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profsseur Vidal qui a bien voia%u diriger naos recherches et notre 
stSflexion juridique. 

Qu'il veuille bien trouver Ici %'assurance de notre s i n c h  
reconnaissance. 





S'ils ne meurempas, « les enfants mdheureux 
"deviennent" souvent, par dtsgit et 
ressentiment, des enfants terribles N. 

(Maurois, Lélia 1, IVp, 43) 

Le Jlcge des enfants a &té instit& en Frmce en 1945 pour s'occuper 
de lleBfant dtlliqua~t ; mais, en même temps, du mineur vagabond et 
de celui qbki faisait l'objet de la part de ses parents d'um demande de 
« caneetion pateraeik » ; dés 1946, il recm~it compétence p w  orga- 
niser dans les fmilles, en tant que de besoin, une tutelle a m  allocations 
fmiliales. 

Il fallut, en un premier temps, mettre en place l'institution. Puis, 
dès 2950, la deeuxième génkration des juges des enfants prit peu d peu 
consciefice des lacunees de wtre lkghlation protectrice de l'enfance et 
des inconvénients r&sultant de certains artifices a ~ u e l s  ils étaient 
contmints de recourir pour assurer cette proteaion. Ils les dénoncèrent 
avec vigueur. Et c'est sous leur ittlpulsion qu'intemint l'ordonnance 
no 58,1301 du 23 décembre 1953 sur l'assistance éducatZve. 

Préparé dans les coulisses de la aancellerbe, c'était ld un texte 
d'avant-garde, étonnant par sa brièveté et sa lucidité. Il a inspirk rapi- 
dement nos amis belges, puis guidé progressivement toutes les lkgisla- 
tions du monde. 

1A7rsqueil s'est agi, dix ans plus tard, de modper les textes usés du 
code civil sur la puissance paternelle, le tkgisiateur du 4 juin f 970 n'a 
pu, suas une f u m  d peine mod@ée, gu 'entkriner une institution dgd en 
pEacemctionnant - sauf quelques dktracteurs - d la satisfaction géné- 



rde. On peut se demnder ce qu'il era serait aujOurdIiaui si ce texte 
n'avait pas tJté voté. 

Parall2lement à la protection jdiciaire, sous I*in$~ence diune sen- 
süjilis&ionplus grade de I'opinfon au drame de I'enfince mdkureuse 
et des prugrss des sciences de I ' h o m ,  s'organisait une protecn'on dite 
dminis~arive ou sociale de l'enfance, le directeur des afaires sani- 
taires et sociales e faa chrgk, a m  r e m s  du déeret du 7janvier 1959, 
di« mercer une action préventive auprès des familles dont les conditions 
d'aistence risquent de metsre ert danger la santé, la skcurité, la mora- 
làtk ou IVducation de leurs egfants S. 

C'est ainsi que l'enfaw mltrait&, victime d'atteintes graves 
mordes ou physiques sur sa personne, mineur en danger par acellence, 
fait en Rance l'objet d'une dollble protection : administrative et 
jdiciaire, 

Mais pour que J'u~e de ces autorités ou les deux puissent agir, 
encore faufiil d'abord que k cas leur soit sigmld. nt d&eaer les 
enfarws maltraités si l'on artend qulils se manvestent au grand jour ? 
teur deteaion est-elle possible si les travailleurs sociaux anedertt les 

clie~ts » dans leurs bureaw au lieu de se rendre d temps dans les 
fmiZles d risques, qui sont presqge toqours d@d connws ? 

Leurs visites sont idispensa&les car, en la matière, le p r o b l h  de 
la détection, puis du signalemeM est primrdial. Par igmrance ou par 
kdcheté, par crainte de repr&saiIles, la plupm du temps imgimires, 
trop soupe& le cas n'est pus signalé ou il est signalé trop tard. C'est 
pourtant une obligagon morde, voire ltlgale de le faire, aile-ci résulte 
de l%&cle 62 du code pknal et m ê w  les professionnels (mddeciw, 
~ssisfantes socides] sont aflanchis h cet kgara du secret profissionnel. 
Et Marcelle Bongrain regrerte la non-applicaion, en fait, de l'anicle 
62, alintla 2 du code pénd qui puait la non-dénoznciath des sévices ou 
privations de soins sur un mineur de 1.5 ans. Elle souligne, d juste titre, 
cene s m  de conspiration du silence autour de ltenf@nt victime, alors 
que Za le#re et l'esprit de notre l ~ i s l ~ t i o n  pemaent de dire que le 
signalement des mauvais traitements ?r?guivagt, non h une accusation des 
parents, m i s  à une prorection de t énfant ; et celui-ci est sans dkfense, 



L'auteur s'emploie ensuite 'e expliquer en quoi consiste cette pro- 
tection : il dtllimite les domines respectifs de la comptltence dminis- 
trative et de la compétence judiciaire, L'action sociale est préventive, 
l'action du juge curative. Mais ceki-ci peut agir plus vite, voire sur-le- 
chawlp en cas d'urgence. Et il faut le savoir, l'am'on jtrdiciaire n'est 
pas nécessairement prtlckdke d'une action dminisaative ; lu dkcision 
du juge des enfants est la sauvegarde siqrême. La pmsation d'un cm 
saivi longteqs par la prhntion d l'autorittl jdiciaire n'est pas la 
signature d'un kchec, mais le signe de diflculttls particdi2res ; le juge 
est là pour les apprtscier et les résoudre ; de même la transmission du 
dossier au juge des- enfants ne correspond nullemnt pour les travail- 
leurs sociaklx à une failBe personnelle. La proteclion de! l'enfant 
maltrait4 repose sur une kamn ie  d rechercher et pa@aire chque jour 
dans chaque ressoa entre E'autonté administraive et E'aMorité judic 
ciaire, et ce jusqu 'au plus humble des edcutants. Les derniEres circu- 
laires ministérielles et inteministtlrielles sont, sur ce point, par-rfaitement 
&clairuntes et bienvenues ; et M&me Bongrain eexharte h juste titre les 
deux autorités à une concet.bation et à me collaboraion tltroite. Elle 
olisente enfin avec lucidité qu'au prétexte que des mesures de sauve- 
garde ont éttl prises pour d'enfant, les parquets et les juridictiom 
n'usent pas assez souvent de la déchéance de l'autoritts parentde, porte 
de E'doption. 

Dans le m&e esprit de sauvegarde, e@n, il existe un arsend 
pknal, à savoir les vioknces et mauvai~ traitements vdorataires, les 
agressions sauelles, t'eba&on moral de l'enfant. Tous ces d6lits ou 
crimes selon les circomtances ont éttl prkvus, et pour punir les 
coqables, et pour protéger l'enfant, Certes, l'arme de la régression 
doit @bre maraiée avec circonspeaio~ ; elle peut se rtlvtller i n 0 p p o R ~ ~  si 
l'on en vient, t&t su tard, d maintenir de lien entre les parents et 
ltenfaptt ; mais l'on aurait tort d1mg&rer syst&maiquement ce risque. 
Le rdk du parquet est, B cet égard, capital; corne est de la plus 
grade importance une liaison tltroite entre le juge d'instruction saisi d 
l'encontre des adultes et le juge des enfants saisi de la procédure 
d'assistance &ducative. De toute façon, si la rbpression est nécessaire, 
elle n'est pas une solution au probl* de l'enfant &traité ; c'esf la 
prkvention gai est primordiale ; et 1 'on ne peut que louer la très bonne 



approche criminologique des parents maltraitants à laquelle se livre 
l'auteur. 

Aprt?s la recherche sur les enfants maltraitks conduite pendant plus 
de deux ans par la Fondation pour l'Enfance, l 'ouvrage de Marcelle 
Bongrain s'inscrit dans le d ro i t s  des meilleurs travaux en la mtit?re, 
notamment N La protection judiciaire de l'enfance en danger » Fibrai- 
ries Techniques, 1970, par Anne-Marie Fourni&), « L.es jeunes en 
danger » ftraucresson, 1972, par Michel Henry) ; et ce sans ometne les 
nombreuses ktudes mkdicales, juridiques, ddico-sociologiques et 
médico-judiciaires d@h publikes sur la question dont une partie impor- 
tante trouve place dans la bibliographie du prksent livre, 

Actuel, et se plaçant essentiellement sous 1 'angle du fonctionnement 
institutionnel, rkaliste et sans complaisance, le travail de Marcelle 
Bongrain constitue une pierre de référence sur b c h i n  qui conduit d 
pas trup lents h Iikd@cation du moment de ckok qui a pour base la 
survie de l'etre sans dkfense. 

L'enfant esr une personne. 

Lursqu 'on a reconnu.. . 
Que c'est la seule joie ici-bas qui persiste 
De tout ce qu'on rêva, 
Considkrez que c'est une chose bien triste 
De le voir qui s'en va ! » 

(VEctor Hugo, Contemplations, A. Villequier) 

Il faut la lucidité et le courage de tous. 



Un enfant peut 8tre md&ait$ par 1w membres de sa fmifle, les 
membres du corps enseignantp Be personnel d'institutions, un em- 
plogretr ... nous avons volontairement limité notre reflexion 1 8'4îude de 
1'edmt md&aitd au sein de sa fai l le .  3 noas appinrast en effet que 
cette situation pose des pp~oblema spécifiques. Ew orne, iorsqu'un 
enfat ae miaftraitg par des tiers, ses gausenbs, qui ont ~ d i t 6  et devoir 
de le psotdger, peuvent to-jours agir dans Be cadre du droit c o m u n  des 
mineurs. 

Au sein de Ba fmille, qu'eliie soit légitime, na@sel%e ou adoptive, 
1'enfmt pi:%$ 8tre matrait4 pw !es 64tenteu~s de Ifautorit$ prasentde : 
p&reg cna&ise aru E'OD di'cax 9 mais aussi par leurs substi~ts qui peuvtdalt 
titre gardiens de droit, c'se-$dire tuteur, ou parents noanrsiciers La qui on 
a confi$ Pi& garde de H'enfmt, OU bien gardiem de fait, pa exemple 
concubin oa second co&:joBHnal. 

Pa enfat, nous entendons 18 notilCIn juridique de mineur, ma 
4mmrig6, eg~ notmt que 4a p1apm des autearc.; souligsaent la fsciquence 
des mauvais traitements chex les H B O U ~ ~ È S S O ~ S  et 1s enfants de moins de 
3 &as. C'est donc plus prPfaicu99breme11iit Ba sihation d a  enfmts en bas- 
Cage que xiolas eavisziiero~ns. 

14 n'est pas dans notre propos d'anljlyser tes attimda qui peuvent 
précéder Ia naissance, tel B'avortement, celles-ci relèvent de mesures 
&$gala et de prises de position diffdrentes. Nous aie voulons pas non 
plus 6tudier la situation du mineur 6rnâncipé wi celle du majeur de 18 
ans, legdement Hibéres de !'autorit6 parentaie. Hs peuvent en effet 
$chapper au milieu farasilid et aux mauvais traitements qui leur sont 
infiigh. 



Notre étude s'articule autour de trois parties. Nous consacrerons 
une premibre partie aux problbmes que pose la détection de l'enfant 
maltraite. Nous aborderons ensuite la protection de l'enfant, victime de 
mauvais traitements. Enfin nous envisagerons la repression des mauvais 
traitements. 



Les m u r e s  prises d a  le cadre de la décentrdisation nous ont 
mene et modifier cemim pssage de cet ouvrage. A l'heure amdle,  
Eles services décentralisés du Qgepmement sont regrough SOUS des 
appellations qui varient d'un d6partement 2k l'autre. Nous avons choisi 
d'utiliser le terme générique de DDSAS (Direction d6pmtementde de %a 
solidarit6 et de l'action sociale) en vigueur dans certains departements. 
Cependant, nous avons d@ laisser !Pa d6nomination DDASS (Direction 
demementde des affaires srnitaires et socides) toutes les fois <ph le 
texte fait r6f6rence 2 une situation suiaerieure au taie' janvier 1984. 









II sufit de pxarcomir les journaux, d'écouter 118 radio et la t414visio~, 
pour se rendre compte de ~'imp~Pti~lllce 688 problhme da l'enfant mal- 
&ai$$. A E'ocwion d'arestatiom ou de condmtBbiorrs de « bourraux 
d1enfm@ B ,  ouBe la rdaaion des procbs, des enquêtes sont publitSt- (O), 
des $missions spsfcidiset- sont diffus& (2). 

Poramt, 81 ne s'agit pas que de faits divers exploit& par les m s s  
media, c'est une triste réalit$ d&onc& oplus rigoureusement par des Sta- 
d s t i ~ e s  htaa par des rappom mMicaux : plusieurs dhaines de nourris- 
sons et de jeunes enfants meurent chaque année de suites de sevices, un 
enfant sur 200 est hospitalise B Ia suite de mauvais traitemen& @), Les 
dernibes statistiques judiciaires fond 4tat pour I'année 1981 de % 708 
infractions pour mauvais traitemen@ % enfmts 

La cnxaut6 envers les enfm&, certes, n'est pas un ph6namkne 
moderne ; elle s'est manifestée B tous les &es de la civilisation, d m  
tous les pays. L'infanticide que le Concile de Constantinople avait 
pourtant c o n d m 6  en 588 aprés 1,-C., a et6 tol6r6 jusqu'8 la fin du 
xvrF sikarfe. Etaient kt5quentes les mutilations infligees aux enfanb par 
principe rdigieux, par souci dtestRt5tique ou gour attirer l'attention et 
susciter Ia chaiaite. Leur pratique demeure d'ailleurs encore dans 
certaines populations t5). 

Ce n'est qa'b partir de Ia fia du xlXe sibcle, sous l'influence de 
plusieurs facteurs, w t m e n t  H'6voIuti10n des moeurs et les progrès de 
Iz maecine, que la notian de psot~tion de I'enfmce est n6e liee 2a la 
s~omaissance des droits de l'enfant. A partir de ce moment le concept 
de mauvais traitemem infligh i des enfants a pris forme et des 
reactions sont apparues. 

La premikre association en faveur des enfats maltraites a 6té cr66e 
en 1844 aux Eta&-Unis, la suitte dhne histoire peu banaie et drma- 
t i p e  ; une fiilette battue par ses paren@ n'avait pu leur etre retirée que 

1.  Lo Point, no 793, 30 novembre 1987, &'&pms, 15-21 janvier 1988, de IVoisvel obsemategr, 
23-29 mars 1989. 

2. Mddiations, TRI, 27 mars 1989, La Merche du siéele, EW,7 novembre 1990. 
3- Docteur Straus, professeur Manciaux, docteur a)eschs-pê, das Jeunes &fm& vicn'mes de 

ntauva2i baitementr; Fublication du GkNERHI, 1972, p. 12. 
4. muain:  statistique de la justice 1981, Bt a'sgit d'infractions conshi4es sur I'ensmbie du 

territoire par la gendannene ou la police. 
5. La cire de lajoie, D. Lspietre, p. 48, R. Laffant. 



grilce à l'intervention de la u SociBté pour la protection envers les 
Animaux * qui l'assimila 2 un animal. 

Des médecins r6v6lèrent la répercussion des mauvais traitements 
sur le devenir psychologique des enfants, ainsi en 1860 un médecin 
légiste français Ambroise Tardieu dans u Etude medico-fëgde sur Ies 
sevices et mauvais traitements exercés sur des enfants B, ainsi en 1929 
les docteurs P. Parisot et L. Caussade auteurs d'un rapport intitulé u Les 
sévices envers les enfants ». On peut retenir egdement les travaux des 
médecins Mricains Caffey et Silvermann. Cependant ce n'est qu'à 
partir de 1961 que Ies études médicales d'abord, sociales ensuite se sont 
multipliées. 

En 1961 l'Académie amtSricaine de pMiatrie entreprend une enquête 
nationde sur les enfants battus, en 1962 Silvermann et Kempe définis- 
sent le u syndrome de L'enfant battu ». En France c'est Zi. partir de 1965 
que les medecins se penchent sur ce problhme avec le Professeur 
Neimann et 1'Ecole de pédiatrie de Nancy. Dans les années suivantes 
c'est l'aspect psychologique des mauvais traitements 2 enfant qui est 
étudit! avec Steele et Pollock qui analysent la psychologie des parents 
mdtraitants dans u m e  batcered chi ld~ (1968) et C. Kreisler et 
P. Straus qui publient Les auteurs de s&vices sur les jeunes enfants, 
contribution à un abord psychologique » (Arch. françaises de pédiatrie, 
1971). 

Sur le plan juridique, les législations occidentales se sont efforcises 
de se mettre en accord avec La Déclâration des Droits de l'Enfant, que 
les Nations Unies proclamèrent en 1959, en modifiant leur droit de la 
famille (6). 

En France, la protection judiciaire des enfants a pour point de 
depart la loi du 24 juillet 1889 m. A partir de 1% deux courants se sont 
dCveloppt5s : t'un tendant 2 accentuer la répression des auteurs de 

6 .  1924, la Société des Nations Unies avait proclamé une Déclaration des Droits de I'Enfant 
qui fut appmuvee par piusieurs payg. Ce texte, modifié en 1948, servit de base FI I'élaboration 
de la DécIaration des Droits de l'Enfant appmuvée par I'Assemblée Généraie des Nations 
Unies Ie 20 novembre 1959. Le 9ç principe affxrme a l'enfant doit être protég6 contre toute 
forme de néglipnce, de cruauté et d'eqfoiuition B. 

7, toi des 24-25 juillet 1889 sur la pmtection des enfants mshraités ou moralement abandonnes 
@. 1890.4. 15). 



mauvais traitements ; l'autre favorable a l'id& que la sanction, aussi 
s6vkce soit-elle, est insuffisante pour enrayer les mauvais traitements et 
qu'il est préférable, dans l'iintéret de l'enfant, d'aider les parents defi- 
cients plutôt que de les sanctiomer. 

Le Iegisfatew de 1889, dam certaim cas linraitathement énuméreej, 
smctionnait les parents par la déch&ce de tous leurs droits de puis- 
sance paternelle sur tous lieurs enfants. La d&Rhce &tait de droit et 
accompagnait certaines condmations p é n d s  des parents, ou bien 
facu1%ative, en dehors de toute condmation et visait m t m e n t  les 
pmère et mmère qui, u par de mauvais traitements compromettent soit la 
sant6, soit la s6curit6, soit la moralité de leurs enfants ~b (art. 2 6"). 
L'action en ddcchéance pouvait être intentée u par un ou plusieurs parents 
du mineur au degr& de cousin germain ou un degré plus rapproche ou 
par le ministmère public B (art. 3). En cas de déchéance, l'exercice de la 
puissmce paternelle pouvait être confi6 % Ia mmère ou bien le tribunal 
d&ignait un tuteur, ou confiait l'enfant i3 ilAssistance pub1 ique. 

Cependant, Ia protection de l'enfant victime de mauvais traitements 
n'&tait envisagde que c o r n e  la cslls6quence d'une faute comise  par 
les parents ou gardiens de I'enfant contre cet enfant et elle était mise en 
place par les juridictions pénales. Ce fut le décret-loi du 30 octobre 
1935 qui, ajoutant l'article 2-7" A la loi de 1889, permit de dégager la 
protection de l'enfant de la notion de faute. Lorsque la santé, la sécu- 
rit4, la mordit6 ou l'éducation de l'enfant étaient 4 compromises ou 
insuffisment sauvegardk par le fait des pmère et mkre P, une mesure 
de « surveillance ou d'assistance éducative P pouvait etre prise par Le 
président du tribunal, sur requête du ministkre public. 

Les mesures de surveillance et dd'assistance éducative ne visaient 
dors que les pkre et mkre et elles s'apparentaient 2 une procédure de 
rtsferé. 

Broctldant de l'idée qu'il ne suffit pas de sanctionner les parents 
pour lutter contre les mauvais traitements, l'assistance éducative, cr&e 
par le decret-loi de 1935, prit de l'extension avec l'ordonnance du 23 

8. Décret-loi du 30 octobre 1935 portant modiftcation de l'ait. 2 de la loi du 24 juiflet 1889 @.P. 
1935. 4. 419). 



décembre 1958 (9) (abrogeant le décret-loi de 1935 et certaines disposi- 
tions de la loi de 1889). u L'assistance éducative s'est degagée de l'idée 
de sanction l'egard des parents. Elle a remplace la notion de surveil- 
lance par celle d'assistance à la famille » (Io). Aussi, à partir de 1958, 
l'assistance éducative est-elle confiee à un juge spécialis6, le juge des 
enfants. 

L'enfant maltraite n'est pas expressement vise par les textes ; mais, 
des lors que « la sant6, la skcurite, la moralite ou l'éducation d'un 
mineur sont compromises », le juge peut décider, soit de maintenir 
l'enfant dans sa famille en chargeant un service d'observation, d'édu- 
cation ou de reéducation en milieu ouvert de suivre le mineur et sa 
famille », soit de retirer l'enfant de sa famille pour le confier « à ses 
pkre, mkre ou gardien, à un autre parent ou à une personne digne de 
confiance, à un etablissement d'enseignement, d'éducation specialisee ou 
de rééducation, à un etablissement sanitaire de prevention, de soins ou 
de cure, au service de I'aide sociale à l'enfance » (art. 379 C. civ., 
ordonnance de 1958). 

Parallelement, le decret du 7 janvier 1 9 5 9 ( l l )  completait les 
mesures de protection en faveur des enfants en danger en instituant dans 
chaque departement un service de prevention auprès de la direction 
départementale de la population et de l'aide sociale ('2). 

