found in the introduction of the concepts of « contextual
rationality» and « cognitive presupposition» and in a reconsideration of the time
duration.
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ZUSAMMENFASSUNG: Der Artikel fragt nach dem epistemologischen Standort des
Historikers der Humanwissenschaften. Als Beispiel wird dafur Cesare Lombrosos
Theorie des « geborenen Verbrechers » ausder zweiten Hiilfte des 10. lahrhunderts
herangezogen. die sich sowohl aufgrund ihrer Formulierung wie aufgrund ihrer
Rezeption innerhalb der Disziplin anbietet. Da dem normativen oder gegenwarts
bezogenen Ansatz die spezifische Logik des Diskurses Lombrosos verschlossen
bleibt, schien es sinnvoll - ohne deswegen Lombrosos Thesen tu folgen - ein
anderesArgumentationsmuster zu wdhlen. Es wird vorgeschlagen, anstelle desprii
sentistischen Zugangs Begriffe wie den einer «kontextgebundenen Rationalitiit »

bzw. der « kognitiven Vorgabe » zu wiihlen. BeideBegriffe scheinen geeignet durch
eine griissere Sensibilitdt gegenuber den unterschiedlichen temporalen Vorgegeben
heiten einen spezifisch historischen bzw. geisteswissenschaftlichen Zugang zu
erleichtem.

STlCHWORTER: Kriminalwissenschaft, Geschichtsschreiber, Lombroso, Rationalitiit.
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«Face a l"'anormalite" des crimes qu'on lui attribuait, la
"normalite" de I'accuse, tant physique que morale, posait
au tribunal Ie probleme de la responsabilite, »

Leonardo SCIASCIA, «Le proces », in La Mer couleur
de vin, Paris, Gallimard, 1990, p. 185-186.

L'histoire des sciences de l'homme ne cesse en France d'apprehender de
nouveaux objets et l'ouvrage recemment consacre a la criminologie fran
caise en est un bon temoin I. Dans ce livre, et plus encore dans le colloque
qui l'avait precede, ce fut paradoxalement Ie medecin italien Cesare Lom
broso (1835-1909) qui tint la vedette. II est vrai que la renommee de ce
savant depasse tres largement Ie cenacle des historiens avertis et que Ia
notion de « criminel-ne » garde une place importante dans la memoire dis
ciplinaire des criminologues contemporains. Cette derniere s'articule sur
l'idee directrice que la theorie de Lombroso eut une diffusion inversement
proportionnelle asa valeur scientifique et que, sous ce rapport, elle ne fut
qu'un tissu d'erreurs mal ficelees, voire, selon Pierre Darmon, une « mysti
fication pure et simple» ou, selon Jean-Michel Labadie, une « trouvaille
theorique » destinee a« sombrer lamentablement dans I'oubli »2. Ce juge
ment retrospectif est partage par bon nombre d'historiens et de crimino
logues qui designent aIa fois Lombroso comme le precurseur de la crimi
nologie scientifique et I'exemple meme de ce qu'il ne faut pas faire..
Lombroso exhibant des monstres est ainsi devenu a son tour un monstre
epistemologique al'aune de la vraie criminologie comme de l'histoire de la
verite. Si Ie renversement de perspective est net, la presence continue d'une
denegation ne l'est pas moins, chez Lombroso comme chez les historiens.

II est possible d'eviter ce redoublement de la denegation de Lombroso en
suspendant ades fins methodologiques notre approche normative en terme
de « verite ». Toutefois, Ie recit produit par l'historien des discours scienti
fiques ne pourra se demarquer nettement de l'evaluation retrospective du
criminologue contemporain qu'a condition de mener une reflexion episte
mologique sur les categories qui faconnent son recit : celIe de « temps»
bien sOr, mais aussi celIe de « theorie » et de « rationalite ». Une perspec
tive reflexive incite en particulier a rendre problematique I'usage du

1. [Pour plus de precisionssur les references citees en notes, se reporter ala bibliographie
finale, p. 525-529.] lei, MUCCHIELU, ed., 1995.

2. DARMON, 1989, p. 104; LABADIE, 1995, p. 323.
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concept de « rationalite » dans I'histoire des sciences humaines. C'est ce
qui sera suggere ici en rappelant, dans un premier temps, les grandes lignes
de I' anthropologie criminelle de Lombroso. II ne sera pas enonce ensuite
« le » modele epistemologique qui permettrait de positionner definitive
ment Lombroso dans I'histoire de sa discipline mais plus prosaiquement
deux concepts qui voudraient inciter aune approche plus ouverte de I'his
toire des sciences de l'homme.

I. - L' ANTHROPOLOGIE CRIMINELLE DE LOMBROSO ET SON HISTORIOGRAPHIE

Cesare Lombroso etait comme la grande majorite des anthropologues du
XIX

e siecle medecin de formation. II obtint sa these de medecine aPavie en
1858 avec une etude sur le cretinisme en Lombardie. Exercant pendant
quelques annees la fonction de medecin militaire, Lombroso se specialisa
ensuite dans l' etude de la pellagre et de la folie et s' attacha en particulier a
mettre en evidence les caracteres qui permettraient de distinguer acoup sur
les fous des criminels. C'est en faisant l'autopsie du brigand Vilella qu'il
fit sa premiere « decouverte ». Les anomalies anatomiques du cadavre ne
pouvaient s' expliquer que si I' on faisait 1'hypothese que «les caracteres
des hommes primitifs et des animaux inferieurs devaient se reproduire de
nos temps 3 », Des lars, Lombroso consacra la plus grande partie de son
activite scientifique a I' anthropologie du criminel et il consigna les pre
miers resultats de ses travaux dans le livre qui allait le rendre mondiale
ment celebre. Si la premiere edition en 1876 de Uomo delinquente ne fai
sait que reprendre deux articles deja parus, les editions suivantes furent
autant d'occasions pour l'auteur d'ajouter de nouvelles observations, preci
ser sa pensee et repondre ases contradicteurs. Dans cette tache, Lombroso
ne travailla pas seul et il fut aide et stimule par les travaux plus ou mains
distants ou complementaires de nombre de ses compatriotes parmi lesquels
il faut mentionner Enrico Ferri (1856-1929) qui inventa le terme de « cri
minel-ne » et Raffaele Garofalo (1852-1934) qui popularisa celui de « cri
minologie ».

a) L'homme criminel
Sur le plan theorique, Lombroso reste celebre pour avoir rente d'expli

quer le comportement d'un nombre important de criminels par un retour a
un type « sauvage» chez lequelle crime serait la Donne. L'anthropologue
se fondait sur le principe de la recapitulation: tous les enfants des pays

3. LoMBROSO, 1908, p. XXII.



M. RENNEVILLE : LE CAS LOMBROSO 499

civilises manifestaient des propensions criminelles, comme les primitifs,
mais une education nonnale les rendait generalement honnetes, adaptes a
leur societe. Lombroso pensait que l'atavisme faisait partager aux infrac
teurs de nombreuses caracteristiques avec les peuples primitifs qui etaient
restes a un stade infantile de l' evolution. Cette identite lui permettait de
postuler l'existence d'un veritable type anthropologique specifique aux cri
minels-nes qui renvoyait a une etape d'evolution anterieure a la differen
ciation raciale. L' anthropologue s' attacha essentiellement a recenser les
criteres anatomiques permettant de deceler un individu atavique mais il ne
negligea pas pour autant les criteres « sociologiques », comme l'argot et les
tatouages, et les criteres «physiologiques», comme cette fantasmatique
insensibilite ala douleur qui fut a une autre epoque la marque de reconnais
sance du diable...

Pour appuyer sa theorie de l' atavisme criminel, Lombroso fit une
enquete - purement bibliographique - qui confirmait l'origine animale
du crime. Le premier chapitre de L'Homme criminel etait ainsi consacre a
ce que l'auteur appelait, d'une maniere tres revelatrice, « l'embryologie du
crime» (« embryogenese » convenait mieux). On apprend asa lecture que
les plantes insectivores «commettent de veritables meurtres sur les
insectes» et que les animaux sont bien plus criminels encore: les rats, les
souris, les brochets, les loups sont cannibales, comme les marsouins, les
lapins et les serpents. Les renards sont ruses certes, mais aussi cannibales et
parricides. Les singes sont specialistes du « vol habile et par association »,
les chats pratiquent le vol domestique (comme la pie) tandis que les four
mis rouges n'hesitent pas a accomplir des «enlevements de mineurs » 4.

Enfin, Ie comportement des «chevaux it nez busque », reconnaissables a
leur « front etroit et fuyant » (comme les lievres) s'averait tres semblable a
celui des criminels-nes ayant des anomalies craniennes. La psychologie
chevaline confinnait ces similitudes:

« AiDSi, parmi les chevaux de troupe, on en trouve quelques-uns, rebelles ala
discipline, qui font Ie contraire de ce qu'on leur demande, et conservent un
souvenir tres vif des mauvais traitements [...J lIs ont beaucoup d'intelligence,
mais ils en abusent poursoustraire aleurscompagnons leur portion: Quelques
uns sont traitres et ne laissent echapper aucune occasion de faire du mal a
l' homme ou aleurs compagnons, sans la moindre provocation [...J5. »

Lombroso retrouvait ainsi chez les animaux toutes les categories qu' il
avait reperees chez les hornmes : delits par amour, cupidite ou haine, escro
queries, vols, etc. Cette histoire naturelle du crime se poursuivait avec Ie

4. LoMBROSO, 1887, p. 2-6.
5. LoMBROSO, 1887, p. 9.
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rappel des meeurs des sauvages et des premieres civilisations. L'insensibi
lite ala douleur evoquee plus haut etait pour Lombroso une des caracteris
tiques que partageaient les criminels-nes et les sauvages car tous les voya
geurs connaissaient bien «T'indifference des negres et des sauvages
d' Amerique a I'egard de la douleur: les premiers se coupent la main en
riant, pour echapper au travail; les seconds, lies au poteau de torture,
chantent gaiement les louanges de leur tribu, pendant qu'on les brule apetit
feu 6 ».