La loi du 4 juin 1970 (13) sur I'autorite parentale, en reprenant les 
dispositions de l'ordonnance de 1958, precisa l'assistance éducative, 
allegea les regles de procédure cl4) et definit plus exactement le r81e du 
juge des enfants. Desormais l'assistance éducative fait l'objet d'un titre 
particulier dans le Code civil. 

9. Ordonnance no 58-1301 du 23 décembre 1958 relative h la protection de l'enfance et de 
l'adolescence en danger @. 1959. 4. 104). 

10. M. Brazier, L'autorité parentale, J.C.P. 1970, 1 ,  2362. 
11. Décret no 59-100 du 7 janvier 1959 relatif h la protection sociale de l'enfant en danger @. 

1959.4.232). 
12. Le décret no 75-1118 du 2 décembre 1975 modifiant et complétant le décret no 59-100 du 7 

janvier 1959 @. 1975. 4. 422) remplace le tenne - direction dépattementale de la population 
et de l'aide sociale par* direction départementale de l'action sanitaire et sociale m. 

13. Loi no 70-459 du 4 juin 1970 relative h l'autorité parentale @. 1970. 4. 138). 
14. Le décret no 70-1276 du 23 décembre 1970 précise les règles de procédure @. 1971.4. 23). 



En ce qui concerne la répression des mauvais traitements, en 
dehors du droit commun des coups et blessures, le Code phal  de 1810 
ne prevoyait aucune disposition particulière. La loi du 19 avril 1898 (15) 

est venue combler cette lacune en drigeant en ddit le fait d'avoir volon- 
tairement blesse un enfant de moins de 15 ans, de lui avoir porté des 
coups, de l'avoir volontairement privé des aliments et des soins néces- 
saires. La loi etablissait une aggravation de la peine dans le cas oii le 
délit avait été commis par un ascendant iegitime, naturel ou adoptif ou 
par toute personne ayant autorité sur l'enfant ou ayant sa garde (art. 1 
al 3). 

A partir de ce moment 1'6volution s'est faite dans le sens d'un ac- 
croissement de la répression. La loi du 13 avril 1954 sanctionnait plus 
sévèrement les auteurs de mauvais traitements (16). La peine capitale etait 
encourue dés lors que les mauvais traitemen& avaient été pratiqua avec 
l'intention de provoquer la mort, ou bien d&s lors que pratiques habi- 
tudlement ils avaient entraînt! la mort. 

Le Iégislateur de 1954 entendait ainsi lutter contre le silence des 
témoins. En cas de non assistance B personne en danger (art. 63 C. 
pen.) la loi aggravait la peine d'emprisonnement en portant son mini- 
mum de 1 B 3 mois et son maximum de 3 B 5 ans. Les parents ou alliés, 
jusqu'au quatrième degré inclus, des auteurs ou complices de crimes 
commis sur un mineur de 15 ans étaient désormais concernés par l'obli- 
gation de rt5veier ceux-ci (13 (art. 62 al. 2 C, pen.). 

Dans le même courant repressif, la loi du 15 juin 1971 dt'liait 
du secret professionnel les médecins, chirurgiens ainsi que toutes per- 
sonnes dgpositaires par état ou profession des secrets qu'on leur 
confie 9, lor~qu'ils ont connaissance, h l'occasion de l'exercice de leur 

15. Loi des 19-21 avril 1898 sur la répression des violences, voies de fait, actes de cruauté et 
attentats c o d a  envers les enfants @. 1898. 4. 41). 

16. Loi no 54-41 1 du 13 avril 1954 relative B la répression des crimes et délits c o d s  contre les 
enfants @. 1954.4. 169). 

17. l'ordonnance no 45-1391 du 25 juin 1945, concernant le concouni des citoyens B la justice et B 
la Jcurité publique, rendait obligatoire la d&nonciation de crime mais eile exceptait des dispo- 
sitions légales tes parents ou alfiks jusqu'au 4' degré des auteurs w complices du crime B 
révéler @. 1945.4. 130). 

18. Loi no 71-446 du 15 juin 1971 compltStant l'art. 62 du Code pénal punissant la non dénoncia- 
tion de crime et l'art. 378 du même code &primant la violation du secret professio~ei @, 
1971.4.248). 



profession, de sevices ou privations sur la personne de mineurs de 15 
ans (art. 378 C. pen.). La loi de 1971 devait egalement completer l'art. 
62 C. Pen. par un nouvel alinea qui erigeait en delit la non denonciation 
de sevices ou privations infligés des mineurs de 15 ans. Desormais ce 
n'&ait donc plus seulement les crimes qui devaient être dénonc6s mais 
Cgalement les delits, lorsque la victime etait un mineur de 15 ans. 

La loi du 2 fevrier 1981 (19) a paracheve ce mouvement repressif en 
aggravant les peines encourues par les père et mère ou gardien, auteurs 
de coups volontaires ou de privations de soins ou d'aliments sur un 
enfant de moins de 15 ans (art. 3 12 C. pen.), ainsi que celles applicables 
en cas de non denonciation aux autorités administratives ou judiciaires 
des sevices et privations (art. 62 C. pen.). 

19. Loi no 81-82 du 2 fdvner 1981 renfotçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes @. 
1981. 4. 85). 



Première partie 

LA DETECTION 
DE 

L'ENFANT MALTRAITE 





L'enfant maltraite est celui qui subit des mauvais traitements. La 
notion de mauvais traitements varie, non seulement, dans le temps, mais 
aussi en fonction des milieux sociaux, culturels et religieux. Ainsi, h 
Babylone ou dans la Rome Antique un p b  pouvait-ü vendre ses enfmts 
comme esclaves par mesure punitive, A l'inverse en SuMe une loi dia 
le= juillet 1979 interdit « tout châtiment puvant entrafner une souEmce 
morale ou physique même Idgare ou passaggre B l'enfant ». Par 
exemple : le fait d'enfemer un enfant dans un daarcas, de Ie menacer, 
de lui faire peur, de le traiter par X'indifference ou de le ridiculiser 
ouvertement (Q. s 

Nous nous bornerons h andyser la notion de mauvais traitements 
sdon le droit positif frimçais (Chapiee X). 

Savoir quel moment un enfmt est maltrait6 est le premier pas 
d m  Sa dtStection de celui-ci. Mais il ne suffit pas de ddterdner si un 
enfmt est maftraitd ; encore faut-ii que les mauvais @aitemen& soient 
porta la connaissance des autorités cornpetentes pour que fa protection 
de I'enfmt puisse être assurée (Chapitre Il). 

1. Ac~aiirés %&&tes, publiti par itMtut Suédois. no 247, avril 1980. 





Il est dimeile de donner une définition précise des mauvais traite- 
men@. S'il est incontestâble qukn enfant victime de sévices graves est 
maltrait, il existe des situations moins caract4riseeS. 

Ctonner un sens trop étroit au terne mènerait à ignorer des enfml 
qui pourtant sont livrés à la sou@mce. Au contraire un sens trop large 
serait & l'origine d'une mise hors nomes d'un trop grand nombre de 
conduites, ce qui entraînerait un coattrdle trqp rigoureux et inemcace, 

Dans la langue française a: mauvais traitements » est synonyme de 
sevices et éymologiquement st?vices vient de saews : cruel. Les sévices 
sont les mauvais traitements exercés à I'enw~tre d'une persome sur 
laquelle on a autorite. 

11 nkxiste pas de concept juridique de mauvais traitementi>. t e  
terme est utilise par la Ioi p5nale dans IWarticle 375-1 C, pen, qui sanc- 
tionne les père et mère qui u comprome#ent gravement par de mauvais 
traitemenl.., soit la sant6, soit la sécurit4 de leurs enfants P. L'expres- 
sion est également utiIisde dans Ie Code civil a B%rticfe 378-1 qui 
prevoit ta dechdance de l'autorittl pafentale des a père et mère qui, pâr 
de mauvais traitements. .. mettent manifestement en danger ia seeurite, la 
santé.. . de l'enfant B. 

Mais pour autant quY1 l'utilise, le l6gislateuï ne d6fmit pas la 
notion de mauvais tr~tements. 



La loi prend en compte les mauvais traitements parce qu'ils portent 
atteinte la santé de I'enfant victime. 

Si l'on se réfère aux dispositio~ du Code ptsnal qui smctionnent 
CRS atteintes, nous pouvons essayer de dégager la notion de mauvais 
traitements t2). Il s'agit de violences physiques ou mordes (art. 312 C. 
pen.), des atteintes sexuelles (art. 331 333 C. pen.), des privations de 
soins (art, 312 C. pen.)(3). La jurisprudence fournit suffisamment 
d'exemples pour nous permettre d'ilIustrer les diffërents aspects que 
revêtent les mauvais traitements. 

Cependant, au regard du droit pénal, il n'y aura in&action que s'il 
y a intention. Ainsi la mère démente qui soumet son enfant de 
i( mauvais traitements P n'est pas punissable pénalement. De meme, la 
mère qui ne réagit pas lorsque sa fille de 4 ans se briife avec une bou- 
teille d'acide et attend le retour du pkre 3 ou 4 heures plus tard pour que 
celui-ci conduise l'enfant l'hdpital (4). De même encore une mère qui 
passe ses journees A lire des illustrés, sans que son mari puisse avoir la 

-moindre influence sur elle ; leur habitation étant d'une saleté repous- 
sante et d'un désordre indescriptible, y manquant l'indispensable au 
point de vue propreté, hygiène, habitabilité et confort (5). 

Nous suivrons les cadres de Ia loi ptlnale pour analyser les mauvais 
traitements, car celle-ci permet de recenser tous les cas. Etant précisé 
que ce qui nous intéresse ici c'est le rtlsultat de l'acte, indkpendment 
de l'intention de son auteur. Que les patents aient voulu infliger des 
s&vSvices leur enfant ou que cdui-ci les subisse par le fait de parents 
dtlments ou ntlgligents, la cons6quence est la même. D m  les deux 
hypothhes I'enfant est victime de mauvais traitements. 

2. b s  art. 357-1 3= C. Pen. et 378-1 C. civ. doment $ Ia notion de mauvais traitements une autre 
dimension que ne le fait le Code pénal, puisque dans ces hypothéses il s'agit de controler les 
obligations de l'autorité parentale. Or si les mauvais trai&ments coda ien t  un manquement 
aux obiigations de l'autorité parentale on ne peut pas dire que tout maquement aux 
obligations parentales est un mauvais traitement. Tel enfant auquel ses parents delinpuants 
apprennent 2t voler, tel enfant vivant auprès de paiena alcooliques qui ne s'entendent pas, ne 
sont pas pour autant des enfants maltmités au sens où nous l'entendons. 

3. Nous ne voulons pas considérer l'abandon pur et simple de I'enfant. il s'agit en effet d'une 
atteinte B la garde de I'enfant et non d'une atteinte $ l'intégrité comme l'est un x mauvais trai- 
tement * (cf. R. Merle et A. Vitu, Droitpénal spkcial, éd. Cujas, 1982. t. 2. nQ 2134 et s.). 

4. P. Straus, Les Jeunes enfants victimes dc mauvais traitements, op. cit., p. 84. 
5. Civ. 29 juin 1964, Bull. 1, no 351, p. 272. 



SECTION r[ : LES VIOLENCES 

Les violences constibent des mauvais traitements en raison de leur 
gravité. D m  les cas limites, elles peuvent engendrer le ddcès de 
1'enfmt Par exemple : condmatiw des père et mbre B 20 et 15 ans 
de récimion criminelte pour avoir battu a mort leur enfant de 4 am 0. 
Par memple : une enfant de 4 m succombe des bdlures, son p&re fa 
« punissait B en la u m e m t  sous le robinet d h u  chaude et en laissant: 
l'eau brûImte 116bouillanter a c8). Par exemple : une fillette de 5 ans 
d&Me a 1a suite de coups de poing dans le ventre, gifles, chocs contre 
Ie rebord de la baignoire (9). 

Sans entraner Ie déccés de Iknfmt, les violences peuvent provoquer 
de graves aMeintes corporelies. Il peut s'agir, seion 1%. 312 C. 
pen, ("1, de coups ou de voies de fait 01). 

Les coups sont a Le  heu^ ou le choc infligé a la victime soit direc- 
tement, sait l'aide d'un instrument ou d'un objet quefconquft » ('2). a s  
peuvent etre dam& l'aide de poings, pieds, têtes, pierres ou 
objets cl3>. Ainsi des corrections rép&6es mains n u s  et avec un marti- 
net, la m&re reconnaissant a w'elle ne se conttdlait plus u @4), Ainsi des 
coups entratnmt des lésions et no tment  une fracture du crhe, un 
arrachement de l'extrémitd inférieure du fémur droit ('5). 

6. Nom excluons volonbimment l'infanticide, c'est-8-dim le meurtre w I'assassinat d b n  
nouvau-d en* le moment de I'accouchement et le m m e a  05 se missance est dkclade B 
î'dtat-civil (Crim. 24 d(5cembnt 1835. S. 1836. 1. SS). 
L'infanticide rev6t un aspect paaicdier et *nd B des mobiles diff4mnts de ceux qui 
pdsident aux mauvais mitemena. 

7, Cour d'assises de l'dfier, juillet 1982, La Tn'bm de I'eiIlfanre, $982, no 172, p. 42. 
8. La T n b m  de J'eMme, 1983, no 179, p. 19. 
9. Cciur d'assises de la Loire, octobre 1983, La T ' b m  de J'enfme, 1983, no 179, p. 21, 
10. Avec cet-@ réserve que dans l'infraction de Part, 312 C. pen. l'âge de la vktûne est un 616ntont 

consenitif de liinc&mination. Pour le dnrit #ml il n'y a mnuvais traite-& 8 enfant que si les 
agissemen& punissribles sont m p p d s  par un enfant de moins de 15 ans. Les mineurs de 15 B 
18 ans sont pmdg6s comme les adultes par les art. 309 et 311 C. pen. con- les coups et 
blessunts. II faut rappmher ceci des enides montrant que ce sont le plus souvent des enfants 
en bas &ge qui sont victimes de muvais traiwments. 

1X. L'ancien art. 312 C. pen. viaah &@ment tes bfewums, Lri loi du 2 fbvrier 1981 a suppSm6 Ie 
terne, les btessures n'étant que le résultat des coups. 

12. Vosin et h P  Rssset, Dr&$ pkKJ spdcial, Dalloz, tid., no 161. 
13. Gamud, Tr&&de drditpLknol, V, no 1977, p. 312 et note 12. 
14. Cour d'assises de l'Allier, juillet 1982, pdcité, 
t5. Civ. 3 i  mars 1981, Bull. I, no 109, p. 81. 



Les voies de fait sont des atteintes corporelles moins graves que les 
coups mais de nature à impressionner l'enfant, Par exemple : douches 
fioides r epe th  cl6), immersions rep6tées dans une baignoire (17), 

morsures c18), s4uestrations (19), brQlures par cigarettesm ou fer à 
repasser Olt, arrachements de cheveux e21. De même te fait de laisser un 
enfant nu dans une pièce sans feu, les pieds et les mains lit% @3f ; ie fait, 
pour forcer un enfant à manger, de lui pincer le nez puis de lui fermer 
la bouche pour le faire avaler, jusqu'à I'étouffer (24). 

Les violences peuvent être aussi bien physiques que morales @SI. 11 
peut s'agir d'exigences excessives par rapport Z i  l'âge de l'enfant, de 
brimades. Par exempfe le fait de barbouiller de sang le visage d'un 
enfant de 6 ans et de l'enfermer dans la chambre fioide d'une bouche- 
rie @@. Par exemple le fait d'astreindre des enfants & de gros travaux de 
jardinage excédant leurs forces et de leur faire des scènes extrêmement 
violentes au cours desquelles les enfants hurlaient de terreur, leur père 
menagant de les tuer (2B. Par exemple, envoyer une fillette à l'ecole les 
cheveux tondus, parce qu'elle est mauvaise élève et pour que le bonnet 
d ' b e  tienne mieux sur sa tête (28). 

16. Cour d'assises de l'Allier, juillet 1982, pdcité. 
17. Cour d'assises d'Eure-et-L&e, 19 novernbie 1982, rapport€ dans kr Tribune dc l'enfance, 

1982, no 174, p. 26. 
18. Civ. 14 avril 1982, Bull. 1, no 125, p. 110. 
19. Dans un placard, dans le coffre d'une voilure : La Tribune de l'enfance, 1977. Dans un 

placard, B genoux, bras levés, poignets attachés : La Tribune de I'enfmce, 1983, no 179, 
- p. L&. 

20. Cour d'assises de Brest, 1977 : le pére infiigeait des brûlures de cigarettes sut fe visage de sa 
fille de 18 mois. Rapporté dans & Téiégrme  de Brest, 1977. Tribunal comtiomel de 
Lille, 1982, rapporté dans La Tribune de l'enface, 1982, no 172, p. 20. 

21. a Une mère bffile sa fille au fer rouge * (Lecure pour rom, 1973) ; une mère de sept enfants 
comge I'afnée, une infirme âgée de 12 ans, B l'aide d'un tisonnier rougeoyant (La Tribune de 
I'enfùnce, 1973, situations rapportées par A. et O. More1 Le Drame des enfnnts martyrs, Ld. 
Balland, t 979. 

22. Tribunal comctionnel Lille, ptécitd. 
23. Crim. 26 décembre 1961, Bull. no 558, p. 1067. 
24. Cour d'assises du Val-d'Oise, 1982, rapporlé dans La Tribune de L'enfance, 1982, no 173, 

p. 44. 
25. Crim, 13 mars et 12 juin 1886, Bull. 114 et 218 ; Crim. 25 juil. 1935, D.H. 1935, 510; 

Crim. 14 nov. 1956, Bull. 738. 
26. Crim. 8 nov. 1960, Bull. no 507, p. IOO. 
27. Civ. 30 mai 1960, Bull. 295. Ii s'agit d'une décision retirant au p&re son dmit de garde par 

application de I'art 2 6" de Ia loi du 24 juillet 1889. 
28. Infonnatiow sadales, f&.-mars 1990, no 2. 



Les brimades, les coups, les voies de fait ne constituent des 
mauvais traitements que s'ils revêtent un certain degrb, de gravit& 
L'usage recoma" en effet aux parena un droit de conrection G9), consa- 
cre par le 16gislateur. L'art. 312 C, Pen. admet a les violences I6géres B 
et la jurispmdence, admet les coups justifies par un motif Iegitime(30). 
Mais il s'agit lb d'une notion laissée à lfappr&iation des tribunaux et 
l'on peut se demander où se situe la frontigre entre la correction permise 
et l'acte de violence incriminé n o w e n t  à partir de quand un parent 
sévére devient-il midtraitant ? La réponse depend, en partie (en partie 
seulement) de la sensibilite de l'enfant. 

Un père attache son fils de 114 ans & une chaise, Ie laisse pendant 
une heure les bras tendus le long d'un bâton fixe devant sa poitrine : 
cela se passait en 1899 et la Cour d'appel de Pau (31) a juge qu'il n'y 
avait pas e mauvais traitements 8 .  L'enfant faisait des fugues, volait, et 
il ne tenait aucun compte des r6primandes que fui adressait son pare, la 
Cour reconnatt que le pére a us6 de son u droit de correction 
domestique B. 

La u corration domestique * doit &e distingueé: de mauvais &ai- 
temen%. Celle-ci en effet est destinée & sanctionner toute action de 
I'enfant qui ne serait pas conforme aux narmes sociales ou familides. 
La correction domestique vise l'&Iucation, & la socialisation d'un 
enfant, elle est adapt6e h son fige et à son caractére. 

Lorsque la correction est trop s6vére et porte atteinte à 1a sant6 
morde ou physique, l'educateur n'agit plus pour le bien de l'enfmt et iI 
y a mauvais traitements (32). Par exemple, un béb6 de 18 mois lavr! & la 
soude caustique par son pêre qui voulait ainsi le punir (33). 

29. Nous entendons par ce ienne le fait d'exercer des coups légers dans un but &ducatif et non le 
sens prirmkr et juridique qui jusqu'en 1958 a consinté dans le pouvoir de saisir le juge pour 
imposer une mesure de rééducation voire pour demander l'incarckration de l'enfant. 

30. Crim. 17 dkc. 1819 Bull. 137; Crim. 25 juil. 1935, D.H. 1935, p. 510. La jufispnidence 
reconnait un droit de correction non seulemeut au pbre, B la mère et au tuteur mais aussi au 
gardien char& de 1'6ducation de l'enfant (Nîmes, 31 janv. 1879, S. 79.2.169 ; D. 79.2.713), 

31. Pau, 25 mars 1899, D. 1901.2.430 ; S. 99.2. 165. 
32. fl est évident qu'if s'agit IB d'une appréciation in eoncreto et que tout diipend du milieu socio- 

culturel et de Ia personnalité de l'auteur des mesures punitives. 
33. Ln TpSbune de I'enjonce, 1983, no 179, p. 19. 



Expliquer une certaine sévérité par la punition de I'enfant est donc 
possible, mais il faut bien remarquer que la plupart des enfants battus 
sont des nourrissons et, par conshuent, il est abusif d'invoquer un 
éventuel droit de correction vis-&-vis d'êtres qui agissent sans discer- 
nement. 