Lombroso trouvait dans l'atavisme un argument pour rejeter les objec
tions de ceux qui, al'instar du juriste Gabriel Tarde (1843-1904), lui rappe
laient que la definition du crime variait dans le temps 7. L'anthropologue
italien repondait en effet ases detracteurs que l' atavisme rendait parfaite
ment compte de ces variations car, comme toute maladie, il s'exprimait
avec differentes intensites : un atavisme faible faisait commettre des crimes
autorises al'epoque medievale, un atavisme plus fort faisait remonter dans
le temps et redescendre dans I' echelle de moralite pour atteindre les crimes
autorises chez les animaux. Ainsi, Lombroso expliquait facilement cette
pederastic et cet infanticide legitime que Tarde tenta de lui opposer:

« [...] I'on ne se rendraitpas un compte bienexactde la diffusion enorme de la
pederastic, de I'infanticide, crimes pour la perpetration desquels on voit
souvent se former de vraiesassociations, si I' on ne se rappelait pas Ie temps ou
aRome, en Grece, en Chine,aTahiti, les faits de ce genre, loin de passerpour
des crimes, faisaient quelquefois partie des coutumes nationales. [...] II Y a
dans l'herediteune vraie stratification; c'est celle-ciqui favorise, cheznous, la
reproduction des instincts de l'homme prehistorique et ceux aussi de I'homme
du Moyen Age. Ainsi s'expliqueraient par exemple les crimes recemment
commis par les antisemites, les querelles de clocher, ou nous pourrions voir
une haine hereditaire datant du Moyen Age; ainsi que la manie du duel, que
rien ne peut refrener 8

• »

Consideree sous eet angle, l'explication atavique semblait posseder une
certaine coherence interne. Elle offrait surtout la possibilite de developper
des arguments ad hoc al'infini car tous les crimes autrefois toleres etaient
susceptibles d'etre expliques par cette regression. Lombroso ne convainquit
pourtant personne tres longtemps avec cette hypothese car elle se heurta a
des resistances de la part de certains psyehiatres et anthropologues et il
n'expliqua plus, des le milieu des annees 1880, les « criminels-nes » par Ie
seul atavisme mais aussi par l'epilepsie. C'etait ici, comme Ie notait Lom
broso, « la maladie qui venait s' ajouter a la monstruosite 9 ». II n' est pas

6. LOMBROSO, 1887, p. 320.
7. TARDE, 1890.
8. LOMBROSO, 1887, p. 662-663.
9. LoMBROSO, 1887et 1895, p. 140.
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indispensable pour notre propos d'expliciter les raisons et les lineaments de
I'evolution de la theorie lombrosienne. Retenons seulement qu'a tenne,
Lombroso decrivit les criminels-nes par les phenomenes parfois indepen
dants, souvent lies, d'atavisme, d'epilepsie et de folie morale.. Cet elar
gissement theorique lui pennettait de rendre compte de la maniere la plus
exhaustive possible de tous les comportements criminels, de I' assassinat au
delit politique en passant par Ie viol ou Ie vagabondage.

b) La femme criminelle
Toutes ces observations ne concernaient pourtant que les hommes crimi

nels, mais que devenaient les femmes, dont on savait a l'epoque qu'elles
commettaient beaucoup moins de delits ? Comment l'anthropologie cri
minelle pouvait-elle expliquer que les femmes soient apparemment moins
souvent atteintes d'atavisme et d'epilepsie ? Les anthropologues positi
vistes s' en remirent, comme ils aimaient aIe repeter, ala seule observation
des « faits» et dans l'ouvrage qu'ils consacrerent a la femme criminelle,
Lombroso et son gendre Guglielmo Ferrero eurent du mal acacher la satis
faction que leur procurait les resultats :

« Les nouvelles recherches sur la femme criminelle et sur Ia femme prostituee
sont, peut-etre, parmi les dernieres etudes de l' anthropologie criminelle, celles
qui consacrent Ie mieux la superiorite de notre methode d'observation a
outrance des faits: unique secret de nos triomphes sur nos adversaires a
priori 10. »

Lombroso et Ferrero avaient rente de comprendre pourquoi les femmes
etaient statistiquement beaucoup moins criminelles que les hommes et a
force de patience, de mesures et d'observations accumulees, ils -expli
quaient I' apparente faiblesse du taux de criminalite feminine en affirmant
que la prostitution etait I' equivalent « naturel » du crime chez la femme.
Les mesures anthropometriques etaient sous eet angle si probantes qu'elles
leur avaient donne (enfin!) la cle de la psychologie feminine:

« La coexistencechez la femme, de Ia cruaute et de Ia pitieest une autre forme
de contradiction pleinement resolue dans nos etudes par l'influence de Ia
maternite qui, en se greffant sur la cruaute primitive, en fait souvent jaillir la
douceur: de meme son inferiorite en genie, en force et en variabilite, nous
explique pourquoi, etant peut-etre moins morale, la femme est cependant
moins souvent criminelle. Tout cela, joint a l'atavisme et aux puissantes
ardeurs masculines, nous aide acomprendrecomment l'equivalent de la crimi
nalite innee est chez elle, bien plus que Ie delit ou le crime, la prostitution, qui

10. LOMBROSO, FERRERO, 1896, p. I.
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ne devrait cependant pas existerchezun etre si peu accessible auxparoxysmes
erotiques II. »

II est rare de pouvoir ressaisir en si peu de lignes la fonction d' objectiva
tion d'un discours scientifique, la legitimation d'un imaginaire social et des
rapports de force qu'il contient. Loin de voir, comme Victor Hugo, dans les
prostituees des esclaves achetes a la misere, les deux anthropologues fai
saient la genese de la prostitution en s'appuyant sur l'observation des « pri
mitifs » et sur les mceurs probables des ancetres de l'homme civilise confir
mant ainsi Ie qualificatif de « plus vieux metier du monde » : au debut etait
la prostitution... 12.

Ces supputations etaient corroborees, d'apres Lombroso et Ferrero, par
l'abondance de faits d'observation. Des 1893, par exemple, leurs collegues
Ottolenghi et Carrara avaient publie dans les Archives d'anthropologie cri
minelle lyonnaises un article faisant etat d'une recherche de podologie cri
minelle. L'etude mettait en evidence qu'une anomalie entre le premier et Ie
deuxieme orteil etait plus frequente chez les prostituees que chez les
femmes normales. Cet ecart n'etait pas un caractere professionnel comme
chez les resiniers, par exemple, mais un authentique caractere atavique.
Certes, on pouvait Ie rencontrer parfois encore chez les «races supe
rieures» mais il etait «bien plus frequent chez la femme que chez
I' homme » ainsi que « chez les degeneres, et specialement chez les idiots,
criminels, epileptiques et prostituees »13. Des recherches similaires furent
assez frequentes au sein de I' ecole italienne. Finalement, Louis Jullien fit
une synthese de ces travaux au lye congres international d' Anthropologie
criminelle, qui se tint it Geneve en 1896. II demontra en une brillante com
munication que les faits etaient la : les pieds des prostituees etaient bien
souvent prehensiles., comme chez les singes. Bien que representant un
faible nombre d'individus, il existait it cote de ces «prostituees-nees »
d'authentiques «criminelles-nees » caracterisables par leurs anomalies
physiquese . Lombroso fut ici encore tres precis sur ces stigmates, allant
jusqu'a lier la frequence de certaines anomalies it des categories de delits :

«L'empoisonneuse, l'homicide et la voleuse ont Ie maximum de l'asymetrie
cranienne et Ie maximum de strabisme. Les femmes assassins presentent Ie
maximum de la physionomie virileet mongolique. Les homicides et lesempoi
sonneuses ont un maximum de depression cranienne, de diastemie desdents, et
avec les incendiaires, de nez aplatiet difforme. Les homicides, les empoison
neuses et les incendiaires presentent Ie maximum des zygomes saillants, et,

11. LOMBROSO, FERRERO, 1896, p. 10-11.
12., Ce scenario ecule fait toujours recette, voir HILL, 1982. Pour une analyse critique plus

generale des recits scientifiques de I'anthropogenese, voir STOCZKOWSKI, 1994.
13. OITOLENGHI, CARRARA, 1893.
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avec les infanticides, Ie maximum des asymetries faciales et des machoires
volumineuses 14. »

Lombroso multipliait sur Ie plan methodologique des inductions qui
consistaient arapprocher toutes sortes de « faits» eclectiques, de nature et
d'origine souvent fort varices. Acet egard, la consultation de ses eeuvres ne
peut manquer de derouter un lecteur contemporain. L'anthropologue
mesura les hommes criminels, releva leurs tatouages, leurs ecrits, leur lan
gage, leurs antecedents familiaux pour mettre en evidence l'heredite des
penchants, l'influence de la race, du climat, du milieu social, etc. II appuya
ses propositions sur de nombreuses theories mais aussi sur des ecrivains,
des lois, des coutumes, des faits historiques, des commandements religieux,
des croyances populaires et des dictons. Lombroso affubla surtout les cri
minels d'un grand nombre d'anomalies physiques. Non seulement il
recensa les stigmates, mais il assigna achacun d' eux une origine patholo
gique. Beaucoup d'anomalies physiques etaient directement imputees a
l'atavisme comme « la soudure frequente de l'atlas avec l'occiput, la saillie
des canines, I' aplatissement du palais, la concavite de I' apophyse basilaire,
la frequence de la fosse occipitale moyenne et son developpement exagere
(comme chez les lemuriens et les rongeurs): la persistance des poils sur le
visage, les arrets du developpement du cerveau, la formation d'un opercule
du lobe occipitaliS », etc. L'atavisme pouvait se compliquer par l'epilepsie
mais aussi par l'imbecillite ou la paralysie generale, Cette liaison entre ata
visme et epilepsie, outre qu' elle faisait le pont entre les anthropologues et
les alienistes, autorisait Lombroso aderiver toute une autre serie de stig
mates physiques de la condition «epileptoi'de» des criminels-nes 16.