D'autre part nous pouvons dire que bien qu'elle soit toi&& si la 
correction devient habituelle, elle peut être qualifiée de mauvais traite- 
ments. Ainsi une mkre de famille, interrogée par la police, a reconnu 
qu'elle administrait des coups de ceinture à son fils chaque semaine dans 
le seul but de le « redresser. 04), 

SECTION II : ATTENTATS AUX MOEURS 

Constituent des mauvais traitements les violences sexuelles impo- 
sees li l'enfant par Ia force physique ou la contrainte morale, les faits 
sont d'ailleurs incrimines par les articles 331 & 333 C. pen. Pour la 
Sociétc? française de criminologie (35), u toute atteinte sexuelle imposée à 
l'enfant ... est un mauvais traitement. Entre autres, on doit qualifier tels, 
l'usage de la force physique, la contrainte morale, le chantage affectif 
qui paralyse la libre volonté de la victime ». 

Même commis sans violence les attentats (I la pudeur sur la per- 
sonne d'un enfant de moins de 15 ans sont sanctionnés pénalement. La 
loi présume irréeagablement que le mineur de moins de 15 ans ne 
donne pas un consentement valable. De tels actes peuvent être considé- 
rés comme des mauvais traitements. Il en est ainsi des caresses, des at- 
touchements, des relations sexuelles. 

Au-dela de 15 ans, le mineur est supposé capable de donner un 
consentement valable ; sauf lorsque la solIicitation lui vient d'un ascen- 
dant. t'art, 333 C. pen. incrimine l'attentat à la pudeur sans vioIence 

34. Commissaire Tabard, Brigade des mineute, exemple rapporté dans Le Drame des enfnnts 
martyrs, op. cit. 

35. SociéJ fiançaise de criminologie, Congrès de Lille, 1981. 



commis par un ascendant sur Ba persome d'un mineur âgé de plus de 15 
ans, non émancipé pas le masiage. 

SECTION BI : L a  PmVAmONS DE SOINS OU DWMENTS 

Aux violences et aéteintes sexuelles qui constituent des agissemen& 
positifs, it faut ajouter ceaains actes dkbstentiun, smctionntls par l'art. 
312 @. pen. 11 s'agit de privations de soins ou d'aliments (36). Les soins 
tftant, selon la jurispdence, ceux d'ordre thérapeutique, mais aussi les 
mesures d'hygiène nécessaires au maintien de l'enfant en borne 
smte 03. 

Il est évident que dans certaines faiftes, les privatiom dwalimene 
sont le lot de toute la famille, et que, dans ce cas, effes ne peuvent pas 
6tre eonsidér&s comme mauvais traitements. II n'y aura mauvais traite- 
ments que lorsque l'enfant est prlvk, sciemment o8) et Iorsque la priva- 
tion de soins ou d'aliments rev& un caracrtere habituel ou un certain 
degré; de gravitd @9). Ainsi un enfant de 7 ans qui pbse une trentaine de 
kilos, s6questr6, il ne mangeait que des biscuits, quelques fruits ou un 
peu de chafcuterie(*). De même un enfant de 7 mois, pesant 4,800 
kilos, rachitique, dans un état de saleté repoussante, avec un ér*éme 
fessier &tendu et infect6, et purpura paraitaire (4'). 

En revanche ne doit pas &tre considkrtç comme mauvais traitement 
le fait pour Ies parents de s'opposer par conviction rdigieuse à un trai- 
tement medical, ou 2 un acte médical. Par exemple le refus de paren& 

36, L'inhction de phvatians d'agments et de soins B enfant n'est constituée que si la victime est 
un enfant de moins de 15 ans. Si la victime est &gée de 15 B 18 ans aucune disposition particu- 
li'ère du Code pénal ne permet d'atteindre les auteurs, Ici encore nous pouvons rappeler que fa 
majoritc! des victimes sont de t&s jeunes enfanta, 

37. Paris, 15 juin 1951, D. 1951.568. 
38. Rouen, 27 octobre 1954, D. 1956, S o m .  3. 
39. t'ancien aR. 3i2 C. pen. exigeait que: les privations de soina et d'aliments u compromettent la 

santé de l'enfant * pour être inchdnés. La foi du 2 f6vrier 1981, n'a pas repris expressément 
cette exigence, mais l'échelle des mctions qu'elfe prévoit dépend de La maladie ou de 
I'inccipaeité résultant des privations. 

40. La Tribune de l'mfme, 1982, no 173, p. 41, 
41. R a p p o ~  par A. et O. Motel, Ls Dr- des e n f m  n a q m ,  op. cir. 



adeptes de la secte des u Témoins de Jehova » ii consentir ii une translû- 
sion sanguine necessaire 2 leur enfant (42). 

De même, le fait de refuser pour des raisons m&icales une inter- 
vention ne constitue pas un mauvais traitement. Par exemple le refus 
d'opérer un enfant prématuré atteint de malformations congénitales dans 
le seul but de réduire ou d'atténuer celle-ci (43). Par exemple le refus de 
procéder une opération intestinale sur un enfant de 3 jours atteint de 
trisomie 21 compte tenu du fait que la vie de cet enfant ne serait pas 
heureuse » (44). 

De même n'est pas un mauvais raitement le fait d'interrompre des 
soins médicaux en raison de l'apparition d'effets secondaires et de la 
perte de confiance dans le médecin et de soumettre l'enfant B une autre 
thérapeutique (45). 

En effet, il n'y a pas ici défaut de soins, les parents ayant initiale- 
ment confie leur enfant aux medecins (#). Par contre les parents qui 
.estiment que seule la prikre guérit et qui excluent toutes interventions 
médicales sont condamnes pour non-assistance B personne en danger ou 
homicide involontaire (47). Ainsi un pkre conduit son enfant âgé de deux 
ans rt demi victime d'un accident chez un plombier, réputé &re u thau- 
maturge » (48). Même dans de telles hypothèses nous ne pouvons dire 
que I'enfant est victime de mauvais traitements de la part de ses parents, 
puisque ce qu'ils dkirent c'est sauver I'enfant. 

En définitive, Ies mauvais traitements nous apparaissent comme des 
atteintes graves, morales ou physiques, par suite d'actions ou d'absten- 
tions volontaires, ou de négligences coupables. La seule dificult6 réside 

42. H. de Touzalin, 22 Refus & consentir h w W e m e n t  par les parents d'un enfmt mineur en 
danger de mort, J.C.P. 1974, kd. 0 .2 '2672 ; J.E. Rennes 29 avril 1976. 1. 84. 

43. Paris, 24 octobre 1978, DEF. 1978. 2. 
44. J.E. Grenoble 15 juin 1982, DEF. 1982- 2. 183 ; J.E. Pans 14 d k e d r e  1982, DEF. 1982. 

2,213. 
45. LE. Nancy, le 4 juin 1982, JCP. 1983 ; 3125 ; 3 décembre 1982, JCP. 1983.2.20081, note 

Raymond. 
46. Cependant le décret nu 74-27 du 14 janvier 1974 reiatif aux &gles de fonctionnement des 

centres hospitaliers et des hôpitaux (J.O. 16 janvier) dans son art. 28 permet aux m€decins de 
saisir le ministbre public afin r de provoquer les mesures d'assistance &ducative lui permettant 
de donner les soins qui s'imposent r. 

47. Tnb. corr. Seine, 1 1  mai 1965 JCP 65, ed. G, 4, 148. 
48. Cnm. 29 juin 1967, JCP. 1968.2. 15377, note Pnidel. 



dans I'apprdciatiori du degrd de gravit4 de cette atteinte. D'ailleurs ceci 
risque d'entraîner des divergences d'opinions entre rnedecins, assistantes 
socides, juge des enfan&, chwn ;ns3preciârnt la situation en fonction de 
sa fornation et de sa personndite. C'est pourquoi en ce domaine, 
comme nous Ie verrons plus loin, le travail d'équipe est nécessaire. 





La d6tectian de lknfmt maltsait6 n'est pas possible s m  le signa- 
lement, c'est-&-dire la saisine des autorit& compétentes. II skgit certes 
d'une dénonçiati~n mais dont le but est de prottsger la vietirne et non de 
reprimer les auteurs de mauvais traitements, Ce signalement peut &tre 
fait : 

- au service de tg protection nnlttmelle d infantile OPM[I) ('1, ce 
qui est le cas suftout quand il s'agit de très jeunes enfana. Le service 
demmde alors au rn6decin agréts gour la protection de l'enfance d'aller 
dans la famille afin de constater les faits. Ce dernier fait un rapport au 

1. Dans le cadre de la d6centtslisetion et depuia le 1" janvier 1984, Ia PMI, l'Aide miaie B 
I'enfance et le senrice social pofyvalent =lèvent de la comp6tence du dépa-ment et sont 
placks ms l'autorit8 du &&ident du Conseil g6néral et non plus mus celle du Représentant de 
1'%t dans le ddpamment. Le Wsident du Conseil gddml dkikgue ses pouvoirs su Dicteur 
drlpartemental de la solidadte et de l'action sociale @DSAS) tout comme le Commissaire de fa 
Rbpubiique les dC16guait au 1D'ictsur dépaflernenal des affaires d t a i r e a  et sociales 
(DDASS). Ea loi du 18 décembre 1989 réorganise te semice de ProtPction metemlle et infan- 
tiIe (PMQ et reddfinit le's missions de celui-ci. T- : Loi no 83-8 du 7 janv. 1983 relative 8 
la réparCition des comp&tences entre les cornunes, les départementp, tes régions et I'Etat (J.O. 
9 janv.) et notament art. 8, 
Loi no 83-663 du 22 juil. 1983 coqlktant la loi du 7 janv, 1983 (J.O. 23 juil.) et n a m e n t  
art. 34, 
Dbcret no 83-1067 du 8 d6c. 1983 relatif aux tnrnsferts de compétences en matibre d'action 
sociale et de santk. 
Nocet no 84-931 du 19 mt. 1984 relatif B la date et aux mMtatittZs de transfen en mtibm 
d'action sociale et de sanJ (J.O. 20 oct.). 
Cimutaint du 19 oct. 1984 (J.O. 20 oct.). 
Loi no 894399 du 18 dbcembre 1989 relative B la protection et B la p m t i o n  de ta santé de la 
famille et de l'enfance et adaptant la fkgisfation sanitaire et sociale aux tninsfem de compk- 
tences en matibre d'aide sociale et de sanJ (J.O. 19 d8e.). 



médecin responsable du service de Protection maternelle et infantile qui 
avertit le cas échéant le service de I'Aide sociale à l'enfance. Ce dernier 
fait un rapport au médecin inspecteur departemental de l'enfance qui 
avertit le cas e c h h t  le service de l'Aide sociale a l'enfance (ASE) a. 
Selon le cas, I'ASE prend en charge la situation ou bien transmet le 
dossier au juge des enfants. 

- à une assistante sociale de secteur (2). Le service social poly- 
valent des DDSAS comprend dans chaque département des assistantes 
sociales de secteur : il y a une assistante sociale pour une tranche de 
3 000 a 5 000 habitants. L'assistante socide se rend sur place et le cas 
écheant avise l'inspecteur du service de 1'ASE. Celui-ci peut s'estimer 
competent ou bien transmettre au juge des enfants. S'il y a urgence, 
l'assistante sociale peut elle-marne informer directement le juge. 

- à la police, à la gendarmerie ou B ta Brigade de protection des 
mineurs (services spécialisés de la police judiciaire qui existent dans 
certains départements). 

En cas de danger grave et urgent, la police peut agir de son propre 
chef sous réserve d'en référer immediatement au procureur de la Repu- 
blique. Mais la plupart du temps elle transmet le signalement reçu au 
parquet ou au juge des enfants. 

- au procureur de la république qui dbide de poursuivre ou non 
les auteurs de mauvais traitements. Dans tous les cas if saisit le juge des 
enfants pour qu'il puisse assurer la protection des enfants. 

-au juge des enfants qui en informe le procureur de la 
Rdpublique. 

Les études montrent, nous l'avons dit, que dans la majorité des cas 
les victimes sont de très jeunes enfants. Ce ne sont pas eux qui vont se 
plaindre. D'ailleurs, même plus ggés, l'enfant repugne b dénoncer ses 
parents ou gardiens, par peur, mais aussi par honte. 

Quelles sont alors les personnes qui vont pouvoir provoquer ce 
signalement ? 

2. Voir note 1. 



La loi impose, sous peine de sanctions pdnales, l'obligation de 
denoncer les mauvais traitements subis par des enfants & toute personne 
ayant eu connaissance de sevices ou de privations infliges un mineur 
de f fi ans t3) P. Cette obligation est générde. El1 e s'impose en principe B 
toute personne (Section 0. 

Cependant il y a da h&itations en ce qui concerne les personnes 
liées par le secret professionnel, Les medecins, les assistantes socides, 
qui ont connaissance de mauvais draitements dans l'exercice de leurs 
fonctions, encourent-ib les sanctions de I'art. 62 al. 2 C. pen. au cas de 
non dénonciation ? (Section BI). 

La réalité montre que la plupart de ceux qui savent préferent ne 
rien dire. Si les mesures mises en place par le législateur pour 
contraindre les démoins & intervenir sont en théorie suasantes elle ne 
sont malheureusement pas toujours correctement appliquees (Section 
III). 

SECTION 1 : L'OBLIGATION DE DENONCER 
LES MAUVAIS TRAITEMENTS A ENFANTS 

L'art. 62 all 1 ê. pen. oblige toute personne qui a connaissance 
« d'un crime d&j& tente ou consommé * & avertir les autorités cornpd- 
tentes. 

Plus particulikrement I'art. 62 ai, 2 C. pen. oblige toute personne 
qui a a eu connaissançe B de sevices ou de privations, infligés à un 
mineur de 15 ans <i avertir les autorités administratives ou judiciaires (4). 

Sont ainsi visés ceux qui assistent aux vioIences, aux scènes de pri- 
vation. C'est-&dire en tout premier lieu, le conjoint ou le concubin, s'il 

3. Art. 62 ai. 2 C. pen. Lai du 15 juin 1971 @. 1971. 4. 248). Commentaire : M. Couden: : 
u Di~positiow nwvefles pour la protection de l'enfance en danger : abstention daictueuee et 
secret ptofessiomel S, @. 1971. L. 396-0. 

4. La loi no 81 -82 du 2 février 198 1 a ajouté: le terne w autorités judiciaires *. 



n'est pas lui-même coauteur (5) ; les membres de fa famille qui vivent au 
foyer ou s'y rendent rtrgulikrement, par exemple : les grands-parents, les 
&&ris et soeurs. La non dénonciation de mauvais traitements it enfant de 
moins de 15 ans est punie de sanctions pénates (art. 62 al. 2 C. pen.). 

Bien que l'obligation de dénoncer les mauvais traitements s'impose 
a tous les témoins, on peut se demander si les sanctions de l'art. 62 al. 2 
sbppliqueront aux parents ou alliés des auteurs ou complices dans tous 
les cas oil. ils s'abstiendront de parler. 

En effet, I'ordonnance du 25 juin 1945, qui instituait le délit de non 
dtrnonciation des crimes, exceptait des dispositions les parents ou ailiés 
jusqu'au 4e degr6 inclusivement des auteurs ou compfices du crime. La 
loi du 13 avril 1954 a supprime cette excuse absolutoire de parenté ou 
df&Iiance lorsque le crime c o m i s  l'était sus un mineur de 15 ans (art, 
62 al, 2 C. pen.), La loi du 15 juin 1971 a insér6, entre Xe ler  et Ie Se 
alin6a de l'art. 62, un nouvel alin& qui bige en delit la non dénoncia- 
tion des sevices ou privations infligés des mineurs de 15 ans, qu'il 
s'agisse de crimes ou délits, Le reste de l'art. 62 n'a pas ét6 retouché ce 
qui entraîne une difficulté d'interprétation : les tiers sont passibles de 
sanctions pour non dénonciation des violences de nature criminelle et 
correctiomelle commises sur des mineurs de 15 ans, mais il semblerait 
que les parents et alliés (6) ne soient punissables qu'en cas de crimes. Tef. 
est en tout cas f 'avis de certains auteurs m. 

Nous pouvons formuler deux remarques. La premikre concerne Ia 
difficulte Iti admettre une pareille distorsion entre fa denonciation des 
crimes, punissable, et des delits, non punissable pour les parents et 
alliés des auteurs de l'infraction. L'oncle, le grand-pére, témoins des 
bnitalités infligees ii un enfant par ses père et mére, si cet enfant est 
mené l'h6pital dans un etat comateux, couvert d'hématomes, de 
t r am de coups, peuvent garder le silence, ils ne seront pas poursuivis, 
Par contre si ce meme enfant est hospitalis6 avec des fractures qui lui 
laisseront des séquelles, leur silence sera punissable. Ne vaudrait-il pas 

5. Le droit français n'oblige pas un coupable B s'accuser lui-&me. Crim. 27 décembre 1960, 
Bull., 634, 

6. Encyclopédie dr. pen. Dénonciation et plainte No 32 u Aux parents et alliés il faut assimiler le 
conjoint que le législateur n'a pas vis6 par pure imdvertance *. 

7. Merle et Vitu, Droit pénat spéclal, op. cir., no 507 et No 2142. Blondet, Dhonciation et 
plainte, no 32, in Encycl. Dalloz dr. pen. Pageaud et Doll, J. CI. pen., art. 6263, no 32 et S. 



mieux sanctionner la non4dciaration quelle que soit la nature des 
sevices ou privations, de facon B prot6ger l'enfant avant qu'il soit 
infirme ? 

La deuxibme remacque a trait I l'esprit de la hi da 15 juin 1971. 
Le législateur de 1971 a voulu renforcer fa reprission p u r  lutter contre 
les mauvais eaitements à enfants. HI a tlllargi l'obligation de dénoncer les 
crimes aux délits, quand il s'agit de sévices B enfants de moins de 15 
ans. On voit mal cornent il aurait pu écarter de la srnnction les parents 
et TaIliés des auteurs ou wmplicm @). 

Les tribunaux ne nous ofilrent pas d'exemples de condmatiows, 
mais &tant donné Ba faiblesse des pourssenites en la matiere cda ne saurait 
nous fournir une indication. 

Au-delh des pargnts ou diiiés, 41 y a ceux qui n1=sistent pas aux 
scéng, mais qui côifsyenrt l'enfant, ce sont ses a famitiers W .  Les voisins 
par exemple peuvent entendre les cris ou les pleurs ou bien iIs peuvent 
&tre men& a recueillir l'enfant delaissé ou mai aimé et h remarquer son 
comportement. Le personnel des crWes, les gardiennes, peuvent aussi 
%tre à l'origine du signaifernene, 

Les imtituteurs peuvent jouer un &le essentiel. En effet 20 % des 
enfants de 2 h 3 ans et 60 % de plus de 3 ans frQuentent l'école mater- 
ndle ($1. Hl Beur est facile d'observer l'aspect physique de l'enfant et ses 
attitudes: agressivite, instabilit4, maque d'affection. 

Autres temoins gzrfvilggih, Ies travailIeuses familides qui @surent 
B domicile les activith mgnagère et la surveillance des enfants ("1. 
Leur prbente quotidieme, qui est bien acceptée puisque; la plupart du 
temps leur intervention a étt? sollicit&, leur permet de bien connaître la 
vie familide. Malheureusement leur nombre est insuffisant, el les mkres 
d6favorisés beneficient trop rsement de leurs services ('B. 

8. De toute %$on l'art. 63 C. Pen. qui punit la non assistance B personne en danger pefmet 
d'atteindre celui, quel qu'if soit, qui reste silencieux devant les sévices ou privations infligés à 
un enfant. 

9. P. Srnus, Les S e e s  mfanls Men'mes de mawu& @aiemenu; op. cit. 
10, Décret du 15 fkvner 1974 (J.O. du 25 fdvner 1974). 
11. Dr Girodet, L'&@rit malaai&, Cd. Fleums, 1982, p, 139. 



La plupart du temps les familiers de l'enfant hésitent signaler un 
cas parce qu'ils refusent toute implication personnelle. Ils ne veulent pas 
être dérangés dans leur tranquillité par les interrogatoires auxquels ils 
devront répondre et ils craignent les reprhailles possibles des auteurs de 
mauvais traitements. 

Si les témoins gardent le silence, c'est aussi souvent par ignorance 
des autorités auxquelles ils peuvent s'adresser pour signaler un enfant 
maltraité. u Que doit-on faire quand on est voisin de parents maitrai- 
tants ? *, u Où rencontrer fe médecin de PMI, l'assistante socide? W .  Ces 
questions ne devraient plus se poser puisque, depuis le 10 janvier 1990, 
existe un service national d'accueil téléphonique (12) (no 05.05.4 1.41). 
Tout individu suspectant des mauvais traitements h enfant a la possibilité 
de téléphoner gratuitement 24 heures sur 24, $t ce numéro vert. Les 
signalements sont transmis directement aux départements concernes qui 
ont désigne $t cet effet des correspondants (13). 

Outre sa simplicité (il sufit de connaître le numero), l'int6rêt de ce 
téléphone vert u Al10 enfance maltraitée B est de permettre au corres- 
pondant de garder l'anonymat. Dans la mesure où le numéro est large- 
ment diffuse dans les lieux publics, il est un outil interessant dans la 
prévention des sévices, privations et abus sexuels. 

L'art. 62 al. 1 punit celui qui n'avertit pas les autorites alors u qu'il 
était encore possible de prévenir ou de limiter » les effets du crime u ou 
qu'on pouvait penser que les coupables cornegraient de nouveaux 
crimes qu'une dénonciation pourrait prevenir P. 

En cas de sévices I'acte coupable est trbs rarement unique, isolé 
de sorte que cette condition sera aisément rempIie ('41, B 

12. Mis en place par la loi no 89-487 du 10 juillet 1989 relative 31 la prévention des mauvais 
traitements B I'Lgard des mineurs et à la protection de i'enfance (J.O. 14 juillet). Ce service est 
g614 par un groupement d'intérêt public. Le conseil d'administration comprend des représen- 
tants de I'Etat, des conseils génbraux et des associations. 

13. Le plus souvent, il s'agit du médecin de Protection maternelle et infantile, ou d'un responsable 
du service de l'Aide sociale B l'enfance. 

14. M.J. Gebler et J. Deschamps, * Aspect juridique des sévices B enfants en France m, Family 
Violence, 1977. 



Les peines prevues sont deux mois Zi quatre ans de prison etlou une 
amende de 2 008 à 20 000 F (15). 

L'art, 62 al. 2 sanctionne toute personne qui a eu connaissance de 
sévices ou privations infliges un mineur de 15 ans et n'a pas averti Ies 
autorites administratives ou judiciaira B. 

Les proches parents, les familiers tels que nous les avons définis, 
qui gardent le silence alors qu'ils savent qu'un enfmt subit des s6vices 
ou privations (16), sont passibles d'une peine de prison de deux mois àr 
quatre ans et d'une amende de 2 006) di. 20 000 F ou de l'une de ces deux 
peines (17). 

Cependant, les comptes gdndraux de la justice enseignent que, 
depuis 1971, il w'y a pas eu une seule condamnation pour non dénon- 
dation de s6vices ou privations sus un mineur de 15 m. 

A cd66 de ces temoins directs if y a ceux qui peuvent d6couvrir des 
marques de sévices ou de privations dans l'exercice de leur profession. 
Ce sont iles medecins, les assistmtes sociales. 

SECTION PL : LE CAS PARTICmIER DES A§SI§TANT$3 
DE SERWCE SOCIAL ET RE3 MEDECINS 

SUT ceux-ci p b e  l'obligation génerde de dénoncer les s6vices ou 
privations, prdvue par l'article 62 alin& 2 du Code pénal. Ces mêmes 
persornes sont pou&ant tenues au secret professionnd, Peuvent-ella 
dors invoquer vdctbtement le secret professionnel eai cas de non denon- 
ciation de mauvais traitements déceles dans l'exercice de ieur profession 
ou bien encourent-elles les peines de l'article 62 al. 2 C. pen. ? 

15. hi du 2 février 1981, ad. 19-UU. 
16. Crim. 14 f6vrier 1978, Bull., 56. 
17. Les proches qui se taisent poumnt 6ventuellement être coupabies du délit d'omission d'em- 

pêcher une infraction (ad. 63 al. 1 C. pen.), ou du délit d'omission de porter secours (an. 63 
al. 2 C, pen.). 



1, Les assistants de service social 

Pour les assistants de service social, la réponse e t  nette. L'art. 225 
(raaction de 1959) du Code de la famille et de l'aide sociale affranchit 
du secret professionnel les assistants de service social qui signaient le 
cas d'un mineur u dont la sant6, la sécurité, la moralité ou I'tlclucation 
sont compromises P. 

Ils peuvent donc, sans s'exposer aux peines pr6vues l'art. 378 
C. pen., qui sanctionne la violation du secret professionnel, donner des 
u indications » aux autorités administratives et aux autorités judiciaires 
en ce qui concerne les mineurs victimes de mauvais traitements. 

Bien plus, le législateur prévoit l'obligation de denoncer pour les 
assistants sociaux du service de Protection maternelle et infantile (PMI). 
« Chaque fois que le personnel du service départemental de PMI 
constate que la santé ou le développement de l'enfant sont compromis ou 
menacés par des mauvais traitements », celui-ci u en rend compte sans 
dtSlai au médecin responsable du service » (art. L. 152 ai. 2 c. de la 
santé publique) (18). 

Certes il n'existe aucune disposition semblable en ce qui concerne 
les assistants sociaux de secteur, de santé scolaire, d'entreprises. Nous 
ne pouvons que regretter ce vide juridique. 

Cependant, le législateur devrait intervenir dans le cadre de la r6vi- 
sion du Code pénal pour inscrire l'obligation de saisine des autorités 
administratives ou, en cas d'urgence, du Procureur de la République. 

Les assistantes sociales ont l'obligation professionnelle de dénoncer 
les cas de mauvais traitements à enfants qu'elles soupçonnent. Si elles 
s'abstiennent de le faire, elles se rendent coupables d'une faute profes- 
sionnelle et du delit prevu par l'art. 62 ai. 1 et al. 2 C. Pen. La juris- 
prudence récente nous offre l'exemple d'une condamnation par un tribu- 
nal correctionnel d'une assistante sociale pour non-dénonciation de 
crime (art. 62 al. 1). 

18. Loi no 89-899 du 18 décembre 1989 déji citée. L'art. L 152 remplace l'art. L 166 qui avait le 
mérite de viser expressément l'assistante sociale. il est regrettable que le législateur n'ait pas 
repris cette disposition. 

3 8 



Une enfant de 9 ans et demi, en visite chez son p h ,  subit, de la 
part de celui-ci, des violences sexuelles. En raison de la gravit6 des 
blessures, la mbre conduit la fillette en clinique O& une intervention 
chirurgicale sera pratiqub. L)m un premier temps, la mkre garde le 
silence puis, se ravisant, elle rév&l!ftj: Ie viol a l'assistante sociaie de 
secteur qui suivait la famille. L'assistante sociafe veut provoquer la 
denonciation de l'affaire aux services de gendarmerie par la mbre, elfe- 
m&me, & cet effet elle lui fixe un rendez-vous quatre jours aprRs. 

Le tribunal a juge que cette attitude si elle a le mérite d'etr; posi- 
tive,.., n'est toutefois pas exoneaatoire de: l'application de l'art. 62 all. 1 
du Code ptSnal ; attendu en effet que., , @'assistante sociaie) ne peut jus- 
tifier d'aucune demarche active imMiate, en particulier vis-&-vis de 
B'enfant victime ... se satisfaisant des seules dklarations de la mère alors 
que l'instruction en particulier it l'audience ddmontrera que le pbre fera 
des visites entre temps, n o t m e n t  au domicile de celle-ci (19) B. 

La cour diapptiE, saisie de l'affaire, n'a pourtant pas confird la 
condmation. Bien que les magistrats relèvent en I'esgèce un * record 
d'inefficacit6 adminisaative P, pour eux, It'el6ment intentionnel de l'in- 
fraction fait defaut et celle-ci n'est pas constituee. L'assistante sociaie ;a 
toujours eu fa v0Iont6 d'avertir Bes autorit& compétentes, le retard B 
signaler Ila situation ne provient pas de sa part d'un refus systématique et 
conscient (zO). La COUT de cassation, sur ~ B P U ~ V O B  du Ministbre public, va 
8tre ment!e a sa promncer sur CQ point. C'est avec grand intdrêt que sa 
dkision est attendue. 

Certains tribunaux n'ont pas hésite dans de Pelles situations 
d'abstention faire application de 8'm. 63 d. 2 C. pen. qui punit la non 
assistance 2 personne en danger. Cependmt gour que Be! delit soit 
wnseitut? i1 faut que I'omission de porter secours revete an caractbre 
volontaire et cet 616ment intentionnel fera souvent defaut aux yeux des 
mgis@ats, Ainsi par suite de privations de soins et d'diments, un 
gwçon de deux m et demi d&Ms en aono8t 19SB et sa soeur 8g& de 88 
mois a t  brsspiMis6t: d'urgence. Une pu6riculltrice rendait visite aux 
enfants tous Ies quinze jours depuis, dix mois, inqui$te des absences 

119. Tribunal correctionne1 d'Auch, 28 juin 1990. W d i t .  
20. C. d'appel d'Agen, la' mars 1991. W i t ,  



fréquentes des parents lors de ses visites elle alerte l'assistante sociale 
de secteur. Celle-ci connaît d&j& la famille et les problkmes financiers du 
mi'nage, elle se rend sur place et juge que la santi' de l'enfant n'est pas 
en danger. Le tribunal correctionnel estimant que l'assistante sociale 
u n'a pas pu ne pas se rendre compte de l'état de santé déplorable des 
enfants la condamne pour non assistânce à personne en danger G1). 
Mais en appel le jugement est infirme. Pour la Cour d'appel I'élernent 
intentionnel constitutif du delit fait defaut. Il résuIte que fes fautes 
reproch ch... par les premiers juges constituent inévitablement des 
nbgligences.. . mais qu'ils n'ont nullement dtabli que ces ndgligences 
étaient intentionnelles faites en parfaite connaissance de cause, ce qui est 
pourtant indispensable pour qu'il y ait délit de dgfaut d'assistance à 
personne en danger ... On ne peut assimiler une négligence 2 une volonté 
délibérée m. . 

II est pourtant de jurisprudence constante que celui qui s'est abstenu 
de porter secours dors qu'il etait conscient du danger et de la necessité 
d'une intervention est passible de l'art. 63 al. 2 C. pen. (23). On ne peut 
que regretter le manque de sévérite des magistrats dans de telles 
situations. 

Au demeurant les assistantes sociales sont evidernment bien placées. 
Afin de permettre les visites domicile des enfants, les officiers de 
l'état civil doivent informer le directeur départemental de Ia Solidarite et 
de I'action sociale dans les 48 heures de la declaration de toute 
naissance (2%. 

L'assistante sociaie se rend sur place, et, de ce fait peut apprbcier 
les conditions de vie de la famille. Elle peut alIer dans une famiIfe 
autant de fois qu'elle le veut et quand elje Ie veut. 

21. Tribunal correctionnel de Gap, 14 decembre i 984, in6dit. 
22. Douai, ch. comctionneIle, 8 novembre 1985, inédit. 
23. Crim. 21 janv. 1954, D. 1954, 224 ; 3 nov. 1954, D. 1955. 64, 23 Pageeud ; 11 avr. 1964, 

Bull. crim., no 113. 
24. Décret n. 62-840 du 19 juillet 1962 @. 62. 4. 240). Ce mSme décret a mis en place, aup&s 

des assistantes sociales, des puéricultrices qui visitent les familles pendant les premiers mois de 
la vie de l'enfant, en vue u d'une éducation de la mbre et d'une surveillance du d6veloppernent 
de t'enfant B. Mais leur action de dépistage est limitée car 18 où leur visite serait utile, la porte 
leur reste fende, 



Mais cette surveillance sociale ne peut être efficace que si les 
visites ont lieu effectivement, et si elles permettent & l'assistante sociale 
de voir l'enfant maltraité. 

Or, d'une part, certaines familles refusent d'ouvrir leur porte ou 
prétextent que l'enfant est absent. 

D'autre part, toutes les fmillt- ne sont pas visitées en raison du 
manque de personnel t2% et en raison de l'idée que se font les assistantes 
sociales de leur fonction. E19a estiment en effet qu'elles doivent 
répondre à un appel des familla et non jouer %e r61e d'inquisiteur. 

Aussi se contentent-elles, comme le décret du 3 septembre 1964 les 
y invite, de surveiller u les familles i risques B ; c'est-&-dire dans Bes- 
quelles les pare et mbae ont déjà fait l'objet d'une mesure d'assistance 
ediacative, ou de tutelle aux allocations familiales, ou bien ont ét6 
condamnées pour ivresse, mendicité, violence, homicide, ou bien ont ét6 
déchus de I'autoritt5 parentde, ou bien ont subi un traitement dans un 
hôpital psychiatrique. 

Bien sélr cette surveil1ancei est destin6e éviter la récidive, mais une 
visite syst4matique et une intmention plus precoce permettraient un dé- 
pistage plus important. Cornent detecter Bes enfants maltraites si OR 

attend qu'ils se manifestent au grand jour ? 

La ministre de la Santé dans une circulaire du 23 janvier 1981 pr4- 
cisait a il n'est pas admissible d'aaendre pour intervenir l'appel que 
cerfahes famiiles ne peuvent ou ne veulent formuler », et il demandait 
aux directeurs départementaux de la Santé de rappeler aux services 
sociaux de prendre l'initiative de la visite aux familles car u s'y refuser 
procède d'une appréciation inexacte de Ieur r61e (26) B. 

25. En principe chaque assistante sociale a la charge d'un secteur de 3 B 5 000 personnes, en 
pmtique le secteur comprend 10 000 personne. Le F Plan (1976-1980) prévoyait un tenfome- 
ment des effectifs dans 2 000 secteurs, et une diminution de la taille des secteurs (3 000 habi- 
tants au plus). Réponse du ministre de la Santé, 5 mra 1977, débats ass. Nat. no 31 201. 

26. Circulaire du 23 janvier 1981, annexe 4, adressée aux préfets, pdfets de région et directions 
régionales des Affaires sanitaires et sociales. 



II. Les m6decins 

A. Un mL;deein appel& il soigner un enfanC qu'il soupçonm d'gtre 
vidune de mauvais tmitements, esl-if lié par le secret 
pntfesshnnel? 

L'article 378 ai, 1 C. pen, éûicte pour les médecins une obligation 
de taire les secrets confiés par un de leurs malades. u Les medeci m... 
qui auront révdié » les secrets qu'on leur confie u seront punis d'un em- 
prisornement d'un mois six mois et d'une amende de 5W T: a 
8000F..  

Pour la jurispnidence le secret professionnel procede d'une obliga- 
tion gtlnérale et absolue (27). Générale, c'est-adire qu'elle englobe non 
seulement les secrets confiés 0 8 )  mais aussi ceux que Ie médecin a pu 
découvrir dans l'exercice de sa professian (291. Absolue, c'est-à-dire que 
ni l'enfant victime des mauvais traitements, ni les parents au l'un d'eux 
ne peuvent délier le médecin du secret professionnel. Dans le dispositif 
des arrêts de la chambre criminelle on relève la formule : u Il n'appar- 
tient A personne de les en affranchir » (Crirn. 8 mai 1947 et 22 dtlcembre 
1966 prtlcités). 

Avant 1971, il n'y avait pas d'autres dispositions. Ce qui entrainait 
une situation pour le moins paradoxale lorsqutun médecin décefait des 
traces de stlvices ou privations sur un enfant et qu'il en informait les 
autorités compétentes. D'après l'art. 378 C. pen. il encourait une peine 
d'amende ou de prison, pour violation du secret professionnel. 

C'est pourquoi, le ministre des Affaires soci des recommanda, dans 
une lettre du 20 septembre 1967, aux membres du corps maical, de 
rendre compte sans ddlai au médecin agrtlé de la PMI et au médecin de 
la DDASS des cas d'enfants maltraités. 

27. Crim. 8 mai 1947, D. 1948. 109,27 Gulphe - Crim. 22 décembre 1966, D. 1967. 122 ; Bull. 
305, p. 714. 

28. t e s  faite secrets sont des faits confidentiels par nature. 
29. Ceci est B rapprocher de i'article I l  du code de déontotogie m&diceIe, décret du 28 juin t979, 

r le secret couvre tout ce qui est venu B Ie connaissance du médecin dans l'exercice de sa 
profession, c'est-à-dire non seulement ce qui fui a été confié, mais aussi ce qu'il s vur entendu 
au compris m. 



A la suite de cette intervention, le conseil national de l'ordre des 
medecins admit 00 )  que e dans des cas aussi douloureux que ceux des 
enfants martyrs, le médecin ne peut invoque: le secret professionnd 
pour ne pas dénoncer le coupable n. 

Le ministre de la Justice@') invita dors les procureurs généraux & 
assurer les fiaisons necessairs avec la aroMecins de P M  et ceux de 
B'actisn sanitaire et sociale. 

Cependant, Wutes ces r4actjlons avaient uni caractkre réglementaire 
et elles étaient en contradiction avec Ia lettre de l'article 378 du Code 
pénd. II fallait une intervention du législateur. Ce fut Pa loi du 15 juin 
8971, qui modifia B'artide 378 C, jptian. 

Depuis cette loi, les médecins ne peuvent plus valablement justifier 
leur silence par le respect du secret professionnel. 

Un médecin qui s'abstient de signaler un cas d'enfant maltraité, 
relevt' dms l'exercice de sa probsion, viole-t-il alors l'obligation g6né- 
sale de dénoncer les s6vices 3 enfant prévue par l'art. 62 ai. 2 C. pen. et 
encourt-il les peines prdvues pias cet article ? 

La difficulté vient de ce que l'ai%. 378 C. pen. Baisse les mgdecins 
libres de dénoncer ou de se taire 09. 

Faut-il en ddduire que l'm. 62 al. 2 s'impose a tout le monde sauf 
aux médecins dans l'exercice. de Beur fonction qui n'auraient alors 
qu'une faculté de dénoncer les mauvais traitements prévus & l'art. 378 
C. pen. ? Ou bien l'obligation généraie de dénoncer les mauvais traite- 
ments & enfant s'impose-t-elle meme aux médecins dans l'exercice de 
leur profession, l'art. 378 n'étant qu'une mesure destinée 3 écarter dans 
ce cas Qe secret professionnel ? 

Quel est l'intérêt de la question ? 

Si les médecins ont une obligation d'informer, la prévention peut en 
être accrue puisque ce sont eux qui voient le plus de cas. Or en général, 
les meidecins répugnent & informer les autorités. Ils estiment en effet que 

- - - 

30. Circulaire ne 359 du 11 juin 1968 aux responsables départementsux. 
3 1 .  Circulain: no 69-8 du 2 mai 1969. 
32. Criai. 14 f6vrier 1978, Bull., 56. 



leur r81e est de soigner et non de dénoncer les parents ou gardiens dé- 
faillants. Aussi la plupart du temps se bornent-ils A prodiguer les soins 
nécessaires à l'enfant et A surveiller la situation. Trop souvent ils 
n'avertissent les autorit& compétentes que forsqu'ils jugent le cas grave 
et il est alors quelquefois trop tard. Il faut cependant souligner que 
même si les medecins sont disposés à signaler, ils hhitent faute de 
preuve, Le diagnostic médical est difficile à realiser. Le ministre de la 
Sante lui-même dans une reponse A une question &rite prdcisait « les 
symptomes sont souvent difficiles identifier comme tels et plus encore 
2 interpreter sauf cas flagrant : Ie simple examen ne permet pas de 
conclure à l'existence et A la gravit6 d'un danger B (Rdp. ministre de fa 
Santé aux questions écrites no 207 33 et 22 131 Ass. Nat. 5 fdv. 1977). 

Mais obliger les medecins à denoncer c'est cultiver un esprit de 
dklation qui engendre la méfiance et qui est incompatible avec la 
fonction médicale. 

Sur ce d&at la Cour de cassation ne s'est pas prononcée et la 
doctrine est divisée Q3). 

Le Conseil de l'Europe avait en 1969 invite fes Gouvernements à 
prendre des dispositions obligeant les médecins à informer les autorités 
competentes Q4) et la loi de 1971 est intervenue à la suite de cette 
Recommandation. 

Certes la raaction de l'art. 378 C. Pen. est ambiguë, le deuxieme 
aiinéa precisant « sans être tenu de dénoncer w,  le troisibme ne le préci- 
sant pas laisserait supposer que a contrario, c'est donc qu'ils « sont 
tenus » de dénoncer. 

Mais la lecture des débats parlementaires (35) permet de preciser la 
lettre de I'art. 378 C. Pen. La Commission des lois du Stçnat proposait 
d'introduire expressément cette obligation dans le troisieme aiinéa de 
l'article 378. Le rejet de cet amendement par le Sénat permet de penser 

33. P.J. Doil Gaz. Pal. 5-6-7 sept. 1971, Doct. 415 ; en sens contraire : I.C. Xuereb W. Soc. 
n0 11, p. 60, 1978 ; M. Couderc 1). 71 L. 396-1 ; Merte et Vitu, u Droit pénal spécial P, op. 
rit., no 507. 

34. Assemblée consultative du Conseil de l'Europe. Recommendation 561. 30 septembre 1969, 
art. 9. 

35. J.O. débats Sdnat. séance du 8 juin 1971, p. 719 B 721. 
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traitants n'ont recours 8 la médecine que lorsque la situation est très 
grave. Ils conduisent aiors eux-meme t'enfant B l'hôpital ou s'adressent 
à un medecin qui ne les coma& pas, 

Le médecin hospitalier para% egalement bien placé pour deteeter les 
mauvais traitements sur un enfant. L'hospitafisation facilite l'observa- 
tion clinique, de plus elle est l'occasion de rencontres avec les parents, 
Ie mMecin pouvant apprécier les explications qu'ils doment aux faits. 
Mais le médecin hospitalier n'intervient que lorsque 1'6tat de santé de 
l'enfant est gravement détt?rior6. 

Par contre il semble que les services de protection maternelle et 
infantile ainsi que les services de santé scolaire puissent jouer un rôle 
impomt dans la detection des mauvais traitements. C'est en effet 
l'occasion pour l'enfant d'etre examine par des medecins qui peuvent 
déceler Ies marques de mauvais traitements. 

Le service de protection matemelle et infantile (PM) a t5té mis en 
place par une ordonnance du 2 novembre 1945. Restnicture dans le 
cadre de la décentralisation par la loi du 18 décembre 198903, c'est 
aujourd'hui un service du dépaement doté d'un certain nombre de 
missions. L'art. L 164 du C. de la sant6 pu. précise : « Tous les e n h t s  
de moins de 6 ans béntlficient de mesures de prévention sanitaire et 
sociaie qui comportent notamment des examens obligatoires P, neuf 
examens sont obligatoires au cours de la premibe m é e  de vie de 
l'enfant, trois au cours de ia deuxiéme année et un examen semestriel 
audela (s9). Ce qui fait 20 controles obligatoires avant que l'enfant nkit 
6 ans. Les examens peuvent être faits par te medecin traimt, un 
pédiatre ou un m&ecin d'une consultation de PM. Outre la surveillmce 
de la croissance et du d6veloppement psychomoteur et affectif de 
l'enfant jusqu'k 6 ans, le service de PMI est expressement tenu de parti- 
ciper aux actions de prévention des mauvais traitements. 