Notons, enfin, pour ne pas ceder aune presentation trop partiale que Lom
broso ne refusait pas les faeteurs «sociologiques» de la criminalite
(misere, mode de gouvernement. ..) et qu'il reconnaissait acote des- crimi
nels-nes des criminels par passion, par occasion, et meme le «criminel
latent» qui, ne delinquant, ne se manifeste pas « parce que l'occasion lui
manque, ou que la richesse et la puissance-lui foumissent les moyens de
satisfaire ses mauvais instincts sans enfreindre le code» 17.

c) Lombroso au tribunal de l'histoire
Comment faire l'histoire de la theorie de Lombroso? Une premiere pos

sibilite consisterait a calquer la narration historique sur la logique de
I'acteur en rendant compte Ie plus scrupuleusement possible de son argu-

14. LOMBROSO, FERRERO, 1896, p. 326.
15. LoMBROSO, 1887, p. 663.
16. LOMBROSO, 1887, p. 657.
17. LOMBROSO, 1878, 1895, II, p. 589.
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mentation, de ses explications et de son recit de decouverte 18. Si cette
facon de construire Ie recit est Ia plus simple et la plus spontanee, c'est
aussi la moins acceptable dans notre cas puisque plus personne ne croit
desormais que Ia theorie de Lombroso soit vraie. La seconde option qui
s'offre a I'historien est en quelque sorte symetrique de la premiere: elle
consiste aorganiser Ie recit en exposant - implicitement et parfois aI'insu
merne du narrateur, sinon du lecteur - le point de vue des adversaires de
Lombroso. Cette forme d'histoire est tres bien illustree dans Ie recent
Medecins et assassins ii la Belle Epoque, qui reduit la theorie de Lombroso
a de fumeuses elucubrations, voire a une «mystification », L'argument
essentiel consiste a affirmer que face au « delire positiviste » de l'anthropo
logue italien, Alexandre Lacassagne (1843-1924) aurait formule tres tot
une «critique sociologique »19. Cette interpretation fut consacree ab ovo
dans les Archives d'anthropologie criminelle, source partielle et partiale,
puisque la revue avait ete fondee et animee par Lacassagne qui n'etait pas
- au sens strict - moins « positiviste » que Lombroso ni beaucoup plus
« sociologue ». Vne telle lecture est done le produit lointain d'une historio
graphie construite a des fins strategiques de distinction et de positionne
ment dans le champ scientifique de l'epoque". L'epistemologue Patrick
Tort a developpe sur ce theme une approche plus conceptuelle en reliant la
theorie lombrosienne a un conflit d'interpretation qui ne ferait qu'actualiser
dans sa structure celui qui eut lieu dans le champ de la teratogenese entre
preformation et epigenese 21. Quoique plus nuancee que le recit de Darmon,
cette lecture reste prise dans Ie cadre de la controverse entre I'ecole fran
caise «a dominante sociologique » et la «reduction biologiste pratiquee
par les positivistes italiens »22. Elle tend ainsi a confondre «1' ecole ita
lienne » avec I'ceuvre de Lombroso, en reduisant cette derniere a sa seule
dimension anthropologique.

Ces deux variations narratives partagent, au-dela de leurs differences
formelles, une structure d'argumentation qui redouble dans Ie champ nor
matif du recit historique l'operation cognitive a laquelle Lombroso se
livrait Iorsqu'il evaluait, au tribunal ou dans ses recherches, la normalite
des individus. II s'agit toujours peu ou prou, suivant cette analogie juri
dique, de faire l'histoire de 1'« eviction de I'inauthentique par l'authen
tique " », Sauf exception, nous sommes tous dans un univers mental qui
nous dispose a saisir immediatement I'extravagance des propos de Lom-

18. Ce recit peut etre sujet ainterpretation. Voir, par ex., RENNEVILLE, 1998.
19. DARMON, 1989.
20. RENNEVILLE, 1995.
21. TORT, 1989.
22. TORT, 1989, p. 468.
23. CANGUILHEM, 1988, p. 33.
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broso. Construire l'histoire de la theorie lombrosienne sur cet effet d'evi
dence renforce certainement la connivence de l'historien avec ses lecteurs
mais elle s'etablit au detriment d'une dimension essentielle de l'objet dont
it pretend faire I' histoire. II faut done mettre autant que possible en suspens
nos jugements de valeurs dans notre perception du passe.". L'enjeu n'est
pas ici de delimiter un lieu objectif d'ou l'historien decrirait enfin le reel. II
faut plutot voir dans cette mise adistance une convergence entre I'ecriture
historique et celle du roman, defini par Kundera comme un « territoire ou
le jugement moral est suspendu 25 ». Cette distanciation a d'ailleurs trouve
une expression theorique dans le programme fort de David Bloor sous le
terme de «principe de symetrie " », Ce principe donne une certaine rigueur
anos approches causales - si delicates en histoire - car il incite aconsi
derer avec autant d'exigence la logique de la production de l'erreur qui
nous apparait grossiere que celle d'une erreur moins evidente, voire d'une
« verite ».

Le seul prealable a la mise en ceuvre de ce principe est d'adopter une
definition pragmatique des sciences, qui consiste ane pas lier le critere de
demarcation science/non-science sur le seul etat de la science presente mais
aussi sur celui de la science passee. Cette definition contingente pennet a
l'historien des sciences de l'homme de considerer tout aIa fois la science
dans sa specificite et son histoire dans sa relativite, La question de la scien
tificite de Lombroso ne trouve plus alors sa reponse chez les criminologues
ou les epistemologues actuels mais chez les savants de l'epoque
(<< savants» definis par leur formation, les references qu' iis mobilisent,
leurs lieux de publication et leur participation eventuelle aux congres scien
tifiques). Cette methode exige une mise en contexte de l'ceuvre. La carriere
scientifique du medecin italien comcida de fait avec l'age d' or de I'anthro
pologie criminelle. Plusieurs revues scientifiques furent creees, en effet,
dans les annees 1880 pour diffuser cette science en plein essor. Lombroso
fonda lui-meme l'Archivio di psychiatria, antropologia e scienze penale
des 1880, son futur rival francais Alexandre Lacassagne fonda les Archives
d'anthropologie criminelle a Lyon en 1886 et, deux ans plus tard,
commenca aparaitre aMadrid La Revista de antropologia criminal y cien
cas medico-legales. Des societes savantes furent egalement creees dans
plusieurs pays et le positivisme penal inspira la creation de l'Union inter
nationale de droit penal en 1889 par Franz Edward von Liszt, Gerard Anton

24. CERTEAU, 1987, p. 66-71.
25. KUNDERA, 1992, p. 16.
26. BLOOR, 1982, p. 8. Pour une histoire de ce courant et un etat des lieux recent, voir

PESTRE, 1995. Pour une reception critique de Bloor, voir ISAMBERT, 1985.
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Van Hamel et Adolphe Prins 27. Enfin, et c'est un fait essentiel dans la vie
scientifique de la Belle Epoque, I' anthropologie criminelle fit I' objet de
sept congres intemationaux de 1885 a 1911. Force nous est donc de
reconnaitre que Lombroso representait un interlocuteur valable pour la
communaute scientifique de son epoque ala difference par exemple, d'un
Gregor Mendel (1822-1884) dont les travaux sur l'heredite n'attirerent
guere l'attention...

Pour comprendre que ce qui nous apparait maintenant comme un tissu
d'enormites ait pu un jour etre confondue avec une theorie scientifique
digne d'etre discutee, il faut faire intervenir ici ce que I'on propose d'appe
ler la « rationalite contextuelle » de la theorie de Lombroso. Proche de ce
que Georges W. Stocking designait sous Ie terme de « reasonableness »,

cette expression resulte d'une extrapolation de la notion de «subjective
rationality» utilisee par Herbert Simon pour decrire la rationalite limitee
des sujets et appliquee par Raymond Boudon a I'explication des
croyances 28. La substitution de la « rationalite contextuelle » ala notion de
« rationalite subjective» n'implique pas Ie rejet de l'approche de Boudon.
Elle veut marquer la limite de I'objectif vise ici, qui n'est pas d'ebaucher
une theorie de la connaissance mais de separer nettement, dans Ie recit his
torique, la question de la « rationalite » de celle de la « verite ». Plutot que
de circonscrire la rationalite scientifique aune question de methode, nous
l'elargissons itune question d'histoire tant il est « vrai », comme I'a montre
Paul Veyne, que les concepts en histoire sont flous parce que « leurs objets
bougent tout Ie temps» 29. L'interet de faire varier ainsi I'evaluation de la
rationalite en fonction du temps est d' eluder la plupart des questions posees
par les lectures presentistes et de deplacer I'objet de notre recit, Le but de
I'operation historique n' est plus, en effet, de dire si Lombroso avait tort au
raison, de demontrer en quoi sa theorie etait ou n' etait pas scientifique,
refutable au ideologique. lIs' agit plutot d' organiser la narration sur un
objectif que partageaient des auteurs aussi differents que Michel Foucault,
Jacques Roger ou Gerard Simon au Georges Stocking: reconstituer «Ie
regime de plausibilite » de Ia theorie ",

27. Pour Ie contexte espagnol, voir HUERTAS, MARTINEZ-PEREZ, 1993. Pour une revue des
travaux allemands sur l' anthropologie criminelle, voir BLEULER, 1896. Pour les theories biolo
giques de la criminalite aux Etats-Unis, voir FINK, 1962.

28. BOUOON, 1989, 1990. Sur une application de la « raisonnabilite » de Stocking, voir
BLANCKAERT, 1988; DI BRIZID, 1995, p. 79.