37. t o i  no 89-899 du $8 déc. 1989 d4jh citee. 
38. te service dt?partemental de PMI met en place des consultations de médecine infantile 1" et 2' 

lige ainsi que des actions rnedico-sociales préventives k domicile pour les femmes enceintes. 
39. Décret no 78-418 du 23 mars 1978 @. 1978. 4. 218). Les périodes auxquelles doivent avoir 

fieu ces examens ont éti? fixées par un a d t é  du 26 mars 1973 @. 1973. 4.208) modifié par 
un a d t e  du 21 septembre f 976 (J.O. du 2 octobre). 



Par ailleurs, Ia medecine scolaire prend en charge t'enfant dès la 
premike année d'ecole maternelle, 3 ans l'enfant fait l'objet d'un 
bilari de santé complet accompagnb d'un bilan social. Durant la scola- 
rité, trois autres bilans sont préws (4, Le deuxikme bilan ou visite 
d'admission I'éesle, pratiqu6 B 5 ou 6 ans, doit 8tre fait en pr&ence 
des parents. 

On peut douter a priori que l'on puisse laisser échapper un cas 
d'enfant maltraité. Mais la réalité est plus complexe. 

Deux remarques peuveat etre faites. La premikre concerne Iles 
respect de ces mesura et 1a deuxikme leur eScacité. 

La loi sanctionne le won respect de ces examens médicaux par Ila 
suspension du versement des diLiorationis fmilides. Le médecin. qui a 
gratiqud k'exmen remet aux g-zeB@ une agdestation qu'ils doiverat 
trmsmeare 1'0-anisme de s6s:urite socide charge de verser Bes pres- 
tations familiales, et l'absence d'attestation entraîne Ia suspension des 
versemenB. Mais, outre Pe fait que cette mesure ne vaut que pour trois 
exmem seulement (ceux pratiqu6s 2 8 jours, 9 mois et 2 ans), elfe ne 
concerne que Les parents qui ont droit au paiement des dlocations fmi- 
Hides et ceux qui trouvent uga ina$r%t 6a Beur eracussement. Les autres 
exmens ne conipoiaent aucune siiindion quand ils ne sont pas faits, un 
enfant maltraité pourra dons: cotre soustrait aux visites mMicales. 

En second lieu, BOUS pouvons noter que consultations et bilans se! 
déroulent avec une relative précisio~ qui permet aux parents de masquer 
Ba rdJit6. Lors de l'examen médical ila traces des violences auront 
disparu, ou bien l'enfant sera absent I'tksle et ne subira pas la visite 
médicaie. L'enfant maitraité peut donc n'être pas ddtecté. 

40. L'instruction na 106 du 12 juin 1969 a prévu des bilans de santé A 3 ans, avant l'en* au 
coun pt.epamtoire, A I'entde dans le premier cycle de l'enseignement du second degrk et au 
niveau de la classe de tisisitrne. 
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SECTION III : APPRECIATIONS ET SUGGESTIONS 

L'expérience montre, malheureusement, que la. majeure partie des 
personnes qui savent prdBrent, pour des motifs variables, ignorer la 
simation et garder le silence. 

P. Leuliette a dénonce? cette cornpiration du silence propos de la 
mort d'une fillette de 4 ans mmyrisk par sa mère et le concubin de 
celle-ci, les grands-parents ne disent rien, les voisins n'osent pas avertir 
la police, l'institutrice adresse des rapports la pr6fgture sans quyif. y 
soit donné suite, l'assistante sociale trouve la porte close et elle n'insiste 
pas, le médecin constate des traces de coups et s'en tient 18. P. Leuiiette 
accuse u ces monstres froids qui n'ont rien fait pour sauver un enfant en 
danger de mort. .. Ces témoins toujours inexistants, ces hypocrites si 
résignh au mdheur des autres (41) B. 

Le véritable problème rtfside dans un manque regrettable de sensi- 
bilisation la situation de l'enfant maltraite. 

Des lors le seul moyen est de développer l'information et de lui 
donner trois orientations : 
- celle-ci doit faire naltre l'ide que signatement équivaut proteetion de 

l'enfant, non a accusation des auteurs de mauvais traitemena, 
- l'information doit susciter ensuite ce signalement, 
- elle doit enfin sensibiliser la population ainsi que les enseignants et les 

membres des corps médical et social au problbme de l'enfant maltraité 
aftn de faire prendre conscience des diRérentes manifestations de 
mauvais traitements. 

Pour susciter le signafernent il faut faire connaître le numéro vert 
du service national téléphonique (institué par la loi du 10 juillet 2989) 
dans les lieux publics : mairies, centres sociaux, consultations de PMI, 
écot es..., et par l'intermédiaire des mrrdias : encart d w  les revues, 
spots t4Iévisds. II faut également faire savoir aux témoins qui dénoncent 
des sévices, privations ou abus sexuels en utilisant le teléphone vert 
qu'ils peuvent s'assurer de la suite donnée leur signalement, 

41. P. Leuliette, r Un assassinat exemplaire *, Icfpdf, mars 1977, p. 431. 
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Il est bon aussi que la presse fasse état régulikrement du bilan des 
actions du service t6léphonique. Ceci est en effet une occasion de véri- 
fier son utilité et un moyen d'information (42). 

En ce qui concerne les professionnefs, les medecins par exemple, le 
ministère de la Santé, dans une circulaire du 23 janvier 1981, demandait 
au mMecin inspecteur departemental et au médecin chef de Protection 
maternelle et infantile (PIMI) de fournir aux médecins du département les 
nom, adresse et num4ro de téléphone du médecin de sant6 publique à 
qui ils peuvent s 'adres~erf~~).  La circulaire ne 83-14 du 21 mars 
1983 (44) reprend cette mesure et demande ce que ce numéro de télé- 
phone soit rappel6 périodiquement dans les revues médicales départe- 
mentales ou regionales. 

Susciter le signalement c'me encore lutter contre les mobiles qui 
empêchent les témoins de parler. 

En ce sens l'information doit souligner que le signalement peut être 
anonyme. Une lettre, un appel t6léphonique suffiront à déclencher l'in- 
tervention des autorités administratives ou judiciaires. Certes, cela peut 
encourager fa délation. Mais le r61e du service socirtl ou de la police est 
de déterminer s'il s'agit d'un signalement sérieux ou non. 

Pour ce qui concerne le refus des m&ecins de passer pour des 
accusateurs, 13nformation doit inciter les praticiens à avoir recours à 
l'hospitalisation. Si Be médecin a un doute quant à l'existence de sévices 
(sexuels ou non), il peut demander l'hospitalisation de Iknfmt (4s). 

LitSquBpe hospitdikre, elle, signalera. A cet effet, une circulaire du 9 
juillet 1985 adressée par fe ministre des Affaires sociales et de la Solida- 

42. iI y n eu 115 000 appels en un an, 28 % émanent d'enfants, 20 % de parents, 8 % de grands- 
parents, 8 % de voisins, 5 % du personnel enaeignad. En ce qui concerne les motifs : 50 % 
des appels concernent des mauvais trairements physiques ou moraux, 25 % des abus sexuels. ii 
y a environ 4 9% de délation. (Intervention de MmD Bnichet, directrice du [GE (Groupement 
d'intgrêt public] : r Bilan d'un an de fonctionnement du numéro vert Enfance maltmi~&e, 
Journée de fomi ion  des Cornites Alexis Danan pour la protection de t'enfance, 16 man 
1991.) 

43. CircuIaire no 81-5 du 23 janvier 1981 adwss6e aux prrSfets et aux directeurs régionaux des 
affaires sociales. 

44. Cette circulaire 6mane du secrétariat dEtat chargé de la Familie et assure la mise en oeuvre 
des mesures rinumérées par la circulaire interministéneile no 83-13 du 18 mare 1983, oeuvre 
des fninistèms de la Justice, de la Défense, de 1'Education nationaie, de ta Santd, de l'fntérieur 
et du sec&tanat d'Etrrt chatgé de la Famille. 

45. Professeur L. René. Bulletin de l'onfrc des nrdd#cins, nov. 1988, no 10. 



rite nationale au personnel hospitalier recommande tout particulikrement 
de développer les liaisons avec les médecins traitants. Les directeurs 
d'hôpitaux sont invités & organiser periodiquement au sein de leur éta- 
blissement des rencontres avec les médecins traitants afin de mieux se 
connaître et de mettre au point les modalités d'un travail commun 

Sensibifiser fa population peut etre fait par une vaste campagne 
d'information touchant d'abord les professionnels puis etendue au grand 
public. C'est d'ailleurs ce que préconisait en 1979 un groupe de travail 
sur le problème de l'enfance maltraitée réuni par la Fondation pour 
1 'Enfance (47). 

Le ministère des Affaires sociales et de la Solidarité nationale a 
lance une telle opération le 23 avril 1985, sous le slogan a 50 000 
enfants maltraités, en parler c'est déjh agir P. 

Dans un premier temps ont et6 touchés les mddecins, les directeurs 
d'écoles, les infirmikres, les pu6ricultrices et tous ceux qui par leur 
profession sont appelés 2 rencontrer des enfants maltraités. Le Ministbre 
leur a envoy6 individuellement un ensemble de documents : un dépliant 
sur la prévention des mauvais traitements, une étude sur la situation 
actuelle, les causes de mauvais traitements et les procédés de signale- 
ment, une liste des autorités chargées de la prévention et de la protection 

comp'l6ter avec les numeros de telephone correspondants, une affiche h 
apposer pour gdnéraliser l'information. 

Dans un deuxième temps, le Ministère a élaborc! un dossier tech- 
nique intitule u 50 000 enfants sont maitraités B largement diffuse auprb 
des professionnels en contact avec des enfants. Constitué partir 
d'articles publiés et de relations d'expériences en cours, ce dossier 
permet une teflexion sur les différents aspects du problème de I'enfant 
maltraité. 

Cette intervention du gouvernement est t r h  intéressante, mais elle 
devrait être 6largie à l'ensemble de la population. Sensibiliser le grand 
public peut se faire en utilisant les mass media et notamment la t616vi- 

46. Circulaire DGSJ40712B sur l'accueil et la prise en charge, par les établissements d'hospitali- 
sation publics et prives des enfants en danger, victimes de sévices et de d€laisaement. 

47. Groupe d'ltude et de proposition sur l'mfonce m a l t d e .  Rapport, 22 novembm 1979. 
Fondation A. Giscard d'Estaing pour l'Enfance, p. 46. 



sion. Ainsi dans It: département du Calvados, I'asssciation u Echanger 
Autsernent B a-$-elle mis au point en 1985 un spot télévisé de 20 
seconda, dif.fuse sur FR 3 Normandie, dont Be message est : iII faut 
substiaer Ea paola 2i l'acte. Pourquoi pas accroftre une telle 
difision ? 

SemibHIéser Ie public tjg les professionnds de H'eafmce s'inscrit dB- 
sonmais dam Ia mission de pr4vendon des mauvais traitemen@ dtnVOlje96: 
pan: :a loi aux services d&egb&dis& du d@memeat : Ai& socide 
l'eafmce, Protsticpn mis$er~elIk; et hbt i le ,  oiemice d06%6eioaa socide (loi 
&J IO jüi%I@t 8989)- Le Edgislateac pose 18 abg1e mais laisse EIbra U t -  
pr&iden@ des c on se ils g4ntlrosagw dms Is choix des actions & m@aeil. 

Pour dm mfolpmim, les $~ls&ricultrices, les assistmt"~ sociales 1-s 
mmifmtaciorrs diniques des mauvai~; &aitemen@ pourraient Beur Qtrf; 
expji~ém soit durmt hes h d s ,  $oit par des conféPenc(i13, soit en 
mm~cr& aiiavmtage d 'mida  d m  les revues mtlciicafes ou 
socides (48). 

11 semble en effet qu'en B'4tat acwef des 6tudfds meme si B'oirn 
nkrive pas & uw diapostic maicd  indubitable on puisse avoir une 
forte prprtfsomption qui peut 8tre Be point de départ d'invstigations plus 
approfondies, 

Ainsi les docttrs Straus et GkoBet se livrent d m  leur ouvrage 
L'Enf~pat mdtraitk 2 me dacriptioin maicde minutieuse des i&iom 
et des signes 6v0~8Seurs de maavais ttaaitements. De meme le docteur 
Straus au congr& de la F@tSration Nationde des Services Sociaux Sp& 
cidisés de Protexti0cara de B'Enfanirs! et de IIAdolescence en 1979 t50) 

mpliquait les sympt0mes que puvaienb: prtlsenter un enfant maltraite et 
la conduite i tenir. . 

La Fondation pour l'enfance (8, rue des Jardins Saint-Paul, 75064 
Paris) a édité, durant 1'6t6 1990, 500 000 mini-guides. Ceux-ci ont pour 

48. Dam ce sens, un film court rn&trage, &a l*t,$k rà J'mvers, a W dalis4 en 1985 par S. Resiing. 
Pf aborde Ie probitme des mauvais Wtements B enfants par des gmigmpes. If duru: 52 
minutes et est diqorllble dans les DDSW. HL devrait Btre utilisé îargement dans ies écoies d'in- 
ffrmi@ru:s, de puéficulinces et d'assistantes sociales. 

49. op. Ci$. 

50. Congrès tenu en avril 1379 21 Stmsbouq. Propos recueillis dans L'Bfm victime, éd. E&s, 
1982. 



objet d'informer les médecins, les personnels du secteur para-médical, 
les travailleurs sociaux sur le problkme de I'enfance maltraitée et de leur 
donner les moyens d'intervenir plus vite et de façon mieux adaptée (s1)), 

Pour favoriser la détection des mauvais traitements et leur signale- 
ment, des associations privées bénevoles se sont développées @2). Nous 
avons pu en recenser quelques unes. Dans la mesure oii elles savent se 
faire comaî&e du public ces msociations jouent un r61e impomt.  U. 
sera plus facile de contacter leurs membres que de se mettre en relation 
avec les représentants d'une administratian trop souvent impersonnelle. 
Offrant un écran entre le public et les autorités administratives ou judi- 
ciaires les témoins auront davantage l'impression de rester dans l'ombre. 

Ces associations peuvent jouer également un r6le d'information très 
appréciable par l'intermédiaire de conférences, par la diffusion des 
revues qu'elles font paraître cctncernant leurs activités. 

Le I6gislateur a d'ailleurs consacre la place et le rôle du mouvement 
associatif dans la prévention des mauvais traitements enfant. L'art. 
67 C. fam. et aide soc. prtsvoit, en effet, que le prhident du conseil 
général, dans sa mission de prévention, peut faire appel aux associa- 
tions concourant i~ la protection de I'enfance et de la famille * pour par- 
ticiper aux actions d'information et de sensibilisation de la population et 
des professionnels. 

Cette disposition laisse la place ?i de multiples actions innovantes en 
la matiere. 

Cependant leur r61e n'est efficace que si elles savent prendre 
conscience de leur limite. Elles ne doivent pas se substituer aux struc- 
tures en place et empigter sur les fonctions du service social ou même 
du juge en faisant des enquêtes ou en plaçant des enfants dans des 
familles d'accueil (53). 

51, La Fondation pour i'enfance a édité en septembre 1991 des mini-guides pour les enseignants. 
52. Nous joignons la liste de ces associations en annexe. 
53. Le râle de ces associations dans le pm&s pénal des auteun de mauvais traitements sera étudié 

inJfap. 117. 



Deuxième partie 

LA PROTECT1C)N 
DE 

L'ENFANT MALTRAITE 





Quel que soit Peur cheminement, les signalements arrivent a la 
connaissance du directeur departemental de la solidarite et de l'action 
sociale, ou de l'inspecteur de l'enfance, son représentant, du juge des 
enfants ou du procureur de la République. C'est 2i eux qu'il incombe de 
decider de la suite donner. 

La protection de l'enfant maltrait6 ne fait pas l'objet en droit 
fiançais de dispositiows particdi&ra. Elle est en effet organisb dans Be 
cadre de celle plus genkrde de l'enfance en danger, d confiée à deux 
autorités : le président du conseil gt?neral ou son représentant, le disec- 
teur de la DDSAS (1) qui met en oeuvre des mesures administratives, le 
juge des enfants qui assure une protection judiciaire à travers l'institu- 
tion de I'assistance éducative. 

Aux termes de l'art. 375 C. civ. modifie par Ba 109. du 4 juin 
1978 (21, si la szmté, la securitb ou Pa moralité d'un mineur non éman- 
cipé sont en danger, oz si les wnditions de son aucation sont grave- 
ment compromises, des mesmes d'asistance éducative peuvent &re 
ordonnées par la justice P. 

L'art. 40 du Code de la farn. et de l'aide soc. dispose que le service 
de l'Aide sociale à l'enfance doit 8t sans grejudice des compétences de 
l'autorité judiciaire,. . . participer %a protection B des enfants maltraités. 

L'art. ler du d6cret du 7 janvier 1959, toujours en vigueur 01, 
précise que Be directeur departemental des affaires sanitaires et sociales 
~aujouad'hui DDSAS) est cc charge ... d'exercer une action sociale prd- 
ventive auprbs des familles dont Iles conditions d'existence risquent de 
mettre en danger 8a smtd, Pa sécurité, la mordit6 ou l'aucation de leurs 
enfants *. 

Issues de réfornies successives, ces dispositions manquent d'unit6 et 
leur interprktation et leur application donnent lieu 2 des chevauchements 
de compdtence. 

1. Notons cependant que le terme d'enfant maltraité a fait son apparition en droit positif depuis la 
loi du 10 juillet 1989, dejb citee. 
Ce texte pn?voit ta participation du service de I'Aide sociale B l'enfance 2 la protection des 
mineurs maltraités. 

2. Loi na 70-459 du 4 juin 1970 relative B t'autorit4 parentale. 
3. Decret no 59-100 du 7 janv. 1959 relatif B la protection sociale de t'enfance en danger, 

précité. 



Nous determinerons dans un premier chapitre les domaines respec- 
tifs de la compdtence administrative et de la compdtence judiciaire, 
avant d'examiner successivement les mesures de protection administra- 
tives (Chapitre II) et les mesures judiciaires (Chapitre III). 



CHAPITRE 1 

D o M A m  RESPECTIFS 
DE LA CBMPETENCE ADMiNXSTaATIVE 

ET DE LA COMPETENCE JUDICIAIRE 

Dégage de la lettre des textes, le principe suivant a d'abord été mis 
en avant : !'autorité administrative doit Pntenrenir quand 11 y a « risque 
de danger », I'autorite judiciaire quand $1 y a u danger B. 

Mais ce critbre paraît tout $t fait inoperant. Car si la constatation de 
l'existence d'un danger couru par l'enfant est une condition nécessaire 2 
lai saisine du juge (11, il n'en reste pas moins que la Cour de cassation 
n'ai jamais exige l'existence d'un péril réalise. Le juge de l'assistance 
&ucative peut intervenir alors meme que le danger n'est qu'imminent. 

Imminence du danger, risque de danger, ne s'agit-il pas de situa- 
tions voisines, voire Bdentiquw ? 

Consciente de cette mbiplta! Banc circulaire interministérielle du 3 
juillet 1979 a alors posé une autre a&g!gle, 

L'administration ne peut agis qu'avec l'accord des paeents.Cet 
accord peut être suscite il na doit pas etre présume. Seu! le juge peut 
intervenir en cas de conflit, c'est-Mire si l'aide proposee par Ifautorite 
administrative est refus& par les parents ou les gardiens de l'enfant. 

1. Casrr. civ. lie, 31 mi 1965,31111. ne 349. p. 258, JCP 65. G. TV. p. 98 ; Civ. 30 mars 1966, 
Bull. 1. ne 215. p. 165, ICP 66. G. W. p. 74. 

2. Art. 2 du dbcret no 75-1 18 du 2 décembre 1975 modifiant et complétant le dbcret du 7 janvier 
1959, précig. 



La justesse de ce critbre ne peut qu'etre soulignée. En droit 
français, le juge est gardien des libertés et des droits de la personne. 
C'est la mission fondmende qui Iui est dévolue par la Constitution. 11 
est seul qualifié pour limiter ces droits et libertés en respectant les regles 
protectrices de proc&ure. En ce sens lui seul peut porter atteinte II 
l'exercice des droit des parents en imposant des mesures, en suspendant 
ou en modifiant l'exercice de ces droits. 

D'ailleurs le fGgislateur d'aujourd'hui est venu conforter cette 
opinion : les lois du 6 juin 1984 et du 6 janvier 1986 posent en effet le 
principe que les mesures prises par l'autorittl administrative ne peuvent 
l'être qu'avec l'accord de la famitle, L'accord doit même &e écrit 
quand il ne s'agit pas d'aides financikes (3). 

Cependant, en pratique, cela revient à dire qu'en présence d'un 
enfant maltraité, c'est la DDSAS qui doit d'abord agir et ce n'est que 
lorsqu'il y aura échec de la mesure administrative qu'il sera fait appel au 
juge des enfants. Le juge va alors être cantonne dans une fonction 
d'autorittl. D%utant plus qu'il n'est pas rare que l'administration trans- 
mette le dossier au juge des enfants le plus tard possibIe et bien souvent 
lorsque Xa situation est gravement detériorée. 

En fait pour les services administratifs transmettre au juge est un 
constat d'échec. En outre, nombreux sont les travailleurs sociaux pour 
qui avertir le juge est ressenti comme une sorte de trahison infiigh à la 
famille. r( On observe ... une rdticence gdnérale des agents du service 
socid à compromettre les relations de confiance qu'ils ont patiement 
tissées avec les familIes, par une intervention brutale.,. telle qu'un 
signaiement effectué par Ieurs soins (4). P 

Aussi les services de t'Aide sociale à l'enfance s'efforcent-ils 
d'obtenir l'adhdsion des parents pour pouvoir conserver la mattrise de la 
situation. 

3. Loi na 84422 du 6 juin 1984 relative aux droits des familles dans leurs mppoits avec les 
services chargés de la protection de la famitle et de l'enfance, et au statut des pupilles de I'Etat 
{J.O. 7 juin). 
Loi no 86-17 du 6 janv. 1986 adaptant ta 14gisktion sanitaire et sociale aux transferis de corn- 
phnces en matièm d'aide sociale et de santé (J.O. 8 janv.) et notament art. 31. 

4. Rapp$ sur l'mfmce ntalrmi~tc. Inspection génerale des affaires sociales, novembre 1987. 



L'administration qui peut multiplier ses interventions grâce à 
l'importance quantitative de son personnel et à ses ressources finan- 
cikres, prend trop souvent des initiatives qui la conduisent à se substi- 
tuer au juge (5). * 

a L'administration dispose de moyens de pression et de pouvoirs 
occultes de coercition s, elle peut u laisser entendre (aux parents) que 
leur refus entrafnerait la supprerosion de toute aide matérielle ou t 'appli- 
cation d'une mesure coercitive par l'autorité de justice (@. P 

« Le juge saisi trop tardivement ne pourra remplir normalement son 
r81e et sera conduit à accepter une denaturation de sa fonction m. * 

Bien sOr, le juge des enfants a Pe devoir d'intervenir lorsqu'une 
mesure d'autorit6 est n6cessaire ; mais ceci doit rester l'exception. S'il 
n'en &ait pas ainsi le législateur n'aurait pas fait obligation au juge de 
u toujours s'efforcer de recueillir II'adhésion de la famille à Ia mesure 
envisagée @) B. 

Le juge des enfants a aussi une fonction éducative qui s'exerce en 
accord avec les familles (9). 

Ainsi un enfant est hospitalisé, i1 présente des traces de coups, des 
morsures sur les joues, les bras, les jambes et deux fractures du crâne, 
Aprbs un séjour de trois mois à l'hôpital, cet enfant revient dans sa 
famille. Une assistante sociale de lai DDASS fait des visites Mquentes ; 
a chacune de celles-ci, elle relkve des ecchymoses sus l'enfant. Avec 
l'accord de ses parents, l'enfant est confié au service de I'aide sociale B 
l'enfant pendant trois mois, ce retrait sera prolongé de cinq mois, avec 
l'accord du pkre. E'enfmt revient ensuite dans sa famille, De nouveau 
$ors de ses visites, B'assistante sociale remarque des hématomes, un 
maigrissement de l'enfant. LVcole signale 24 la DDASS que l'enfant 
porte des togratignures et un htomatome. La mkre est convoquée la 
DDASS pour lui faire admettre une nouvdle admission de I'enfant dans 
le service de I'aide sociale B l'enfance. Celle-ci refuse toute interven- 

5. D.E.F. 1981, p. 114 : texte ridigt! par l'Association française des Magistau de ta Jeunesse et 
de la Famille.. 

6. J.C. Xuemb, in L'Enfant victime, op. cir., p. 44 et Rev. tdm. di-. smfUUt. et soc., 1981, p. 322. 
7. D.E.F. 1981, op. cit., p. 113. 
8. Art. 375-1 du Code civü. 
9. Les mesures d'assistance &ducative sont prévues par les art. 375 31 375-2 du Code civil. 



tion, A ce moment seulement la DDASS signale le cas au juge des 
enfants qui ordonne un placement de l'enfant (Io). 

Il nous apparatt qu'une telle situation aurait da être port& b la 
connaissance du juge plus t8t. 

Fonder la compdtence des autorités administratives ou judiciaires 
sur l'accord et le désaccord des parents n'est pas souhaitable puisque 
cela a pour effet de réduire abusivement le domaine de l'assistance 
éducative. 

L'intervention de l'autorité administfative ne peut en aucune façon 
occulter celle du juge des enfants. 

L'accord des parents 2 la mesure administrative envisagée ne peut 
constituer un critkre de cornpetence. 11 ne s'agit que d'une id4e d'exclu- 
sion qui nous permet d'affirmer le principe suivant : l'autorité adminis- 
trative n'est plus comp6tente quand l'accord des parents fait défaut. 

D'ailleurs une lecture plus rigoureuse des dispositions de l'ordon- 
nance de 1958 et du décret de 1959 (que la loi de 1984 n'a pas modifié) 
nous permet d'affirmer que c'est préventivement que la DDASS (au- 
jourd'hui la DDSAS) doit assurer la protection de l'enfant, elle exerce 
u une action sociale preventive auprès des familles *. Tandis que ie juge 
des enfants y concourt par une action curative, il est charge de l'assis- 
tance éducative. 

A partir de la il est n6cessaire de préciser ce que recouvre le 
vocable .Y action prgventive » car l'on assiste 2 un glissement de cette 
notion qui ne devrait impliquer qu'une intervention destinée éviter une 
situation de danger, alors qu'elle tend b englober une prise en charge 
apres que le p6ril soit ddclaré. 

Certains auteurs (11) sont dors obligés de distinguer deux formes de 
prévention, primaire et secondaire, ce qui nous par& superfbtatoire. Il 
n'y a qu'une seule prevention, située en mont dans le processus des 

10. Exemple rapport6 par le juge des enfants d'Albi. 
1 1 .  P. Verdier, L'Enfant en mienes, Privat, 1982, p. 89. M. Manciaux et D. Girodet, L'want  

maltraiit, op. clr. 



mauvais traitements, bien avant l'apparition des premieres manifesta- 
tions sur la personne de l'enfant. 

Exercer une action prdventfve cela veut dire : 
- csmaftre les facteurs de risque de mauvais traitements (tenant aux 

mauvaises conditiom de vie, &, Ha situation familide, $a personnalit4 
des auteurs) ; 

- d6ceIer suff isment t6t la siaations individuellm à problkmm. Pour 
sel8 les DDASS disposaient du iincours de plusieun services : PMI, 
sant6 scolaire, hygi&ne mentde, service social polgrvdent de secteur. 
Afin que I'infomatio~ circule entre tous ces services, le gouvernement 
Beur avait demandB de coordonner Heurs efforts en formant un service 
uniflé de l'enfance ('2). Certes dans beaucoup de ddpartements, celui-ci 
n'avait pas dt4 mis en place ('3). Mais il convient aujourd'hui de dc5plo- 
ser que, Ià oh il existait, Ba loi de dbcentraiisation l'a fait disparaître. 
En effet 91 y a eu éclatement des services toucha  l'enfance puisque 
l'aide sociale l'enfance, la PMI, le service socid potpatent rejkvent 
maiailenant de Ba comp6tence du ddpartement, tandis que la santé 
scofilire est deneuree uni service de la DDASS. Mdgr6 tout certains 
depmements ont regrouip6 aide sociale à I'enfmce, PMI et action 
sociale en faveur des jeunes dans un service u enfance et famiile s, ceci 
afin de coordonner leurs actions ; 

- lddclencher une prise en charge prbc~ce par les modalith d'aide appro- 
pries, pour pennetare aux fmilles de surmonter 11s dimcultBs, et 
pour s&orber ainsi Ies facteila de risques de mauvais traitements ; 

- suivre f'dvolution des situations en contr8lant n o t m e n t  I8eficacit6 
des aides offertes g 

- avertir le juge des enfants dès que Bes mesures preventives ne suffisent 
PU- 

C'est ainsi que la prdventionn se situe dans I'app-rition du danger 
pour l'enfant, aiors que celui-ci n'est qu'hypothBtique. Les solutions 
offertes ne sont que suggdrdes aux parents ou gardiens et ltex6cution n'a 
lieu qu'avec leur plein accord. 

12. L'organisation et le fonctionnement du service unifid de l'enfance etaient réglementks par la 
directive g4drale no 105 du 25 mai 1969 et t'imtwction du 21 mars 1972. 

13. En 1977 : 62 % des ddpa*mn& ne bendaciaient pas encon d'un service un%& de l'enfance 
(enquête réalisée par l'Association du personnel de l'aide socisie B l'enfance in Lt D m t  des 
e n J i  manyrs, A. et O. Momi, op. tir., p. 121). 



En ce sens l'action sociale prkède l'action judiciaire. Elle joue sur 
les causes de la crise et par conséquent elle doit être exercee dans les 
limites que nous venons de degager. D'ailleurs les dispositions legisla- 
tives de 1986 et de 1989 (14) ont entendu souligner le caractbre prkventif 
des mesures administratives en enumerant les missions de la DDSAS et 
plus particulikrement du service d'aide sociale ii l'enfance : « apporter 
un soutien materiel, éducatif et psychologique aux mineurs, a leur 
famille w, « organiser des actions collectives visant prevenir la margi- 
nalisation w, u faciliter l'insertion sociale des familles w (151, « mener. .. 
des actions de prevention des mauvais traitements a l'egard des 
mineurs B. 

Le juge des enfants, quant lui, agit sur les conséquences que la 
crise a sur l'enfant, c'est-adire qu'il intervient : 
- dans les cas où une mesure preventive ayant et6 prise, celle-ci n'a pas 

permis un retour à la normale et où l'enfant est en danger ; 
- quand il y a urgence ; 
- quand les parents n'acceptent plus les mesures proposees par le service 

de l'Aide sociale a l'enfance (art. 69 C. fam. et aide soc.) ; 
- quand il est impossible d86valuer la situation (art. 69 C. farn. et aide 

soc.). 

Ce qui revient situer le seuil d'intervention du juge par rapport ii 
l'action preventive, ce n'est que la où elle n'est plus possible ou bien la 
oh elle a échoue que le juge doit agir (16). 

Cependant ce recentrage des r8les respectifs du juge et de l'admi- 
nistration n'est possible que si trois conditions sont remplies, 

Tout d'abord le personnel de prevention doit être en nombre suffi- 
sant pour pouvoir assumer pleinement son r81e. (( Le juge des enfants 

14. Loi no 86-17 du 6 janvier 1986 déj1 citée, art. 40. Loi no 89-487 du 10 juillet 1989, déj1 
citée, complttant l'art. 40 Code de la fam. et de l'aide soc. 

15. M .  40 du Code de la famille et de l'aide sociale, loi du 6 janvier 1986. L'art. 45 pdcise ce 
qu'il faut entendre par ces actions : a des actions tendant 1 permettre aux intéressés d'assurer 
leur propre prise en charge et leur insertion sociale, des actions de prévention sptcialisée 
aup&s des jeunes et des familles en difficulté, des actions d'animation socio-éducatives P. 

16. Un groupe d'étude sous la direction de J. Chauil de Mauriac est amvé 1 des constatations 
similaires en préconisant une protection des familles par les DDASS au moyen d'interventions 
ldgbres centdes sur le groupe familial, et de caractère pdventif. Alora que toute action bduca- 
tive u forte B, centrée sur un individu reléverait du judiciaire. L'Action éducative en milieu 
ouverr : situation et devenir. Publication du CTNERHI, 1979. 



joue un rBIe de substitution dans certaines regions oh la prévention 
n'existe pas. Dans un certain nombre de départements, pour diverses 
raisons, il n'y a que tkh peu d'action préventive ... Nombreux sont lm 
juges pour enfants qui se plaignent daas ces regicpws de voir Peur 
deforné, d'avoir ba jouer un IPk)IIe non judiciaire et P pallier des 
absencm (IR. 

En second lieu, il kat fafiaare prendre conscience aux &availIeurs 
sociaux de la DDSAS que trmsmeme le dossier au juge n'est pas une 
faitlite persomelle. Meme s'il y a &bec de la mesure prdvendive ce n'est 
que la poursuite d'une action concert& et Tte passage i~ 'srai deuxibme 
stade, dans la recherche de la protection de l'enfant. 

Les DDSAS et inspecteurs de l'enfance devraient rappeler ceci dans 
les s6uniom de synthèse des $uipes de &av&lleurs sociaux. Des 
rencontres notamment sur les cas difficiles entre le juge des enfants et 
les intervenants de Iti DDSAS devraient favoriser cet esprit de collabo- 
ratiore, dans la protection de B'enfmt (i8Q. 

Enfin, compte tenu de Ia place de la prévention dans la lutte contre 
Iles mauvais traitements enfants, il est indispensable que celle-ci soit 
développée par une utilisation plus grande des aides existantes d'une 
part et par une recherche de moyens nouveaux d'autre part. 

17. L'Enfm Metirne, op. cir., p. 63. 
$8. Circufaim intemiinist6netle no 35 du 3 juillet 1979, relative B la protection de l'enfance. 
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CHAPITRE Il 

L'ACTION D m T R A ' I [ T V E  

Le personnel intervenant ainsi que les aides aux famifies ddnotent le 
caractkre prgventif de l'action sociale (Section 1). 

Cependant pour que cette pr6vention soit effective les travailleurs 
sociaux doivent coordonner leurs interventions et les moyens offerts aux 
familles en difficultés doivent être utilisés dans lfintér%t de l'enfant, 
qu'il s'agisse des aides matérielles, éducatives ou du recueil temporaire 
de l'enfant (Section II). 

SECTZON 1 : LE PERSONNEL 

L'action sociale de protection de l'enfance en danger est confiée 
aux travailleurs sociaux de l'aide sociale 8 l'enfance qui constitue Be 
service de preventioaa. II s'agit d'une tlquipe qui doit comprendre : 
- des assistants sociaux (1 pour 100 WI habitants environ) ; 
- des travailleuses familides p 
- des éducateurs. 

Ces personnes sont a i d h  par des psychologus, psychiaascls, 
médecins, orienteurs grofasionnds travailmt B la vacation. 

L'équipe est placée sous 14autorit6 d'un inspecteur chargB de 
1 'enfance. 



Contribuent également B cette protection, par leur connaissance des 
fmilles en dificuité : 
- les assistantes sociales polyvalents de secteur appartenant au service 

social départemental et plac6es sous le contr6ie d'une assistante sociale 
chef, conseillkre technique ; 

-les assistantes sociales spécialisées travaillant dans les services de 
PMI, sant6 scolaire, hygibne mentale ; 

- les médecins et infinnières de santé scolaire, de PMI, les puericultrices 
et les sages-femmes de PMI. 

La variete des personnes susceptibles d'entrer en contact avec une 
famille, semble représenter une garantie de bonne protection ('1. En 
réalite c'est douteux. 

Les famiIles, saturees, accueillent mal ces intrusions. De plus l'in- 
tervention d'un nombre trop important de travailieurs sociaux risque 
d'avoir un effet inverse de celui attendu, car il se produit un phénomkne 
d'inertie, chacun attendant que l'autre se décide à signaler le cas @). 

Pour remédier B cela les rapporteurs d'une étude menée par Ies 
services du ministkre de la Santé et de la Secusité sociale en 1979 01, 
MM. J.-L. Bianco et P. Lamy, proposaient de supprimer le service de 
prévention de I'aide sociale B l'enfance et de transférer ses fonctions aux 
arssistantes sociales polyvalentes du service social departemental, C'est 
là une trks bonne solution qui a et4 appliquée dans certains 
déppartements. 

1. MM, Bianco et Lamy, rapporteum d'une élude menée par le ministète de la Santé et de la 
S6cunt6 sociaie relèvent un cas où 22 trevailleurs sociaux diffhnts ont analys6 la sihration 
d'une famille et, soulignent-ils, ceci n'est pas exceptionnel. 

2. Ce qui est en cause ici c'est la multiplicité des interventions d'origine différente et non le 
nombre d'assistantes sociales de base qui dans certains dépaiternents est insuffisant (voir 
supra). 

3. Etude RCB sur l'aide sociale B l'enfance, juin 1979. 



SECTION II : LES MESURES SUSCEPTIBLES D'ET= PRISES 

Les situations familiales signdées au service de l'aide sociale à 
l'enfance ou découvertes par celui-ci sont étudiées en équipe et les 
mesures envisagées sont transmises Zt l'inspecteur de l'enfance qui prend 
la ddcision fu~aie. Des aides mati?rielles, éducatives ou un recueil tempo- 
raire de l'enfant peuvent &re dkidés. Souvent ces mesures seront 
associ&. 

La loi du 6 janvier 1986 (4) ne modifie pas les diffdrentes formes 
d'aides apportées aux familles en difficulth mais, elle clarifie la situa- 
tion en les énumérant et en précisant les conditions de leur attribution. II1 
s'agit de : 
- l'aide domicile qui recouvre l'intervention d'une travailleuse fami- 

liale, le versement d'aides financieres ou une action ckiucative. Ces 
mesures peuvent être prises conjointement ou séparément ; 

- la  prise en charge des enfants qui ne peuvent être provisoirement 
maintenus dans leur milieu de vie habitue. 

Le 1égislateur prend la précaution d'affirmer que ces mesures ne 
peuvent etre mises en oeuvre qu'à ila demande du père, de la mère ou du 
gardien de l'enfant ou en tout cas avec son accord (art. 56 et art. 42 du 
Code de la famille et de l'aide sociale), 

Que soit d6cid6 une aide matérielle ou éducative ou un recueil 
temporaire, certaines formdites &ivent être respect& @, Tout d'abord 
l'aide sociale B'e~fance doit renseigner la famille sur les prestations 
offertes (nature, durée, conditions de &vision de la mesure) et sur les 
droits et obligations qui en découlent. Les parents ont 11e droit de se faire 
assister par une personne de leur choix pour accomplir les d6marches 
administratives. 

En outre, avant toute ddcision le mineur doit être consulté. 

II faut bien remarquer que les victimes de mauvais traitements sont 
pour la plupart très jeunes et que par conséquent cette disposition ne 
peut les concerner. Mais il était indispensable que le I6gislateur formule 

4. Loi du 6 janvier 1986 adaptant la 16gislation sanitaire et sociale aux transfe& de compétences 
en matibre d'aide sociale et de santt?. Déjà ci& 

5. Loi du 6 juin 1984 p&cit6e, applicable le 6 septembre 1984. 



une telle exigence quand il s'agit de débattre de l'intérêt de l'enfant et 
que celui-ci a suffisamment de discernement pour domer son avis. 
D'ailleurs cette disposition est en conformité avec l'art. 12 de la 
Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant (61. u Nous 
s o m e s  loin dordnavant des spéculations pluridisciplinaires sur I'intGrêt 
de l'enfant, Son intdret, c'est ce qubn lui demande ainsi qu'a ses pbre et 
mbre m. s 

Une innovation essentielle du lé-gistateur est d'avoir limite la dur& 
des mesures quelles qu'elles soient à un an, sous réserve d'un dventuel 
renouvellement 0. 

1. Les aides mat4rielles 

La majeure partie des enfan& maltrait6 sont issus de familles 
démunies sur le plan materiel, de famiiles oa regnent u des degrés 
divers, l'insuffisance des ressources, le chômage, les logements sur- 
peuplés,.. te deracinement, I'isolment au sein du groupe social * (91. 

Remaier Zt de telles situations peut permettre d'éviter le passage Zt l'acte 
et de prévenir les mauvais traitements. Par exemple : les travailleuses 
familiales peuvent aider une mbre de famille incapable de s'occuper de 
ses enfants. 

Les art. 42 et 43 du Code de Ia famille et de l'aide sociale 
prévoient la possibilité de cumuler l'intervention d'une travailleuse 
fmiIiale avec Je versement d'aides financieres. 

6. L'art. 12 de la Convention des Nations Unies sur les droits de I'enfent, adopJe par l'as- 
sembl6e &néraie de f'ONU le 20 novembre 1989, stipule : .r< 1. Les Uats patties garantissent B 
Yenfani qui est capable de discemement le droit d'exprimer librement son opinion sur toutes 
les questions l'int6tessant, les opinions de ltenfad dament prises en cmidknitbn eu 4gard à 
son âge et à aon degré de maturité. 2. A cene fin, on donnera notamment à l'enfant la possibi- 
lité d'Être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative I'int6ressant, soit directe- 
ment, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprie, de façon 
compatible avec les règles de procedun: de la législation nationale, r 
la convention a &té ratifiee par Ia France ie 7 août 1990. 

7. r Les famüIes et l'aide sociale B I'enfance : une loi qui donne du jeu w ,  DEF 1985 1 I p. 178. 
Th, Azema, ].-P. Thornasset. 

8. Ait, 59 du Code de la familie et de l'aide sociale, Ioi du 6 juin 1984 précitee. 
9. J ,-P. Deschamps et M. Manciaux, * Familles maltmitanks, familles en diffrcuIt6 w,  in Sauve- 

garde de I1enfanee, juin-septembre 1978, p. 347. 