29. VEYNE, 1979, p. 87-96.
30. FOUCAULT, 1969, 1971; ROGER, 1995; SIMON, 1991. On peut se reporter, pour l'episte

mologie de Stocking, it la recente etude de DI BRIZIO, 1995.
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II faut done rappeler maintenant, au moins brievement, combien la theo
rie de Lombroso etait plausible dans le contexte scientifique de l' epoque.
C'est en replacant l'episode Lombroso au coeur du moment naturaliste des
sciences humaines dans lequel il s'est developpe que l'on comprendra
mieux sa coherence. Si l'on considere les grands themes mis en oeuvre dans
sa theorie, on constate que son auteur ne les renouvela pas et qu'il
emprunta beaucoup plus qu'il ne crea, On peut citer panni les plus impor
tants : le rapport du physique et du moral, le comparatisme homme-animal,
l'heredite du crime, la notion d'atavisme bien sur et le rapprochement entre
le crime et la folie. Donnons quelques reperes sur ces themes.

a) Les interactions du physique et du moral
L'anthropologie criminelle de Lombroso etait sous-tendue par l'idee que

le moral et le physique d'un individu etaient lies. Cette idee heritee de la
tradition physiognomonique fit flores au XIX

e siecle comme en atteste
l'usage qu'en fit Balzac dans ses romans, Ie succes populaire des cabinets
de cranioscopie derives de la phrenologic et les nombreuses editions popti
laires des traites de physiognomonie. La mise en evidence des determina
tions reciproques du physique et du moral etait ala base du programme de
l'Ideologie medicale qui considerait, suivant la celebre formule de Pierre
Jean Georges Cabanis (1757-1808), qu'il fallait bien connaitre « l'homme
physique pour etudier avec fruit l'homme moral 3l », Cette approche fit des
emules dans la communaute des alienistes des le debut du XIX

e siecle. La
serie de «monomanes» de la Salpetriere peinte par Gericault est restee
celebre mais Ie maitre Jean-Etienne-Dominique Esquirol (1772-1840) pre
parait lui-meme un ouvrage avec des dessins de plus de deux cents alienes
lorsque la mort Ie surprit. Au milieu du siecle, les alienistes Joseph Guis
lain (1797-1860), Eugene Billod (1818-1886), Benedict Augustin Morel
(1809-1873), Henri Dagonet (1823-1902) s' interesserent eux aussi a la
question et Henri Legrand Du Saulle (1830-1886) se prit meme arever la
generalisation de la photographie des patients (curables) dans tous les
asiles afin de «fixer la marche des accidents intellectuels 32 ». Dans le
champ de la deviance criminelle, I'alieniste Henry Maudsley (1835-1918)

31. CABANIS, 1805, t. I, p. 491.
32. LEGRAND Du SAULLE, 1863, p.258.
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etait, par exemple, convaincu que la laideur morale du criminel avait sa
correspondance physique :

« [...] c'est encore un autre fait d'observation, que la classe criminelle consti
tue une variete degeneree ou morbide de l'espece humaine, marquee par des
caracteres particuliers d'inferiorite physique et mentale. Cette sorted'individu,
a-t-on justement dit, est aussi distinctement reconnaissable de la classe des
ouvriers honnetes et bien nes qu'''un mouton it tete noire l'est de toutes les
autres races de moutons". Aussi un agent de la surete ou un directeur de pri
sons, pourpeu qu'il ait quelqueexperience, les designe-t-il sans difficulte dans
la foule la plus melee, it I'eglise ou au marche 33. »

Ces « moutons it tetes noires» etaient facilement reperes et, s' appuyant
sur l'experience de son collegue Bruce Thomson (medecin de la prison
generale d'Ecosse), Maudsley donnait les signes suivants, dont on convien
dra qu' ils sont sans ambiguite :

« Un air de famille les denoncecomme compagnons "marques, notes et signa
les par la main de la nature pour l'reuvre de honte". Scrofuleux, souvent dif
formes, la tete anguleuse et mal conformee, ils sont stupides, faineants,
rechignes, denues d'energie vitale et souvent epileptiques. En general, leur
intelligence est mediocre et defectueuse, bien qu'ils soient souvent excessive
ment ruses, et beaucoup d'entre eux sont faibles d'esprit ou imbeciles 34. »

Meme les adversaires scientifiques de Lombroso partageaient l' espoir de
fonder une morphopsychologie scientifique. Tarde, par exemple, qui rejeta
la conception atavique tant physique que morale du criminel, ne refusait
pas completement I' idee qu' il puisse exister un « type professionnel » de
crimineL L'acuite d'un regard bien exerce avait la force de l'evidence et
Tarde repondait ainsi aux facheux qui lui opposaient la variabilite des phy
sionomies individuelles :

«[...] pourquoi n'existerait-il pas certaines conformations, plus ou moins
caracterisees du reste, propres areveler les propensions criminelles, quand on
sait qu'au premier coup d'ceil jete sur une femme, un homme experimente
devine infailliblement ses habitudes de prostitution, et qu'avec plus de surete
encore, parait-il, les pederastes se reconnaissent entre eux it travers toutes les
classes sociales 35? »

Si le magistrat de Sarlat refusait nettement les conclusions des etudes
craniologiques de Lombroso qu'il mettait en contradiction avec d'autres

33. MAUDSLEY, 1877, p.27-28.
34. MAUDSLEY, 1877, p. 28-29.
35. TARDE, 1888, p. 522.
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recherches, il tenait pour acquis que les criminels avaient une longueur de
bras qui les rapprochait des « quadrumanes 36». Le preIrtier collaborateur
de Tarde, et semble-t-il unique, fut Ie docteur Armand Carre (1841-1908)
qui travailla sur I' anthropometrie des criminels au debut des annees 1880.
S'il fut lui aussi tres critique envers Lombroso, son jugement sur les crimi
nels ressemblait toutefois etrangement, subtilites techniques mises a part, a
celui de son homologue transalpine II lui semblait alors evident que:
«Retrograde atavique ou enraye infantile, type non degrossi de la race,
anormal par vice teratologique, morbi de ou degeneratif, le criminel est un
etre d'inferiorite 37 ».

b) L' embryologie du sens moral
L'embryologie du crime proposee par Lombroso ne peut manquer de

faire sourire les lecteurs contemporains, mais il faut la encore la replacer
dans son contexte ternporel. Des 1848, Ie philosophe Ernest Renan (1823
1892) songeait plus largement aune « embryogenic de l'esprit humain »,

qui se fondait sur une analogie avec les sciences naturelles :

« De meme qu'acote de la science des organes et de leur operation, il y en a
une autre qui embrasse l'histoire de leur formation et de leur developpement,
de meme acote de la psychologie qui decrit et classifie les phenomenes et les
fonctions de l'ame, il y aurait une embryogenic de l'esprit humain, qui etudie
rait l'apparition et le premierexercicede ces facultes dont l'action, maintenaht
si regularisee, nous fait presque oublier qu'elles n'ont d'abord ete que rudi
mentaires 38. »

Le philosophe disposait pour elaborer sa science d'un moyen simple, car
il etait evident pour lui que « les phenomenes de I' enfance representent les
phenomenes de I'homme primitif ». Un tel principe comparatif etait par
tage par beaucoup de savants. Les evolutionnistes darwiniens comme Tho
mas Huxley (1825-1895) avaient prepare l'horizon theorique de la fin du
siecle en posant l'homme en continuite avec les singes. Ce que Ie natura
liste Ernst Haeckel (1834-1919) baptisait la « loi d'Huxley » supposait, par
exemple, que les differences anatomiques entre l'organisation humaine et
celIe des singes superieurs etaient beaucoup plus faibles que les meme dif
ferences entre les singes superieurs et les singes inferieurs, Haeckel lui
meme avait enonce une loi « biogenetique » plus connue sous Ie terme de
theorie de la recapitulation et qui stipulait que I' ontogenese etait une

36. TARDE, 1890, p. 11.
37. CORRE, 1889, p. 393.
38. RENAN, 1948, p.859. Cet extrait est pam initialement dans De l'origine du langage

(1848). Voir aussi PETIT, 1995.
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«recapitulation breve et rapide de la phylogenie [...] Dans cette seconde
evolution, l'individu reproduit les plus importantes des metamorphoses que
ses ancetres ant subies 39 ». C' est ainsi qu' il n' etait pas difficile pour ces
hommes d'imaginer un type intermediaire entre les derniers des hommes et
les premiers singes anthropofdes, Les cheveux des enfants n'etaient-ils pas
comparables, comme Ie notait Carl Vogt (1817-1895), au duvet des pous
sins? Et sous cet angle comparatiste, Ie « Negre » ne tendait-il pas «sa
main aux singes anthropoides » 40 ?

Les paralleles entre les capacites mentales et intellectuelles respectives
des animaux et des differentes races d'hommes etaient egalement tres fre
quents au XIX

e siecle et cette «psychologie comparative» fut l'une des
sciences reines du moment naturaliste des sciences humaines. D'un cote,
on etait pret areconnaitre une lueur d'intelligence dans Ie rnouvement des
infusoires et I'origine du sens moral dans les societes animales acoopera
tion dense (founnis, abeilles) ; de l'autre, on deniait aux peuples primitifs
cette complexite en arguant de I' archaisme de leur structure sociale 41 •

Charles Letourneau (1831-1902) affirmait dans ses lecons dispensees a
l'ecole d' anthropologie de Paris qu' il n' existait pas de justice chez les
hymenopteres sociaux tout simplement parce qu'il n'y avait point de crimi
nels chez eux. L' absence de deviance s' expliquait par le parfait altruisme
des foumis et des abeilles : «Des etres si absolument adaptes a leur vie
sociale que, tous, sans exception, paraissent prets ase sacrifier, sans hesita
tion et toujours, pour Ie bien de la communaute, n'ont evidemment que
faire de juridiction et de penalite 42. » Cette entreprise de denegation de la
valeur morale du « prirnitif» au profit des insectes sociaux fut poussee si
loin qu' eUe n' allait pas tarder afissurer le dogme evolutionniste sur lequel
elle se fondait. Le naturalisme anthropomorphique d' Alfred Espinas (1844
1922) prepara en France ce toumant, car, pour le philosophe francais
comme pour son homologue anglo-saxon John Lubbock (1834-1913), les
societes de fourmis etaient, du point de vue de l' organisation sociale, beau
coup plus proche de l'homme que celles des singes ... Le constat d'inferio
rite morale des « sauvages » forma en tout cas un lieu commun des repre
sentations scientifiques (et sociales) de I' epoque. Tarde fut, a cet egard,
I'un des rares specialistes d'anthropologie criminelle a la mettre en doute
avant la vague critique du courant durkheimien, mais son ami Lacassagne
estimait au debut des annees 1880 qu'il fallait rapprocher le comportement

39. HAECKEL, 1877, p. 1.
40. VOOT, 1865, p. 618.
41. Sur l'intelligence dans les reactions d'evitements des infusoires, voir ROMANES, 1887,

p. 16. Sur l'apparition du sens moral dans les societes animales it forte cooperation, voir ESPI

NAS, 1877.
42. LETOURNEAU, 1891, p. 13.
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des criminels de celui des « hommes sauvages 43 ». Pour Abel Hovelacque
(1843-1896), Ie vol etait un « acte moral» chez certains peuples, comme
l'assassinat". Eugene Dally (1833-1887), dans la longue preface qu'il fit
au livre de Thomas Huxley, prenait en exemple les Fuegiens, Buchmens,
Australiens, Tasmaniens en arguant que ce ne serait qu'un «jeu d'oisif»
de prendre la peine de prouver que « sur bien des points, certains animaux
sont plus developpes que ces peuplades, mentalement et moralement » 45.

Des hommes aussi estimes de nos jours que Charles Darwin (1809-1882)
au Marcelin Berthelot (1827-1909) etaient impregnes de cette pensee hie
rarchisante. Le premier estimait que les sauvages possedaient des «regles
morales inferieures » et Ie second surencherissait en natant, au toumant de
notre siecle, que « I' etude des races demeurees sauvages a montre combien
leur moralite speciale etait voisine de celIe des especes animales sociables,
sinon inferieures pour quelques-unes » 46.

c) Heredite et atavisme
L'heredite du crime etait un postulat important dans la theorie de Lom

broso. Le theme s'est evidemment renouvele au xx" siecle grace ala gene
tique, mais il etait deja exploite a I'epoque. II est vrai que l'on melangeait
alors toutes les formes d'heredite possibles (Mendel eut une notoriete pos
thume). L'heredite des maladies nerveuses et la transmission aux descen
dants des accidents nerveux semblait un fait acquis grace aux travaux de
Charles-Edouard Brown-Sequard (1817-1894)47. S'il y eut bien sur des
savants pour refuser « I'inneite criminelle », beaucoup d'autres n'hesiterent
pas a affinner I' existence de celle-ci. Le facteur hereditaire avait ete evo
que depuis Ie debut du XIX

e siecle dans l' etiologie du suicide, de la folie et
du crime par les plus grands medecins-legistes (Francois-Emmanuel
Fodere, Mathieu Joseph Bonaventure Orfila...) et alienistes (Jean-Etienne
Dominique Esquirol, Jean-Pierre Falret, Jean-Baptiste Cazauvieilh, Prosper
Despine, etc.). Le rapport de l'heredite au crime fut encore largement
defendu a la fin du siecle ; et pas seulement dans l'epopee naturaliste des
Rougon-Macquart de Zola. En France, par exemple, Theodule Ribot (1839
1916), qui dirigea la fameuse Revue philosophique et fut professeur de psy
chologie experimentale a la Sorbonne puis au College de France, croyait
fermement a l'heredite des mauvais penchants:

« On peut appliquer al'instinct de l'assassinat tout ce qui a ete dit du vol. Les
cas de transmission hereditaire sont aussi concluants et aussi nombreux. Nous

43. LACASSAGNE, 1882, p. 215; FAUVELLE, 1885; VIANNA, 1887.
44. HOVELACQUE, 1881, p. 298-299.
45. Eugene DALLY, in HUXLEY, 1868, p. 86.
46. DARWIN, 1981,1. I, p. 115-137; BERTHELOT, 1897, p. 25.
47. BROWN-SEQUARD, 1882.
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avons vu plus haut l'heredite de l'homicide s'ajouter chez une partie de la
famille a l'heredite du vol, et nous crayons inutile de citer des faits qu'on
trouve partout. Le gout inne et incurable du vagabondage, dont les races infe
rieures et les bohemiens offrent de si beaux exemples, est encore une conse
quence incontestable de l'heredite". »

Rappelons ici, afin d'eviter tout malentendu, un glissement semantique
important entre le XIXe siecle et Ie notre sur cette question de l'heredite : a
I'epoque, «heredite» n'est pas encore synonyme d'« inneite » comme
c'est le cas aujourd'hui. La pensee hygieniste et Ie neo-lamarckisme, forte
ment implantes dans la pensee medicale en France, permettaient de
defendre l'heredite des caracteres acquis, surtout pour les accidents du sys
teme nerveux. Ce fait important explique ainsi que la majorite des savants
francais de Ia Belle Epoque ait pu s'opposer farouchement a I'atavisme
lombrosien tout en reconnaissant l'heredite criminelle par Ie biais de la
theorie de la degenerescence de Morel. Letourneau, qui prefaca l'edition
francaise de L'Homme criminel, formula sur cette meme question de
l'heredite criminelle un constat sans equivoque:

« Nos penitenciers, nos prisons et nos asiles renferment un bon nombre de ces
rejetons des ages anterieurs, chez qui I'heredite vicieuse est incontestable. Les
penchants innes et irrefrenables au vol, au meurtre, au viol, a l' incendie, a
l'ivrognerie sont loin d'etre rares dans nos societes dites civilisees et leur
transmissibilite hereditaire est hors de doute". »

Darwin lui-meme admettait l'influence de l'heredite dans les cas de vols
repetes par les membres de familIes aisees (c' est-a-dire : sans « raison »),
En outre, il n' excluait pas non plus la possibilite que les « mauvaises dispo
sitions» qui reparaissent « sans cause explicable» dans les familles soient
des cas de « retour aI' etat sauvage » 50.

La notion d'atavisme, cruciale pour Lombroso parce qu'elle lui valut
bien des deboires en France, avait deja acquis une certaine legitimite dans
les sciences. Le concept avait ete emprunte ala zootechnie et Darwin, la
encore, s'en servit pour justifier certains points de sa theorie de l'here
dite ", Dans son ouvrage sur la variation des animaux et des plantes, Dar
win fit appel en particulier au phenomene d'atavisme pour illustrer le phe
nomene de la «panspermie »a l'aide d'une image que n'aurait certai
nement pas reniee Lombroso :

« Le germe feconde d'un animal superieur [...] est bourre de caracteres invi
sibles, propres aux deux sexes, aux deux cotes du corps, et aune longue lignee

48. RIBOT, 1882, p. 99..100.
49. LETOURNEAU, 1887, p. 66.
50. DARWIN, 1981, 1. I, p. 133, 149.
51. DARWIN, 1981, p. 36-42.
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d' ancetres males et femelles eloignes de nous par des milliers de generations,
caracteres qui, comme ceux que l'on trace sur Ie papieravec une encre sympa
thique, sont toujours prets it etre evoques, sous l'influence de certaines condi
tions connues OU inconnues 52. »

Le naturaliste Carl Vogt avait d' ailleurs evoque explicitement I' atavisme
dans I'etiologie de la microcephalic. Les microcephales, «idiots de nais
sance », possedaient selon Vogt un melange de caracteres humains et
simiesques qui representait un stade intermediaire, autrefois normal, mais
desormais revolu de l'evolution humaine 53. Le docteur John L. H. Down
(1828-1896) proposa meme au milieu des annees 1860 une classification
« ethnique » des idiots qui se basait sur Ie fait que 10 % des cas d'idiots
reproduisaient Ie type ethnique du Mongol, quelle que soit la race d'origine
de I'idiot. C'etait la pour Down un fait qui prouvait qu'il n'existait pas de
frontiere infranchissable entre les races humaines et que la maladie etait
capable de detruire la « barriere des races 54 », La these est passee d'une
certaine maniere dans les representations sociales puisque le langage com
mun prefere aujourd'hui encore le terme de « mongolien » acelui de « syn
drome de Down» pour designer les individus atteints de trisomie 21...

d) 1.£ crime et la folie
Notons enfin que Ie rapprochement du crime et de la folie effectue par

Lombroso ne relevait pas non plus de la correlation gratuite ou farfelue.
Pour une raison pratique d' abord : la gestion des alienes et des criminels
relevait au XIX

e siecle d'un objectif commun d'ordre public, comme
l'atteste bien l'histoire parallele des asiles et des prisons. Pour une raison
theorique ensuite : cette question des rapports entre les alienes et les infrac
teurs hantait la medecine legale et le discours des alienistes depuis - la
encore - le debut du XIX

e siecle, La Gazette des tribunaux (1825) et les
Annales d'hygiene publique et de medecine legale (1829) puis les Annales
medico-psychologiques (1843) mais aussi de nombreuses revues medicales
se firent l' echo de proces en cour d' assises. Ces causes criminelles concer
naient des actes particulierement horribles (affaires Antoine Leger en 1824,
Louis-Auguste Papavoine en 1825, Henriette Cornier en 1826, etc.) dont
l'absence apparente de motifs mettait en cause les fondements de la philo
sophie penale heritee de la Revolution. Les figures de la folie et du crime
ont marque tres vite deux failles dans le sujet de Raison qui preside a la
legitimite des Etats fondes sur la fiction du contrat sociaL L' ordre et la
norme sociale ont ete ainsi constamment mis a I'epreuve dans ces deux

52. DARWIN, 1868, 1. II, p. 64-65.
53. VOCJT, 1867, p. 199-200.
54. DOWN, 1887, p. 217.
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formes de deviance et malgre la distinction originelle de Philippe Pinel
(1746-1826), qui designe symboliquement la fin de l' hopital general et
l'essor avenir des asiles d'alienes, les representations du fou et du criminel
n' ont cesse au XIX

e siecle de se recouvrir partiellement. Les alienistes
n' eurent d' ailleurs de cesse de justifier theoriquement la liaison des deux
phenomenes avec les concepts hybrides de «monomanie homicide », de
« folie morale », de « maladie de la volonte » et de « degenerescence ». La
monomanie homicide - qui se demontrait par une totale absence de sens
moral - correspondait apeu pres ala « folie morale» que Lombroso avait
repris de Henry Maudsley et de James Cowles Prichard (1786-1848). Elle
marquait selon l'anthropologue italien le « cretinisme » des criminels-nes
au point de vue moral 55.••

III. - APPLICATION SOCIALE ET PRESUPPOSE COGNITIF

On pourrait continuer ainsi en montrant ce que le terrne d'« epilepsie »
recouvrait pour Lombroso et ses contemporains et combien Ie rapproche
ment entre epilepsie et criminalite etait credible, mais les quelques reperes
poses ci-dessus permettent de constater que Lombroso s'appuyait suffisam
ment sur les sciences de son temps pour que sa theorie paraisse plausible.
Mises bout a bout, les references citees par Lombroso tissent done un
reseau discursif qui rend sa theorie beaucoup plus coherente. Tort a pu
objecter que ces references - en particulier celles qui renvoyaient aDar
win - etaient pour une bonne part illegitimes, mais l' essentiel dans notre
demarche n'est pas, rappelons-le, d'evaluer la valeur epistemologique des
theses lombrosiennes 56. II n' est pas indifferent en revanche, que les Fran
cais aient cru que Lombroso s' appuyait reellement sur Darwin et qu' ils
aient vu dans cette reference une raison supplementaire de refuser I' ata
visme criminel. On concedera volontiers que Lombroso suscita des pole
miques, que ses methodes et ses conclusions furent critiquees, mais il ne
vint pas aI'idee de ses contemporains d'escamoter ses propos SOllS pretexte
qu'ils n'etaient pas scientifiques. Bien sur, la plupart de ses adversaires
n'hesiterent pas areduire sa theorie aune caricature - ce qui facilitait les
critiques - mais c'est la un precede trop frequent dans les controverses

55. Sur la notion de « folie morale », voir COFFIN, 1995. Pour une approche historique des
rapports entre la nosographie psychiatrique et les categories juridiques, voir l'analyse de
l'affaire Pierre Riviere in FOUCAULT, 1973, ou les reflexions recentes publiees par GRIVOIS,
1990.