Ainsi, une assistante sociale di la suite d'un avis de naissance fait 
une visite dans une famille de trois enfant. (4 ans, 3 ans et un nouveau- 
n6). La mkre se prkente c o r n e  une femme a sans-âge, obhe, très 
wegllgk, totalement passive et r;a:pa&ique. Le logement est tri% sombre, 
Bes volets sont fermés, Ia vaisselle sale accumul&e sur I'evier ; sur la 
table des reste de repas, d m  un coin de ka pike an  tas de linge sale o. 
Les enfants sont inertes. ka mbre dome Be sein au b&&, dle se dit fati- 
guk,  Le pkre est au %ravaiQ, c'est laai qui s'occupe de tout en reriitrmt ; il 
précise que sa f e m a  est toujours fabrie&, Le menage a de nombreusa 
dettes et vient d'être expulse d'un ancien logement. L'assistante social@ 
revient le lendemain et fait Ies mêmes observations. Elle propose l'inter- 
vention d'une travailleuse familide, et elle fera elle-même des visites 
deux fois par semaine (lO). 

Dans de telles situations oiB sont &unis certains facteurs de risques 
(dettes, dépression de la mère, ~saissmce d'un nouvel enfant), l'inter- 
vention d'une vavailleuse failnale peut aider Ha mbre & surmonter les 
diffieuIIt&. 

Pour pallier momenm6ment un manque de ressources les artides 
42 et 43 du Code de Ba fataiille d de I'aide sociale prevoient le paiement 
de prestations financi&res au p&re, ia b mbre ou au gardien Iorsqu'ils ne 
disposent pas de ressources suffïsantes et que la sante, la sécurite, l'en- 
tretien ou l'éducation de l'enfant l'exige (1'). 

Les aides finmchhres peuvent prendre la forme d'une Jtocat io~ 
mensudle la titre definitif oa sous condition de remboursement. La 
mofa&mt de 2'âtlscatlon at fixé par le Pr&ident du conseil g é d r d  (la), 18 

durée dsn paiement est dtlcidh par le service de l'aide sociale i 
l'enfance. EIIe est versée en gen6rd pendant trois mois mais son attri- 
bution peut être reanouvd6e. 

En outre pour les cas urgents, des secours exceptionnefs peuvent 
être accordés immédiatement (art. 43 C. farn. aide soc.). La loi est ici 

10. Rapport6 dans infornations sociaies, 1980, no 6, p. 13. 
t 1. Ces dispositions de 1986 s'inscrivent mieux dans une poiitigue de prévention des muvais irai- 

tements B enfants que ne le faisait l'ancien article 47 du Code de la famille et de I'aide sociate 
destin6 B Mter les abandons d'enfants. 

12. Le taux de base est 6x6 par le Conseit g6n6raI. L'allocation pouvait amindre 1 000 B 2 000 F 
par enfant et par mois. 



interprétee libéralement et une même famille peut se voir attribuer un 
secours plusieurs fois dans l 'mée.  

Les dispositions législatives de 1986 vont dam le sens de la circu- 
laire ministérielle du 23 janvier 1981 qui incitait l'administration utili- 
ser largement les allocations pour aider n o m e n t  certaines familles h 
louer ou à conserver un logement. Elle encourageait en effet B dévelop- 
per fa « pratique de certains dépmements gui se portent caution, en 
garantissant une prise en charge du loyer en cas de besoin, auprès d'or- 
ganisme de logements sociaux, afln d'aider les familles en diEculté 2 
obtenir un appartement B. 

Lkfficacit6 de ces aides financières depend dans une Iarge maure 
de la rapidité de leur attribution. 11 faut pour cela que les familles soient 
informées de leur possibilité de recourir la ces aides - exigence inscrite 
dans la loi de 1986 - et que la procedure d'atttibution ne soit pas trop 
langue. 

Cependant, utilisees trop fiéquement et sans mesure elles n'abou- 
tiront qu'h rendre la famille plus dépendante de l'administration et elles 
ne permettront pas une amtSlioration de la situation. Elles doivent donc 
la plupart du temps être complétées par une action éducative dms la 
famille. 

De plus s'il apparaît que l'allocation n'est pas utifist?e pour l'entre- 
tien de I'enfant, l'assistante sociale chargée de la surveillance de l'enfant 
peut recevoir mandat du DDSAS de gérer cette somme (131, II ne s'agit 
pas ici d'une tutelle aux prestations sociales et le juge n'a pas besoin 
d'intervenir car l'allocation versée est un secours exceptionnel et non 
une allocation versée de droit. 

13. Ait. 44 C. fam. et aide soc. : les secours exceptionnels ou les allocations peuvent 6tre versés 
* B toute personne chargde temponiirrment de I'enfant w ,  a B la demande du bdnéficiain: *, 
c'est-&-dite du pkte, de ia mkre ou de la personne qui sssume la charge effective de l'enfant. 



II. Les aides éducatives 

L'art, 43 du Code de la famille et de l'aide sociale prévoit que 
I'aide sociale à l'enfance peut offrir au phre, 21 la mère ou au gardien de 
l'enfant, sur leur demande ou avec leur accord, l'intervention d'un 
service d'action educative. C'est-&dire qu'une @uipe pluridisciplinaire 
du service de I'aide sociale à l'enfance va etre chargée de leur apporter 
aide et conseil, par exemple : en cas de carence affective ou éducative 
ou dans le cas de dlpression mentde de la m&e. 

Cette action exercée au sein de Ba fmiIle est appel& cou rmen t  
et action éducative en milieu ouvert B (AEMO). Ainsi une assistante 
sociale signale une famille à l'aide sociale 2I l'enfance en raison de u la 
violence du pare, malade mentai (qui aeEuse de se faire soignes) et de 
l'aide dont auraient besoin les enfm& B. Sur les quave enfants, Iblne, 
né d'un premier mariage, est le souffi.edouleur de son beau-père, c'est 
lui qui effectue les plus durs eavaux ménagers, sa soeur (4g& de 9 ans 
est atteinte de bronchite chronique et n'est pas soi@&. Une AEMU est 
dtlcidde ('4). 

Four exdcuter une AEMCs, %a DDSAS peut aussi faire appel soit à 
des services sociaux priv& agrécls et conventionnes par elfe, en appfica- 
tion de l'art. 3 du décret du 7 janvier 1959, soit à des services privés 
habilittfs. Il est à remafquers que l'intewention des services privés est 
peu f gquente, elle le sera beaucoup plus, comme nous le verrons, dans 
Be cadre d'une m u r e  d%ction aucative ordom& par le juge des 
enfana. Ainsi le docteur Straus dans son enqu4te(15) remarque que sur 
70 observations faites, pas une mesure d'AEMO adminis~ative n'a ét6 
exécutée par un service prive. 

La relation qui s'insaure entre le personnel chargb de 1'AEMO et 
l'inspecteur qui prend la decision s'analysait juridiquement, avant 1984, 
en un mandat. L'inspecteur DDASS, investi d'une mission de protection 
de l'enfance, donnait pouvoir à l'équipe intervenante d'exécuter en son 
nom une action tfducative auprès d'une famille. Le mandat pouvait 4tre 
nominatif et indiquer le travailleur social charge de la mesure. 

14. Rappoaé dans I@mtions sociaks, 1980, no 5, p. 28. 
15. Les J e w s  fifants victimes de mouvais rreitemem, op. cft. 



Cette notion de mandat offrait l'avantage de délimiter les rôles de 
chacune des parties au contrat de mandat : le DDASS, mandant, fixait le 
but à atteindre ; I'équipe d'action éducative, mandataire, avait le libre 
choix des moyens d'action. En outre, eIIe permettait au mandant 
d'exiger du mandataire qu'il lui rende des comptes régulibrement. Ainsi 
des bilans pouvaient-ils être faits tous les 3 ou 4 mois par l'inspecteur et 
les Mucateurs au cours de réunions (16). 

Toute idée de mandat donné par l'inspecteur de l'enfance a disparu 
dans la loi du 6 juin 1984 (13 .  Le législateur, soucieux du respect des 
droits des parents, détenteurs de l'autoritd parentale, privilégie en effet 
la notion de contrat conclu entre les pbre, mbre ou le gardien et I'ins- 
pecteur de l'enfance. L'accord pour être vaiabie doit être constaté par 
écrit (18) et il porte sur : la nature et la durde de 1'AEMO (qui ne peut 
dépasser un an), les nom et qualites des intervenants, les conditions de 
leur action et les conditions de rdvision de la mesure. 

Admettre qu'il existe un contrat librement conclu par les parents 
permet d'écarter tout sentiment de culpabilit6 vis-à-vis des auteurs de 
mauvais traitements. Les parents ddfaillants doivent être aid& par la 
mesure d'AEMO dans laquelle ils sont engages comme partenaires de 
l'équipe sociale charg6e de celle-ci. Cela sous-entend qu'ils se sont 
concert6 avec les membres de I'équipe en vue d'élaborer un projet d'in- 
tervention. Ce projet comprend des entretiens (19) dans le but de 
conseiller les parents sur le plan éducatif, l'organisation d'activités de 
loisirs pour les enfants, par exemple : activités sportives le mercredi, 
camps de vacances, I'accomplissement de certaines d6marches à fa place 
des famiiles, par exemple : recherche d'un emploi, visites médicales et 
s h c e s  de raucation pour les enfants. 

L'équipe d'action éducative se compose d'un éducateur ou d'une 
assistante sociale et le cas khéant d'une travailleuse familiale. Des psy- 

16. 3. Chazal de Mauriac, op. cit., p. 124. 
17. Loi du 6 juin 1984 relative aux droits des familles dans leurs rapports avec les services chargés 

de la protection de la famille et de I'enfance, et au statut des pupilles de L'Etat. D6jA citée. 
18. Décret no 85-936 du 23 aoDt 1985 relatif aux droit des familles dans leurs rapports avec les 

services chargés de la protection de la famille et de I'enfance (J.O. 5 septembre). 
19. Le rythme et la durée en sont fixés en accord avec les familles (environ de 45 minutes A 1 

heure). 



chologues, des médecins assurent des consultations et reçoivent les 
familles. 

EH, Recueil temporaire des it-ifaiwts 

kg, recueil temporaire de f 'enfant par le service de f 'aide sociale 3 
l'enfance peut etre proposé aux parenas ou gardiens ou bien demande 
par eux, parce que la santé, la sécurité, l'entretien, ou l'éducation de 
l'enfant (art. 42 C. fam. aide soc.) font que ce dernier « ne peut provi- 
soirement être maintenu dams son milieu de vie habituel R (art. 46 C. 
f m .  aide soc.). L'enfant sera plac&: en etablissement ou dans une familie 
nourrici&re, 

Les etabltissements peuvent &tre soit des internats scolaires, des 
foyers de jeunes travailleurs, soit des établissements propres 3 l'aide it 

l'enfance tels Se foyer départemental de II'enfanceW ou des maisons 
d'enfants caractkre social (21). 

Les familles nourricikres sont des familles agr6ées par Pe Brhidené 
du conseil général aps&s avis d'une commission technique. L'agrément 
est délivré pour un an et hacitemeral: renouvelable. Ces familles accueil- 
lent un ou g$usieuss enfants moyenairnt r6munération. 

Notons que la motion de fmille nourriciere ou famille d'accueil 
n'existe pas dans la legislathon. IH s'agit d'assistantes maternelles agréées 
d rémunérées par l'Aide sociale SI I'enfance et liées ce service par un 
contrat de placement (signé également par le conjoint). HI est cependant 
plus juste de parler de famille d'accueil parce que la venue de l'enfant 
au foyer engage toute Ha famille, la mère d'accueil, son mari et leurs 
propres enfants ('2). 

20. Uablissement public destin6 B un court séjour d'obneivation et d'orientation. 
21. Ce sont les anciens orphelinats, 6tablissemnta privés conventiomks et finances par un prix de 

journée. 
22. Les nounices ou assistantes matemetles bdndficient d'un siatut spéci5que depuis fa loi du 17 

mai 8977 reprise dans le Code du travail (an. L 773-1 et S., D. 773-1 et S.) et dans le Code de 
fa famille et de l'aide sociale (art. 123-1 et S.). Actuellement il existe 320 000 assistantes 
maternelles agcéées (Le Parricuüer, no 646, p. 23). 



Quel que soit le choix du placement, ia mesure ne sera prononcée 
qu'avec l'accord &rit des parents (art. 56 C. fam. aide soc.). Ici encore 
les parents concluent un contrat de placement avec l'aide sociale à 
l'enfance, L'accord &rit doit comporter @) : 
- l'identité de la famille d'accueil ou l'indication de l'établissement h qui 

est confis l'enfant ; 
- la durée de placement qui ne peut excéder un an ; 
- les conditions dans Iesquelles les parents exerceront leur droit de visite 

et d'hebergement ; 
- les conditions de rdvision de la mesure. 

S'il y a urgence ou si le reprssentant 16gal de l'enfant est dans l'im- 
possibilité de donner son accord écrit, s'il est absent par exemple, 
l'enfant est recueilli par le service de l'aide sociale a l'enfance qui 
avisera le procureur de la Rhpublique. Passe un delai de cinq jours, sans 
nouvelle du pbre ni de la mère, le service de l'aide sociaie ii l'enfance 
doit saisir l'autorite judiciaire. 

Dans tous les cas, le mineur a le droit d'être informé. L'intérêt de 
la loi (art, 58 Code de la fam. et de I'aide soc,) est d'avoir consacré 
l'information directe de l'enfant. Un travailleur social doit en effet 
examiner avec lui la mesure de placement. Il doit en outre le consulter 
et recueillir son avis qui sera retranscrit dans le rapport d'enquête 
socide. Dans la pratique, information et consultation du mineur vont se 
faire au terme de rencontres organisees par Iqu ipe  qui va assurer le 
suivi du placement. Le legislateur a entendu ainsi souligner la nécessité 
de la préparation du placement. 

Pour pouvoir s'inscrire dans une politique de prévention, le recueil 
des enfants doit &tre une solution exceptiomelle et ponctuelle. 

Exceptiomelle, c'est-adire que Ie reçueif ne doit etre admis que si 
les autres mesures sont insuffisantes. Ainsi une étude du rninistbre de la 
Saute en 1973 regroupant des enquêtes menées a Lille, Bobigny et 
Montpellier, fait apparaître que les causes les plus fréquentes de recueil 
temporaire sont (z4) : 
- ta maladie de la mère, 

23. Décret no 85-936 du 23 août 1985, précité. 
24. Prtvenrion des inadaprations sorialts, W d e  RCB, la Documentation française. 



- I'insuftisance des ressources, 
- les difficult6s de logement. 

Ii semble que Le recours il une aide Financibre ou & une travailleuse 
f'amiliale aurait pu 6vher le placement des enfants. 

HI est 4vhvident que dans certaias cas, mais les moins nombreux, le 
recueil du mineur par lire semice do l'aide sociaie B l'enfance est la seule 
solution, gras exeaple : lorisgia'il est md Qolére ou rdete. Aimi, dans 
aane famille de bots enfantos, survient une ~3ouvelle naissance, un enfant 
fait ddjil l'objet d'une surveulmce par l 'asismte socialte, on p r&we 
qu'il est battu. Le pbre, lui-même, demande au service de l'aide socide 
$ l'enfsance le recueil temporaire dan Mbé, il invoque l'état d'énervement 
de sa femme, dle a des crises de nerfs, a le manque de soins au 
nouvmu-n6 (2J). 

Cependant, meme dans les Piypo&hes oii il est inévitable, Ie pfa- 
cemeait doit 8tre Iimité dans le t e q s ,  

Certes, le idgislateur pose cornune principe que Ie retrait de f 'enfant 
ne peut durer pius d'un m. Passe ce délai les parents sont tenus d'ac- 
cueilllir l'enfant ou bien ils demandent le renouveliement $e la mesure. 
Mais limiter la durée du retrait ne servirait à rien si les renouvellements 
sont trop fréquents. Or, le risque existe toujours de voir l'administration 
a s'opposer purement et simplemernk 2 la restitution, jouant d'un rapport 
de folrce favorable p r  elle. Cette d&marche équivaut en realité & une 
voie de fait e61 B .  En cela le dacret du 23 aoQt 1985 n'a rien changé. 

Si la DDSAS est hostile & un retour de l'enfant dans sa famifle, elle 
doit aviser Ie juge des enfants m. Cependant l'application stricte de 
l'art, 375 C. civ, pose alors un probieme. L'administration jugeant la 
restitution de l'enfant & sa famille trop prbcoce ou dangereuse, peut-efIe 
transmetbre le dossier au juge des enfants ? 

Selon une opinion le juge de l'assistance éducative n'est compétent 
pour intervenir que si le danger se situe dans le milieu actuel du mineur, 

25. Rappoflé par je juge des enfants d'Albi. 
26. a La Ebert6 judiciaire. Les garanties des usagers a, comité permanent de coordimtion pour la 

ptotection de la jeunesse, in Sauvegan;ie de i'erlfani, 1981, no 2, p. 199. 
27. Il ne s'agit pas ici de savoir si la DDSAS est ldgatement ou non investie du pouvoir de saisir le 

juge des enfants. Ce point sera abordé pius loin. 



c'est-à-dire la où il vit (28). Or lorsqu'un enfant est recueilli temporaire- 
ment par l'aide sociale à l'enfance, il n'est pas en danger immédiat 
puisqu'il est sous la protection de la DDSAS. Dans une telle hypo- 
thése (29> certains magistrats se déclarent incompétents et refusent de se 
saisir. 

A l'encontre de cette pratique, contraire 3 l'intérêt de l'enfant, on 
peut citer un arret de la Cour d'appel de Paris (30) qui a admis que le 
juge des enfants, saisi par requête du parquet, ne pouvait se déclarer in- 
compétent mais devait rechercher si la remise du mineur n'entraînerait 
pas un danger futur, rendu imminent par le caractére prCcaire de la 
mesure administrative puisque les parent d'un recueilli temporaire 
peuvent reprendre l'enfant sur simple demande 0'). 

Cette position ne peut qu'être approuvée puisqu'elle va dans le sens 
d'un partage de compétence entre action préventive et action curative, et 
qu'elle permet une bonne justice. 

La Cour de cassation n'a pas eu 2 se prononcer. Mais elle admet 
que l'etat de danger peut être apprécié par rapport l'intêr&t de 
t'enfant (32). Ce qui semble permettre une saisine du juge lorsque le 
retour du mineur dans sa famille est source de danger pour Iui. 

Quelles que soient ses modalités, aides matérielles, éducatives ou 
recueil temporaire de l'enfant, l'action éducative ne peut être que tem- 
poraire. Dés tors qu'une aide dure longtemps, c'est qu'elle est inefficace 
et qu'elle ne remplit plus sa fonction, soit parce qu'elfe se prolonge 
maigre le désaccord des parents, soit parce que la gravite du danger 
n'est pas perçue. 

28. J.E. Seine, 29 janvier 1965, Juridiction des mineurs, 1965, p. 125. 
H. Falcometti, Une Consrruction jurisprudentieIfe : le juge de l'assisrnnce éducative, D.  1963. 
45.  

29. ii en serait différemment si I'enfant avait étk place par décision judiciaire, puisque en verni de 
l'art. 375-6 C. civ. u les mesures prises en matiére d'assistance éducative peuvent être, B tout 
moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues m. Un juge des enfants qui a 
ordonné le placement d'un mineur est donc compétent pour statuer sur une demande en resti- 
tution fornuMe par les parents. Civ., 29 oct. 1979, Bull. 1, no 259. p. 206 ; D. 80. IR. 17. 

30. Paris, 1V ch. 29 avrif 1965,fCP 1965, N, p. 28. 
31. Ph. Robert, L'Assistance éducm've à traven la jur ispdnce.  PremiPres années d'application 

& I'onilommce du 23 décembrr 1958, JCP 1968,2158. 
32. Civ. 1 1  mai 1976, Bull. 1, R, no 162, p. 128 ; D. 76.521,32  H. Hovasse ; Civ. 6 janv. 1981, 

B u l l . i , R , n . f , p . l .  



C'est pourquoi les résultats obtenus doivent &tre 6valués en bquipe, 
p6riodiquement. Et lorsque les mesures sont insuff~santes pour permettre 
UE retour B 'ia noamde, ou b~ea  ~ddrsqwe l'urgence ou %a gravit6 de la 
simaion rende~t illusoire toute pr&eaneiolnp il est n6cessaire de saisir 
sms tardes le juge des enfants. 





Face Ba carence des parents rndtraitants, l'autorité judiciaire a Be 
pouvoir d'imposer des mesurs &ducatives pour proteger l'enfant 
victiae, Cette mission appcarQied au juge des enfants et se situe dans fe 
cadre générai de I'assistance éaucative (Section 1). 

Dans les cas les glus graves, lorsque les mesures d'assistance Mu- 
cative s'av&rerie impuissantes (n r6tablir les relations parents-enfants, le 
législateur permet 2 l'autorité judiciaire, TG1 ou juridiction p6naie, de 
prononcer la ddcheance de B'autorit6 parentale (Section 11). 

Quand il a comaissance des faits, le juge des enfants doit aviser le 
procureur de la République qui peut décider d'ouvrir une information, 
en vue de poursuivre les auteurs de mauvais traitements, Les mesures 
d'assistance éducative peuvent être prises soit en marge d'une action 
pende, soit en dehors de toute poursuite pende ('1. 

1. Les problifmes pods par I'ouvertun: simultanée d'une information contre les parents rnaitrai- 
tants et d'une procédure d'assistance educative semnt étudies infa, p. 130. 



Quelle que soit la situation, il s'agit de mesures judiciaires, 
confiées au juge des enfants par l'article 375-1 du Code civil c2). 

Par conséquent la démarche s'entoure d'un formalisme plus poussé 
et plus protecteur des droits des justiciabies que celle de l'adminis- 
tration. 