56. TORT, 1989, p. 504-507.
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dites « scientifiques » pour qu'on le considere comme revelateur. Lom
broso fut tres discute mais reconnu socialement (il fut nomme commandeur
de la legion d'honneur en 1906...) et sa theorie du criminel-ne domina la
plupart des debats des congres d'anthropologie criminelle.

a) La dimension sociale de La theorie lombrosienne
II reste a comprendre pourquoi la theorie du criminel-ne se diffusa si

rapidement. II faut faire jouer ici au moins deux criteres : la congruence
avec ce que 1'0n pourrait appeler, ala suite de Lucien Febvre, « l'outillage
mental» disponible ala fin du siecle dernier dans le champ scientifique et
l'utilite sociale presumee de la theorie. Le premier critere vient d'etre deve
loppe. Evoquons rapidement Ie second. Si la societe modeme s'etait
contentee d'un savoir explicatif pour la question criminelle, elle aurait pu
continuer a invoquer pour Ie passage a I'acte I' influence diabolique ou,
comme le faisait encore Beccaria ala fin du XVIIl

e siecle, celIe des passions.
Une theorie portant l'espoir de faire reculer le crime a plus de chances
d'attirer Ie public et les elites gouvernementales de nos societes qu'une
theorie qui ne resoudrait que des problemes purement cognitifs. Ce que
cherchaient les anthropologues du XIX

e siecle, comme les criminologues
d'aujourd'hui, c'etait avant tout areduire le taux de criminalite et la theorie
de Lombroso etait accompagnee - comme toutes les theories criminolo
giques qui connurent un minimum de consideration - d'un programme de
reformes penales. Contrairement a ce qu'affirme Tort, I'ecole italienne et
son biologisme fonnel n'impliquait pas mecaniquement l'aggravation des
peines ni la defense des « vertus reeducatives » du systeme cellulaire 57. La
psychologie des foules developpee par Scipio Sighele (1868-1913) avait,
par exemple, comme visee pratique de plaider dans les proces la demi
responsabilite des sujets 58. II s' agissait plus fondamentalement pour
«I'ecole italienne » de reviser I'economie des peines en l'adaptant aux
types de criminels, ce qui allait a I' encontre du code penal Zanardelli
adopte par l'Etat italien en 1889. Lombroso estimait, certes, qu'il fallait
cesser de s'illusionner sur les criminels-nes et les fous-criminels : recidi
vistes incorrlgibles, ils devaient subir une detention perpetuelle dans des
asiles speciaux afin d'eviter de nouveaux crimes. II maintenait meme la
peine de mort pour « quelques rares individualites criminelles » qui reci
diveraient sur leurs gardiens malgre un enfennement avie, mais il rejetait
la peine de deportation pour les criminels-nes et lui preferait la «sym
biose » qui consistait acanaliser les mauvais penchants des criminels-nes a
des fins socialement utiles : on pouvait ainsi employer utilement les assas-

57. TORT, 1989, p. 527.
58. SIGHELE, 1901, annexes.
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sins a la guerre ou aIa chirurgie. L' anthropologue reconnaissait d' ailleurs
que beaucoup de criminels-nes avaient reussi ainsi a rester honnetes en
exercant des professions adequates59.

Le nombre de delits commis par les crimineis d'occasion pouvait etre
reduit par des mesures que les criminologues contemporains qualifieraient
de «situationnelles» comme I'eclairage des lieux mal fames des villes.
Lombroso etait, en outre, comme beaucoup de ses contemporains tres seep
tique sur l'efficacite de la prison: il preferait, lors d'une premiere condam
nation, une peine d'amende aune incarceration et ne se faisait guere d'illu
sion sur la capacite du systeme carceral a amender les delinquants,
Certaines mesures legislatives non repressives pouvaient egalement contri
buer ala lutte contre Ia criminalite : la legalisation du divorce devait empe
eher les empoisonnements conjugaux, un gouvemement «vraiment libe
ral» eviterait les insurrections et «Ies vengeances anarchistes » et Ie
mariage des ecclesiastiques ferait quant a lui disparaitre la plupart des
crimes « contre les bonnes mceurs », Les « criminaloides » depistes atemps
ne devaient pas etre elimines mais its pouvaient subir un « nourrissonnage
moral » (sic), qui consistait aplacer les jeunes orphelins assistes dans des
familIes 60. L'anthropologue italien mettait ainsi l'accent avec son collegue
Enrico Ferri sur des «substitutifs penaux » qui devaient constituer les
bases d'une veritable therapeutique du crime, fondee en amont de I'appa
reil judiciaire sur Ia « prophylaxie » de fleaux teis que I' alcoolisme, la pau
vrete ou la mauvaise education.

Recherche etiologique et «remedes » etaient done intimement lies, et
tentaient de repondre directement aune question de controle social. Le pro
bleme de la recidive et de son augmentation fut, par exemple, au cceurdu
debar sur la politique penale au XIX

e siecle. En France, les commentateurs
du Compte general de l'administration de La justice criminelle ne cesserent
de revenir sur cette question. De 34 900 recidi vistes entre 1851 et 1855, on
passa a62 211 en 1868. Le taux de recidive, qui concemait surtout la petite
delinquance. atteignait ainsi 85 % en France 61. La reponse politique fut
donnee en France avec la loi Waldeck-Rousseau de relegation des multi
recidivistes du 27 mai 1885, la merne annee que la Ioi sur la liberation
conditionnelle. Le rapport de cette decision politique avec les theories des
medecins anthropologues de l'epoque etait patent et « l'ecole sociologique
de Lyon» y etait favorable. L'utilite sociale fut de fait un argument

59. LoMBROSO, 1899, p. 543-545.
60. LoMBROSO, 1899, p. 294-295.
61. Pour ces debars, on pourra se reporter ala presentation de la reedition du Compte geni

ral de l'administration de la justice criminelle, 1989. Sur Ie contexte sociopolitique et la prise
en charge des peurs sociales (liees aux « Apaches », anarchistes...) par la medecine au tour
nant du siecle en France, voir NYE, 1984, HARRIS, 1989. Sur Ie contexte italien, voir PICK,

1986.
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souvent invoque dans la controverse qui opposa Lombroso ases collegues
et bien peu de savants adopterent, comme Paul Topinard (1830-1911), la
defense d'une science pure qui n'etait d'aiUeurs pas sans arriere-pensees'",
La necessite de cet aspect applique des theories etait a l' epoque si pregnant
que les plus rudes adversaires de Lombroso l' accuserent de proner une
theorie fataliste et par consequent inutile. Lacassagne par exemple, opposa
explicitement aLombroso une « initiative sociaIe» dont Ie contenu diffe
rait bien peu, sur le fond, de celle de son collegue transalpin 63. La theorie
de Lacassagne ne connut pourtant qu'une diffusion tres limitee car eUe
s'appuyait sur des postulats neo-phrenologiques qui ne correspondaient
plus du tout aux references legitimes des communautes scientifiques aux
queUes elle etait destinee. Lacassagne n'a ainsi conserve une place dans
l'histoire de la criminologie qu'au prix d'une reduction de sa theorie a
quelques aphorismes souvent cites hors contexte.'". L'anthropologue italien
avait developpe inversement une theorie dont la rationalite contextueUe
etait satisfaisante pour les normes de son epoque et dont l'utilite sociale
presumee favorisa la diffusion. Lombroso avait tort, bien sur, mais pour
utiliser les expressions de Michel Foucault, sa theorie n' en etait pas moins
« dans le vrai » du discours des sciences humaines de l'epoque. Lombroso
ne produisit ace titre rien de plus qu'une « erreur disciplinee 65 ».

Replacee ainsi dans le cadre conceptuel et institutionnel de son epoque,
la theorie du «criminel-ne » apparait si peu originale que pour employer la
terminologie proposee par Thomas Kuhn, on pourrait la qualifier de
« science norm ale ». Lombroso n' inventa rien, mais il fit un reel effort pour
synthetiser des connaissances qu'il puisa dans la psychiatrie, la medecine
legale, l'anthropologie et la psychologie de l'epoque. Lombroso chercha a
relier toutes ces disciplines par Ie recours aune plethore d' etudes chiffrees
et, meme si c'etait aussi une maniere de repondre ases critiques, l'anthro
pologue reconnut lui-meme qu'il n'avait « fait que donner un corps un peu
plus organique aces conclusions qui pour ainsi dire, flottaient dans l'air,
encore indistinctes 66 ». La place occupee par Lombroso dans la science de
son temps explique en partie Ie traitement que la memoire disciplinaire de
la criminologie lui fait subir : en le reconnaissant tout a la fois comme un
pere fondateur et en lui deniant toute valeur scientifique, elle concentre et
decharge sur son cas toute la pensee d'une epoque. Que la criminologie se
soit ainsi edifiee sur Ie meurtre du pere n' est pas l' un des moindres para
doxes de son histoire. Son effet d'occultation a eu, en tout cas, une

62. BLANCKAERT, 1995, p. 80-83.
63. LACASSAGNE, 1886,p. 183.
64. RENNEVILLE, 1995b.
65. Notion developpee in FOUCAULT, 1971.
66. LOMBROSO, 1908, p.665.
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facheuse consequence historiographique : celIe d'eluder l'analyse des fac
teurs sociopolitiques qui susciterent I'emergence de ses premiers enon
ces 67.

b) ·Vers une archeologie des presupposes cognitifs
La dimension temporelle de I'histoire est relative a ses objets et c'est

dans la phase de conceptualisation de ces derniers que se joue une grande
part de la pertinence de nos analyses. La question du «criminel-ne » de
Lombroso peut bien apparaitre acet egard comme un objet «classique »
d'histoire des sciences mais elle peut egalement indiquer d'autres pistes et
devenir ainsi Ie prelude a de nouvelles recherches. II faut renoncer pour
cela au cadre epistemologique qui fonde I'histoire des discours scienti
fiques sur celIe des seules theories. L'approche alternative peut se deployer
dans deux directions, concomitantes sur certains points. La premiere est
celle d'une analyse contextuelle. Si ron entreprend, en effet, d'expliquer la
rationalite de Ia theorie de Lombroso par sa mise en relation avec des pra
tiques discursives qui depassent largement sa propre theorie, on deplace
I'exigence d' explication sur ces nouvelles unites: Quand apparaissent
elles? Quelles sont leurs conditions de possibilites d'existence et de diffu
sion? Comment ont-elles pu etre prises dans Ie champ des savoirs scienti
fiques? Pour repondre aces questions, il faudrait orienter I' analyse histo
rique sur les enonces qui contribuerent a instituer au XIX

e siecle un Homo
criminalis comme objet de savoir. On voit aisement tout ce que doit une
telle perspective ala methode expo see par Foucault dans L 'Acheologie du
savoir, mais une analyse fine et exhaustive des discours sur I'homme cri
minel nous amenerait adiscuter un certain nombre de theses avancees dans
Surveiller et punir. La methode du premier ouvrage, insistant sur la mise en
rapport des « milieux discursifs » et « non discursifs », etant bien connue et
la critique du second ayant deja ete conduite, ce n'est pas sur ce niveau
d'analyse que ron insistera 68.

II est possible en effet d'initier une nouvelle recherche en decomposant
la structure meme de la theorie lombrosienne. On s'apercevrait alors
qu'elle comprend un « noyau dur », element que Imre Lakatos considerait
comme caracteristique de l'heuristique negative des programmes de
recherches. On pourrait aussi evoquer ala place de ce « noyau dur » ce que
Gerald Holton designait sous Ie terme de « themata » ou encore ce que
Thomas Kuhn avait range sous Ie terme de «metaphysical part of para-

67. Le statut de Lombroso comme « pete fondateur » isole de Ia criminologie scientifique
fut remis en question des les annees trente dans Ie domaine americain (cf. LINDESMITH, LEVIN,
1937). L'effet d'occultation est de fait moins sensible dans les pays ou Lombroso n'a qu'une
faible influence directe, comme en Angleterre par exemple. Voir GARLAND, 1985, p. 73-112.

68. PERROT, ed., 1980, p. 9-56.
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digm »69. Bien que ces trois concepts ne se recoupent pas dans leur contenu
et qu'ils relevent de conceptions differentes de l'histoire des sciences, ils
designent taus un espace qui est reste partiellement jusqu'ici en dehors des
analyses historiques. Cette zone d'ombre est rarement prise comme cadre
d'investigation par les epistemologies classiques d' histoire des sciences car
elle est faite de persistances, d'inerties et d'apparentes stagnations qui
cadrent mal avec le proces historique du progres des sciences.

On avancera ici l'hypothese qu'il est possible de reperer dans l'histoire
des sciences humaines des « presupposes cognitifs », qui sont des elements
(conceptuels ou methodologiques) participant a la structure des theories
scientifiques. De tels presupposes cognitifs informent plus qu'ils ne defer
ment les theories et ils se definissent essentiellement par leur resistance a la
refutation et leur persistance dans les discours, au-dela de I' abandon des
theories dont ils ont ete le socle cognitif. Ces elements se trouvent souvent
enracines a un niveau inconscient des acteurs qui les defendent et ils
peuvent, a ce titre, se retrouver a I'identique dans deux theories apparem
ment en opposition. Ce fut le cas, par exemple, en anthropologie criminelle
dans la fameuse opposition Lombroso-Lacassagne. Les presupposes cogni
tifs peuvent a l'inverse etre revendiques comme critere de validation
methodologique, C'est ce que firent par exemple en 1909, I'annee meme
du deces de Lombroso, Georges Herve (1855-1932) et Georges Papillault
(1863-1934) :

« L'acte criminel se distingue profondement de tous les actes qui constituent la
vie sociale ambiante et it represente, dans cet ensemble coordonne, une veri
table anomalie. On lui trouvera done une premiere explication quand on pourra
faire la preuve que I'auteur du crime differe, par ses caracteres organiques et
ses aptitudes, du reste des individus qui constituent la societe, et qu'il repre
sente une anomalie, exactement comme l'acte qui est emane de lui [SiC]70. »

Le presuppose cognitif mis en ceuvre par Lombroso consistait donc a
rechercher un rapport de causalite entre I' organisation des individus et leur
attitude vis-a-vis de la loi. Ce presuppose emerge en France des Ie debut du
XIXe siecle avec la phrenologie de Francois-Joseph Gall (1758-1828) et on
peut en suivre la trace jusqu'aux recherches contemporaines de certains
geneticiens ou neurobiologistes 71. Lombroso l' a mis en eeuvre mais il n' en
fut ni l'initiateur ni Ie dernier defenseur, Anecdote significative: en 1835,
annee de naissance de Lombroso, et a Turin, ville au il allait effectuer une

69. LAKATOS, 1994, p. 63-66 ; HOLTON, 1982, p. 17-30 et surtout 1981, p. 21-47; KUHN,

1983, postf.
70. HERVE, PAPILLAULT, 1909, p. 261.
71. RENNEVILLE, 1997.
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grande partie de sa carriere scientifique, quelques medecins phrenologistes
avaient effectue l'autopsie en seance publique d'un assassin qui avait
defraye la chronique. L'examen medico-legal revela nne «physionomie
sinistre, barbe rouge, cheveux durs, epais et rougeatres », un «ceil droit
atrophie » et une «Ievre superieure tres grosse», ainsi qu' un «nez
aplati » 72.

Prise sous cet angle infratheorique, la theorie de Lombroso devient beau
coup moins interessante pour elle-meme que pour ce presuppose qu'elle
met ajour. Ce demier suscite de nouvelles questions: Comment l'historien
peut-il expliquer la distribution spatiale de ce presuppose? Comment en
comprendre la persistance temporelle au-dela de la refutation des theories
successives qui Ie diffusent? II est plusieurs facons d' apprehender ce phe
nomene qui s'inscrit manifestement dans la longue duree de l'histoire de la
« criminologie». L'une, liee a la distinction «science» et « ideologie »,

verrait dans cette irreductibilite l'ultime preuve de l'inevitable dimension
ideologique du discours criminologique. Vne alternative plus sensible a
I'histoire intellectuelle consisterait aevoquer, ala suite de Jacques Roger,
une « mentalite scientifique» qui charrie des « produits fossilises de l'his
toire intellectuelle » 73• Jacques Le Goff a defendu le caractere ala fois flou
et concret de ce concept. Son interet est, de prime abord, evident pour l'his
torien des sciences puisqu'il met l'accent sur ce que Femand Braudel appe
lait la « longue duree ». II faudrait se garder toutefois de reifier la notion
par I' evocation en demiere instance d' un inconscient collectif, car cette
reduction psychologique aurait pour effet pervers de depolitiser la question
des representations sociales 74. Le terme de «mentalite » doit donc etre
employe ici avec precaution car la tentation est grande de glisser d' un
usage purernent descriptif aun concept explicatif dont la faiblesse est cer
taine 75. En fait, l'histoire d'un « presuppose cognitif» tel qu'il a ete defini
plus haut ne peut etre assimilable au sens strict acelIe d'une mentalite puis
que suivant la definition large mais parfaitement operatoire qu'en a donnee
Le Goff, une mentalite est un « systeme » forme d'un « ensemble d'idees
toutes faites que les individus expriment spontanement dans un milieu
humain donne aune certaine epoque »76. En outre, la dimension temporelle
de la «longue duree » ne peut s'assigner comme but en histoire des
sciences de mettre en evidence des structures immobiles. Ce « degre zero »
du langage de l'historien est un leurre. Prendre une permanence comme

72. ROLANDIS, 1835.
73. ROGER, 1993, p. XXVII.
74. BRAUDEL, 1984, p. 51; VOVELLE, 1992, p.20-23.
75. LLOYD, 1994.
76. LE GOFF, 1983, p. 408. La notion est developpee in LE GOFF, 1986.
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objet d'histoire ne suppose pas que l'on nie son historicite. Le noyau cogni
tif delimite ici (la pathologisation de la deviance criminelle) n'est done
qu' un referent narratif et un recit qui se construirait autour de cet axe
devrait s'articuler sur une chronologie et des periodes specifiques : la phre
nologie de Gall n'est pas l'anthropologie criminelle de Lombroso ni la
genetique du crime. Ces formes theoriques meritent d'etre distinguees, ne
serait-ce que parce qu'elles ont servi des projets politiques differents.

Les presupposes cognitifs peuvent ainsi devenir des objets privilegies
pour relier ces configurations apparemment purement theoriques ades fac
teurs que Foucault designait comme «non discursifs 77 ». II est vrai
qu'entre la denegation positiviste et la critique marxiste, Ie chemin d'une
approche sociocognitive des discours scientifiques est reste longtemps
etroit. Faut-il pour autant l'abandonner? II revient achacun de se forger
son reseau de references, mais les reflexions convergentes de certaines
oeuvres - souvent independantes - incitent adesenclaver nos travaux de
la seule perspective d'erudition. Les analyses de Roland Barthes, par
exemple, appellent notre vigilance sur Ie fait que « la science » est dans nos
societes le «Iangage-objet» privilegie pour produire des «mythes »,
L'interet de la reflexion du semiologue sur cette question consistait ane
pas prendre Ie terme de mythe dans le sens commun et fige d'« erreur »
(qui est un heritage de notre ethnocentrisme occidental) mais dans une defi
nition fonctionnaliste, qui attribuait au mythe la fonction de «fonder une
intention historique en nature, une contingence en eternite » 78. Cette
approche marque une nouvelle fois ses distances avec une epistemologie
qui ne peut se resoudre a considerer sur un meme plan les theories qui
visent « une realite » et « toutes les billevesees nees des differents desirs
humains et des fantasmes dont ils se comblent »79. Certes, les analyses de
Barthes traquaient essentiellement I' ideologie « petite bourgeoise» dont la
denonciation n'est plus d'actualite, mais on peut s'approprier la dynamique
de recherche des Mythologies. Avec Barthes, en effet, le caractere fantas
matique des discours n'est plus pour l'historien un argument de cloture et il
pennet d'acceder, pour qui accepte de le manier avec precaution, a un
niveau essentiel de l'interpretation de certains enonces. Les discours struc
tures autour du presuppose cognitif cerne plus haut ant ainsi une dimension
mythique en ce qu'ils ont pour effet de normaliser dans l'imaginaire social
(c'est-a-dire : de chacun d'entre nous) des categories normatives
construites par Ie droit. Ce recouvrement partiel et cette substitution d'un
discours scientifique aun discours juridique a pour effet politique de natu
raliser Ie fonctionnement effectif de I' appareil judiciaire, qui est souvent en

77. FOUCAULT, 1969, p. 212 a215.
78. BARTHES, 1990, p. 229.
79. GASTON-GRANGER, 1989, p. 571.
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decalage avec le droit des codes. Le diagnostic d'anormalite biologique est
en effet toujours pose sur les memes categories sociales : on n'ajamais vu
un medecin ou un biologiste chercher Ie type anatomique ou le gene du
politicien corrompu alors que des theories sur les inferiorites biologiques
des pauvres ou des «marginaux » n'ont cesse d'etre avancees durant la dif
ficile phase d' industrialisation des societes occidentales. De plus, la
recherche des facteurs biologiques de la criminalite connait un regain
d'interet en cette fin de xx" siecle ". Loin de devaloriser nos objets d'etude
done, cette dimension mythique des discours scientifiques ouvre au
contraire un espace d' interpretation ou les strategies epistemologiques
devoilent leur dimension politique.

La conversion d'objet historique accomplie grace a la notion de « pre
suppose cognitif » incite, enfin, a elargir Ie corpus des sources et a
recomposer les contours de l'analyse. Le corpus des sources, d'abord, ne
pourrait se limiter ades traces ecrites, II faudrait y ajouter les objets dans
lesquels il s' est exprime. Ce sont souvent des pieces de musees ou de labo
ratoires aujourd'hui oublies : instruments de mesure, moulages de cerveaux
de cranes et de bustes, croquis et peintures. Cet elargissement des voies de
I'enquete historique, qui nous rapproche effectivement des archeologues,
amene a examiner non seulement la question de la reception et de la diffu
sion de la theorie lombrosienne mais aussi celle de la « naissance » de la
criminologie. Ainsi, lorsque I'on entreprend de decrire la naissance de la
criminologie « scientifique » ou «naturaliste », il est classique de faire
commencer celle-ci dans Ie demier tiers du XIX

e siecle avec l' oeuvre de
Lombroso et, dans les meilleurs cas, l' on etablit un lien entre Ie determi
nisme biologique de ce demier et celui de Gall, tout en reconnaissant que
Adolphe Quetelet (1796-1874) fut, pour sa part, une sorte de «precurseur »

du courant sociologique. Frederic Chauvaud exprimait encore recemment
ce point de vue en affirmant que, « au debut de la Troisieme Republique, la
criminologie semble surgir brusquement, deja armee d'un savoir pratique
et theorique 81 ». Cette naissance de la criminologie fixee sur la fin du
XIX

e siecle ne rend pourtant compte tout au plus que d'un phenomene d'ins
titutionnalisation. Certes, Ie mot meme ne date que de 1885, annee de la
publication d'un ouvrage de Raffaele Garofalo qui s'intitule precisement
La Criminologie, mais il faut prendre garde ici a un glissement de sens qui
a vu Ie terme « criminologie » recouvrir a posteriori I' aire semantique que
celui d'anthropologie criminelle, peu a peu deconsidere, occupait dans le
demier tiers du XIX

e siecle ". La naissance de la « criminologie » au sens

80. TAYLOR, 1984; MARSH, KATZ, 1985; WILSON, HERRNSTEIN, 1986.
81. CHAUVAUD, 1991, p. 183.
82. GAROFALO, 1888. Cette question de vocabulaire recouvre a I'epoque des enjeux de

methode et de champ de competence bien reels. Voir RENNEVILLE, 1994, p. 199-206.
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actuel du terme est done bien it rechercher dans celle de l'anthropologie
criminelle mais ce glissement de vocabulaire apparemment anodin deplace
la question des origines de plus d'un demi-siecle en amont ". C'est pro
bablement Christian Debuyst qui a attire Ie premier l' attention sur ce point
en notant qu'un certain nombre de disciplines (qu'il qualifie de «peri
pheriques ») avaient pris comme objet d'etude, des la premiere moitie du
XIX

e siecle, le «fait delinquant ». Comparant les Annales d'hygiene
publique et de medecine legale, creees en 1829, et les Archives d'anthropo
logie criminelle de Lacassagne, qui commencent a paraitre en 1886, il
reconnaissait que « les themes de recherches presentes dans la revue la plus
ancienne annoncent et eclairent les prises de position criminologiques
prises cinquante ans plus tard 84 ». Cette facon nouvelle d'envisager l'his
toire de la criminologie est particulierement fertile en ce qu'elle reconsi
dere un certain nombre de points de l'historiographie classique. La cohe
rence des travaux de Lacassagne, par exemple, n'est pleinement perceptible
que si l' on rappelle son attachement quasi anachronique ala phrenologie et
it l'hygienisme. La notion meme de « dangerosite », dont la patemite est
souvent attribuee a l'ecole positiviste italienne, apparait en fait comme la
theorisation tardive d'un mode de controle social mis en ceuvre en France
par la police communale, les maires et les prefers depuis la Revolution
francaise 85. Cette perspective de longue duree jette encore une lueur dif
ferente sur certaines divergences de vues entre psychiatres et juges sur la
question de la folie criminelle. La « bataille du pretoire », loin d'etre reduc
tible aun conflit socioprofessionnel, apparait plutot comme une opposition
structurante et fonctionnelle de notre appareil judiciaire 86. La tension, forte
bientot de deux siecles d'existence, doit etre vue comme le resultat d'un
compromis historique entre la philosophie des Lumieres qui preside a la
codification du droit penal contemporain et la nouvelle representation du
sujet qui se construit dans les nouveaux savoirs sur 1'« homme ». Elle pre
suppose meme dans les visions apparemment antagoniques des medecins et
des juristes un certain nombre de requisits communs 87.

Ce deplacement incite done it reprendre la question de la naissance des
discours scientifiques sur Ie criminel et de leurs rapports avec les institu
tions penales et la gouvernementalite de nos societes contemporaines. Des
reponses ne pourront etre proposees qu'en faisant jouer des facteurs socio-

83. KALUSZYNSKI, 1988.
84. DEBUYST, 1990, p. 364.
85. VAN DE KERCHovE, 1983.
86. FOUCAULT, 1981.
87. VAN DE KERCHOVE, 1990.
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politiques dont le deploiement s' articulerait it une variete de densites tem
porelles qui n'aurait plus grand-chose it voir avec Ie temps evenementiel
que les historiens des sciences ont longtemps privilegie. Pour rendre plei
nement intelligible la rationalite du criminel-ne de Lombroso, it faut faire
jouer des durees differentes qui permettent d'organiser dans un cadre tem
porel la « multicontextualisation » pronee par George W. Stocking 88. En
reference it la trilogie braudelienne, on peut poser que la premiere duree
est celIe du « temps evenementiel », Elle correspond ici aux debars dans
les congres d'anthropologie criminelle, aux rivalites personnelles (Lom
brosolLacassagne...). C'est I'echelle de recit classique qui n'appelle guere
de commentaire. La seconde duree s' apparente it ce que Femand Braudel
denommait la « conjoncture », Elle demontre, it travers l'analyse des rap
ports sociaux et des concepts des differentes communautes scientifiques
(anthropologues, psychiatres, medecins, juristes), que la question de la
reception de Lombroso et de sa diffusion est liee au succes et aux resis
tances suscites par la theorie darwinienne de l'evolution. C' est it ce
niveau conjoncturel que l'on peut comprendre pourquoi la theorie de
Lombroso suscita en France une levee de bouclier bien que les medecins
anthropologues aient apprehende la question criminelle avec le meme
presuppose cognitif. L'ultime temporalite, celIe de la longue duree, est
encore pen empruntee. C'est pourtant dans ce cadre que la dimension
mythique - done fonctionnelle et politique - de certains enonces scien
tifiques apparait avec le plus d'evidence, Un presuppose cognitif qui se
deploie sur une longue duree ne peut guere etre reduit a la seule coin
cidence d'une succession d'erreurs de raisonnement ou de savants
deviants. La theorie de Lombroso sinsere ici dans un temps moins fluide
et dans un contexte plus large. Delaissant la categoric de 1'« erreur » qui
autorise trop souvent une reduction axiologique, l'analyse historique ten
drait alors arechercher les conditions de possibilite du phenomene socio
politique de reduction medicale des deviances qui depasse largement en
amont comme en avalla theorie du criminel-ne". Elle renverrait pour sa
genese au toumant du XVIII

e et du XIX
e siecle ; qui voit l'emergence d'un

certain nombre de discours sur Ie vivant dans lesquels Ie savoir medical
occupe une place preponderante, Elle ferait jouer la construction conco
mitante d'un nouveau rapport des individus aux institutions, qui prend
forme dans un Etat democratique base sur une philosophie contractuelle,
sur une nouvelle codification du droit penal et, a terme, sur un nouveau
type de gouvernementalite.

88. DI BRIZIO, 1995,p. 83.
89. RENNEVILLE, 1997.
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Ces echelles d'analyse ont chacune leur propre legitimite et peuvent etre
empruntees de maniere independante. Le concept de « rationalite contex
tuelle » facilite toutefois Ie passage de I'une aI' autre et ouvre ainsi la pos
sibilite d'inclure les trois durees dans un recit dont la notion de « presup
pose cognitif » serait le fil narratif.

Marc RENNEVILLE

(avril 1996).
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