En cela l'intervention de l'autorité judiciaire peut être plus u forte R 

que celle de l'administration, le juge pouvant être amené à disposer 
largement de la personne du mineur et des droits de sa famille. 

I. La procédure devant le juge des enfants 

Les mesures d'assistance aucative sont prises par le juge des 
enfants, dans le cadre d'une procédure protectrice de l'autorit6 parentale 
et respectueuse des droits de la défense. Le juge des enfants ne peut être 
saisi que conformément à la loi. Les parents, avertis, vont pouvoir se 
faire entendre, s'expliquer et ce avec l'assistance d'un avocat. Le juge 
ne prend une decision qu'aprh s'être informe de la situation et il doit 
s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille iî fa mesure envisagée. 
Toutes ses decisions sont susceptibles d'appel. 

A. La saisine du juge des enfants 

La connaissance des cas par l'administration ou par le juge a lieu 
sans formalité;. Mais alors qu'un simple signalement suffit ii mettre en 
oeuvre les mesures administratives, il ne suffit pas ii déclencher la pro- 
cédure judiciaire. 

Le juge des enfants ne peut être saisi que par les personnes énurne- 
r6es par l'art. 375 du Code civil, c'est-à-dire : 
- les pkre et mkre (conjointement ou s6parement) 

2. Introduite dans notre droit par l'ordonnance du 23 décembre 1958 et intégrée aux art. 375 h 
382 du Code civil, l'institution de l'assistance éducative a été précisée par la loi du 4 juin 
1970. 



- la personne ou le service à qui l'enfant a éttr confie (3) 
- le tuteur 
- le mineur lui-meme 
- le ministère public. 

Le juge a la possibilité de se saisir d'office exceptionnellement. 

Selon la Cour de cassation, cette énumeration est limitative(4). 
Ainsi le directeur departementalt de la solidarité et de l'action sociale ne 
peut-il saisir le juge des enfma. 8 lui reste toutefois Sa possibilite de 
porter la situation B la comaissmce du parquet qui décidera ou non de 
saisir le juge, ou du juge lui-même qui pourra se saisir d'office. 

Il est regrettable que le directeur départemental de la solidarité et de 
l'action sociale ne figure pas dans cette enurneration puisqu'il est un 
partenaire du juge dans la protection de I'enfant d'autant plus que dans 
La pratique cela ne fait que renforcer la saisine d'office qui est déroga- 
toire aux principes. 

En ce qui concerne la saisine du juge des enfants par les père et 
m&re nous pouvons nous demander si cette faculté est laissée aux père et 
rnbre qui ne seraient pas ou plus investis de l'autorité parentale ? C'est- 
àdire, pour un enfant naturel reconnu par ses deux auteurs, le père 
naturel ; pour un enfant adopte simple, les père et mère par le sang. En 
l'absence de précision dans L'art. 375 C. civ. on doit pouvoir admettre 
fa saisine du juge des enfants par les père et mbre qu'ils soient déten- 
teurs ou non de l'autorité parentale, la seule condition étant que la filia- 
tion de l'enfant soit dtabliec5). Cela va d'aiIleurs dans le sens d'une 
meilleure protection de I'enfant maItrait6. 

Mais cela mbne à dire qu'un pbre ou une mere déchu de ses droits 
d'autorité parentale peut saisir le juge des enfants f6). Certains auteurs 
I'admettent Il s'agit Ili d'ailleurs d'une hypothèse peu frquente, on 
envisage difficilement un pbre ou une mère dechu, soit à la suite d'une 

3, Loi n* 87-530 du 22 juillet 1987 sur t'exercice de i'autodG parentale. 
4. Civ. 16 f6der  1977, Buil., I, p. 69. 
5. A. Deiss, Le Juge dcs m f m  et la sani6 de mineurs, ICP 1983,I, 3125, 
6. L'ordomnce du 23 décembre 1958 pîéciseit : r La requête peut être prt58entée par celui des 

phre et mbre qui n'a pas I'exsrcice du droit de garde sur I'enfant B moins qu'il n'ait W d6chu 
de ce droit B. La loi du 4 juin 1970 n'a pas repris cette disposition. 

7, Chml de Mauriac et Fournier, J. cl., art. 375 C. civ. ne 62. A, Deiaa, op. cii. 



condamnation pende (art. 378 C. civ.), soit parce qu'il met manifeste- 
ment en danger fa sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant par des 
u mauvais traitements a (art. 378-1, al. 1. C. civ.), soit parce qu'il s'est 
dtkintéressé de I'enfant pendant plus de deux ans (art. 378-1 C, civ. al. 
21, s'inquiéter du sort de son enfant. 

L'art. 375 du Code civil suggkre une autre réflexion. Quel est le 
sens des termes u personne ou service à qui l'enfant a éte confié u ? 
Visent-ils celui à qui l'enfant a ét6 remis par décision judiciaire ou bien 
dans la généralité de l'expression faut-il comprendre egaiement le 
gardien de fait de l'enfant ? La question s'&ait posée dans le cadre de la 
législation antérieure qui faisait référence au gardien », sans autre pré- 
cision. La cour de cassation avait donné tout d'abord une interpretation 
stricte. Elle n'accordait « à la requête du gardien de fait que la valeur 
d'un avis qui permet soit au procureur de la République de saisir le juge 
des enfants, soit celui-ci de se saisir lui-même (8) *. 

Par la suite QI, dans le souci d'unifier sa jurisprudence puisqu'elle 
avait ddjà précisé que l'art. 888-12 du Code de procédure civile visait Ie 
gardien de fait cl0), la cour de cassation admettait que les art. 375 C. 
civ. et 888-12 C. procédure civile qui donnent qualité au gardien du 
mineur pour saisir Ie juge des enfants et interjeter appel de ses decisions 
n'exigent pas que ce gardien soit Iégdement ou judiciairement investi du 
droit de garde. 

Certes cette jurisprudence n'a plus de raison d'être, cependant nous 
pouvons en retenir l'esprit, La cour de cassation a voulu donner un sens 
large au terme de la loi dans le souci de renforcer la protection du 
mineur, Cette position d'ailleurs s'inscrit dans le sens de Ia Ioi du 4 juin 
3970 pour qui l'intérêt de l'enfant domine l'institution de 11autorit4 
parentde. 

Nous ne pouvons imaginer que le législateur de 1987 ait fait un 
retour en arrière. 11 nous faut donc admettre que personne ou service ;li 
qui f 'enfant a ét6 confié a vise toute personne gardienne de f 'enfant. 

8. Civ. let mars 1966, D. 1967. 561 ; Civ. 20 mi 1968, Bull. 1, no 143, p. I l l  ; Civ. lm, 11 
mai 1976, D. 76.521. 

9. Civ. 30 mai 1978, Bull. 1, No 206. et Civ., 16 janvier 1979, Bull., 1, ne 22, p. 18. 
10. Voir sur ce problbme infia, p. 81. 



Cela donne la possibilité à concubin, ij la concubine, au second 
conjoint, aux parents nourriciers de saisir directement le juge des 
enfants. 

Quelle que soit l'origine de la saisine, avant de prendre une déci- 
sion, le juge va s'infomer (c'est la une originditd de la juridiction du 
juge des enfmîs qui instruit et juge ii Ia fois). U le fera par ses propres 
moyens d'investigation énumQés l'art. 888-2 du Code de procedure 
civile : enquêtes sociales, examens médicaux, psychiatriques et psycho- 
logiques du mineur, observation du comportement du mineur ou examen 
d'orientation professionnelle. 

La Cour de cassation interpbte largement ces dispositions. D m  un 
arrêt du le' juillet 1968 ("1 elle a précis6 que ces mesures d'imtniction 
ne sont u ni obligatoires, ni limitatives et quYi est loisible au juge des 
enfan& de recourir ii tous les modes d'investigation qu'il estime expé- 
dients, pour découvrir si la santé, la skurité, la nroraiité et l'education 
d'un enfant sont compromises B. 

En l'espèce, le juge s'&tait fondé sur le rapport de gendarmerie, qui 
n'est pas visé par I'art, 888-2 C. pr. civ., et sur une enquête sociale 
&art& par le juge du divorce au motif qu'eife était peu probante car elle 
se fondait sur des meurs .  Pour la Cour de cassation cette apprcfciation 
ne liait pas le juge des enfants, statuant dans une instance dieréfente. 

La Cour de cassation entend ainsi souligner le caractere original de 
la juridiction du juge des enfants. 

Il se peut que des ifléments dqnfomation soient &changés entre 
Aide sociale à l'enfance et juge des enfants, ce qui tcfmoigne de leur 
collaboration dans la protection de l'enfant. Le législateur a tenu à 
consacrer cette coopération. L'art. 79 du C, de la fam, et de l'aide 
soc. ("1 prcfvoit que, lorsque le juge des enfants decide d'une mesure 
d'assistance éducative, u te président du conseil général B (c'est-&dire le 

II. Civ. ferjuifiet 1968, Bufl. 1, nu 188, p. 14t ; JCP 1969, ïï, 16090, Ph. Robert. 
12. Loi no 89-487 du 10 juillet 1989 déjb citée. Ces dispositions figuraient au deuxîame alinCa de 

l'art, 1* du décret du 21 septmî~n: 1959. Efles revêtent désomis  une forme Iégi~hstve. 



responsable du service de l'Aide sociale à l'enfance) doit lui a cornu- 
niquer les informations dont il dispose. sur le mineur en danger et sa 
famille. 

Lorsque c'est l'autorité administrative qui saisit l'autorité judi- 
ciaire, celle-ci doit lui faire connaître, u le cas échéant ... les actions déjh 
menées auprès du mineur et de la famille concernés B (art. 69 du C. de 
la fam. et de l'aide soc.) (12). 

Toutefois un complément d1enqut5te sera souvent ordonnt! par le 
juge des enfants qui entend ainsi se faire sa propre opinion. 

L'enquête est demandée : 
- soit h un service d'enquête sociale près du tribund, rémunéré par le 

ministère de la Justice, 
- soit aux services publics de 1'Education surveiliée, 
- soit h une association privée habilitée. 

En ce qui concerne cette enquête sociale nous devons formuler deux 
remarques. Tout d'abord quant à son contenu, bien qu'elle figure parmi 
les mesures d'instruction et bien que son but soit le recueil objectif de 
renseignements, dans la pratique le travailleur social conduit l'enquête 
comme il l'entend, en fonction de sa personnalité. Par consdquent 
lorsque le juge lira le rapport d'enquête il se fera une idée de la situation 
au travers de la subjectivité du rapporteur. L'enquête sociale ne peut 
avoir la rigueur d'une expertise. 

En ce qui concerne la durée de l'enquête sociale, il est difficile de 
fixer un delai impératif. Tout ddpend de la difficultt! qu'il y aura 21 ap- 
préhender la situation. Cependant il faut éviter qu'elle ne dure trop 
longtemps car c'est aux dépens de l'enfant (13). 

Indépendamment de l'enquête le juge peut ordonner des examens 
médicaux, psychiatriques et psychologiques, en vue a d'etudier la per- 
sonnalité du mineur » (art. 888-2 C. pr. civ.). 

Faut-il admettre que ces dispositions empêchent d'ordonner un 
examen psychiatrique ou psychologique concernant les parents ? 

13. Une enquête dure en moyenne trois mois. 



La Cour de cassation ne l'entend pas ainsi. Elle a précis6 dans un 
arret du 29 octobre 1979 que u c'et  dans l'exercice de son pouvoir sou- 
verain d'apprkiation que la Cour d'appel, qui relbve qu'au vu de I'en- 
semble des renseignements fiwrmt au dossier, i1 apparaft indispensable, 
avant de statuer aie fond, d'ordonner un exmen psychiatrique du pére 
de l'enfant, a prescrit cette mesure afin de veriger si I'int4ress6 peut 
ssurer la garde de sa fille dans des conditiom mormales ("9 a, 

Si Iknquete et les examens Hie suffisent pas a rendre compte de la 
situation, le juge des enfm& peut prendre une ordommce d'obsemation 
pour pememe l'étude de l'enfant d m  son cadre de vie habituel, Dans 
ce cias un soutien psycho-Ulerapique peut intervenir, la mesure durera 
environ six mois et un rapport sera fait au juge. 

Cette observation de B'enfmt ou observation en niliera ouvert 
(OMO) est confi& : 
- soit a un centre d'observation et d'action Bducative de statut public, 

relevant du ministére de la Justice, 
- soit & un service d'observation en milieu ouvert public relevant de la 

protection judiciaire de la jeunesse.0~ privé habilit4, 
- soit b une consultation d'orientation Bducative privée et habilitk. 

Dans le cas 03 l'étude du comportement de I'eafant ne peut se pra- 
tiquer en laissm celui-ci dans sa famille, 'le juge peut ordonner une 
observation dans un 6tablissement sp&ialisé appelé centre d'obser- 
vation. 

Tout ceci nous =&ne remarquer que Ies mesures dYnstruction 
ordomées par le juge des enfa& ont une coloration paiculikre. Certes 
par danition elles tendent B ]la mmaissance de Ia persomdit4, du 
milieu sociai et familial de l'enfant mdtraitt5. Mais en outre elfes assu- 
rent de.& une protection de cehi-ci. u Ill est d'ailleurs rejativement 
fréquent que l'action éducative conduite par Iféquipe hterdisciplinaire 
au cours de cette phase exploratoire parvieme au a&ultat souhaité; : une 
obsesvation en milieu ouvert par exemple, qui s'&end sur une période 
de plusieurs mois et wmporte des temps d'intervention intensive, suff'lt 

14, Civ. 29 octobre 1979, R, Wifl. f ,  na 258, p. 2% ; JCP 80, TV, 13 et D. 80. IR. 13. 



ii normatiser certaines situations, la décision (du juge) consiste dors tout 
simplement ii clore le dossier ('5). 

Le juge doit entendre les père et mère, tuteur ou gardien de l'enfant 
et u toute personne dont l'audition lui paraît utile (16) B. 11 ne s'agit pas 
ici d'un interrogatoire, le juge doit s'efforcer de u favoriser au maxi- 
mum l'expression spontanée de l'interlocuteur (13 m. 

u On ne dira jamais qu'on a battu son enfant, mais il y a une 
manibre de parler de la façon dont il vous Bnerve qui est une maniltre 
d'aveu.. . II faut donc recevoir les parents, il faut savoir bcouter leurs 
explications (18). r 

Cette attitude est dictbe au juge des enfants par le législateur qui lui 
impose de rechercher l'adhésion de la famille ii la mesure envisagbe (art. 
375-1 C. civ.). Comment pourrait-il y parvenir s'il n'adoptait pas cette 
attitude d'bcoute lors des entretiens ? 

C. Dr02 de recours 

Toutes les décisions du juge des enfants même celles qui intervien- 
nent'en cours d'instance sont susceptibles d'appel. L'art. 888-12 C. pr. 
civ. énumhre les personnes pouvant faire appel : 
- les pbre, mère, tuteur, ou gardien jusqu'a l'expiration d'un délai de 15 

jours suivant la notification de la décision ; 
- le ministére public jusqu'a I'expiration d'un délai de 15 jours suivant 

la notification de l'avis qui lui a 6tb donnb ; 
- le mineur lui-même jusqu'ii l'expiration d'un délai de 15 jours suivant 

la notification et, a défaut, suivant le jour où il a eu connaissance de la 
décision. En matiére de mauvais traitements enfants, Btant donn6 
l'âge des victimes, la possibiIitb que leur offre le legislateur n'est que 
théorique. 

15. H. Michard, De la justice distributive d la justice r&oiutiu, C m .  1985, p. 67. 
16. Art. 888-2 al. 1 du Code de proc6dure civile. 
17. G. Pandeid, La Protection des jeunes par k juge &J enfmu, ESF 1977, p. 36. 

Le Centre de formation et de recherches de L'Education surveill6e de Vaucresson organise B 
cet effet des stages sur la conduite de l'entretien par le juge. 

18. M. Bruel, premier juge pour enfants au tribunal de Versailles, in Lu Tiibunc de l'enfnnee, 
1983, no 179, p. 9. 



En ce qui concerne les parents, l'utilité de cette voie de recours a 
dtitl! contest6e au motif que la procédure devant la Cour d'appel selbve de 
6 magistrats peu au courant des probl&mes particuliers BOS& par la pro- 
tection de I'ewfmce B et c< encliw I$T, comid$rer plut& les motifs de droit 
qua $es motifs de fait qui fo~dent les d6cisHom de magis%éa& plus sp6- 
cidis& (19) W .  Ba fait Ba paem ou gwdiem utilisent tr&s peu cette vol@ 
da recous soit pw mmque d'information9 mit p z  craint8 de se heu~dlaeer 
% EtappweiB judiciaire. 

La qaestio~ s'est pos& de savoir si le semice depmernentd de 
t'aida sociale à l'enfance, gardien d'an enfant que laai a confi6 le juge, 
en ver& de l'art. 345-3 4& C. civ., peut faire appd des d6ciisiows du 
juge ? La r6ponse & cette question ps$sente un grand intbr&t9 n o t ~ e n t  
!orsque Ii'autoritt2 judiciaire a pnomnc6 Bad main-Pev& de Ba mesure de 
placement dors que Pa DDSAS n'ail pas favorahle au re'aour de l'enfant 
dans sa famille. 

Les juridiaiom du fond oat pendmt longtemps 6t6 divistfe 21 ce 
sujet. Certaines ditl!cisto~ls, posant lle principe que seul le gardien de droit 
peut faire appel, regaisaient cette possibilitb bl Ia DDASS, ppiàsgu'elie 
« n'assure pas personnellement Be garde et l'entretien de l'enfant mais le 
con" k? des gardiennes QO) m. D'autres juridictions recomaissaient 2 la 
DDASS $a quaîite de gardien de droit a lui permettaient d'utiliser la 
voie de l'appel (21). 

Pax an snrr%t dan 22 mai 1974, la Cour de cassation a mis fin aux hb 
sîtations de Ia jurispmdence. Casant un wc8t de Cour d'appel qui avait 
d6cSi%r4 inecevabble l'appel de l'aide ;socide i B'enfmce au motif que 
celle-ci n'6taEt pas p a i e  B'im+mce, lia Cour de casation rwomaît au 
semice de l'aide socide i I'enfmce Ba qudite de gardien lui pemettiàift 
d'intebeter appel des dBcisions mdificatives d'assistance Mucative. 
a Vu l'ara. $88-12 C. pr. civ., 11- W .  345-3 et 3 4 5 8  C. ch.,  attendu. 
qu'il s&uhe de ces textes que le service departemental de l'aide socide 
h E'enfmce est gardien des mineurs qui lui ont et6 confi6 p u  le juge des 

- - 

19.1. Chmi  de Mauriac, op. cil., p. 264. 
20. Paris, 15 mars 1973, D. 1974. p. 789 ; Poitiem, 5 avril 1973 inkdit ; Nancy, 4 inai 1973 

inédit. 
21. Metz, 22 février 1973, Gaz. Bal. 1973, 2, p. 789 ; Dijon, 27 octobre 1972 inedit ; Toulouse, 

30 juin 1970 inédit. 



enfants et, qu'a ce titre, il est recevable à interjeter appel des decisions 
rendues par ce magistrat m. . 

Cette decision est une garantie de bonne justice et elle renforce la 
collaboration entre DDSAS et juge des enfants dans la proteçtion de 
l'enfant. 

La Cour suprême est d'ailleurs ail& beaucoup plus loin puisqutelle 
a posé en principe, dans un arrêt du 30 mai 1978 CU), que la loi ne dis- 
tingue pas entre gardien de droit et gardien de fait quand elle permet 
l'appel du gardien. Par consequent cela donne la possibilité de contester 
Ies ordonnances du juge des enfants aux nourrices (24) remunérées par la 
DDSAS qui refusent que l'enfant qui leur a été confit! leur soit 
ent evt! (25). 

A ce propos l'on peut noter que lorsque les parents nourriciers sont 
hostiles la decision du juge des enfants qui ordonne la restitution du 
mineur à sa familie, la jurisprudence leur accorde le droit de former 
tierce opposition d&s lors ils n'ont pas et4 partie 2 l'instance e6). u Les 
quaiites confondues de défenseurs de leurs interets propres et de ceux 
des enfants dont ils ont la charge quotidienne *, wnstituant un interet 
suffisant au sens de l'art. 583 Nouv. C. pr. civ. 0. 

La procédure devant le juge des enfants, si elle présente certaines 
originalith, par rapport au droit comun, offre cependant toutes les 
garanti-, de proteçtion des droits des parents face des mesures qui 

22. Civ. 22 mai 1974. Bull. 1, C. no 155, p. 131 ; Rev. dr. san. et soc. 74. 798 et Rev. trim. dr. 
civ. 75. 95 (casaation, Nancy, 4 mai 1973 précité). 

23. Civ. 30 mai 1978, Bull. 1, no 206 ; D. 78. I.R. 394 et DEF 78 - 1, p. 155. 
24. Civ. 24 janvier 1978, Bull. 1, no 31 ; D. 78.291. 
25. La Cour de cassation reconnaît cependant, conformément B l'art. 546 C. pr. ch., B toute 

personne qui a été partie en prrmikn instance et qui y a inté&, qualité pour faire appel. L'art. 
888-12 ne déroge pas a CU principe (Civ, 24 janvier 1978 prêcité ; Civ. 23 juillet 1979, R. 
Bull., no 221, p. 176 : appel des grands-parents, partie à l'instance ; Civ. 16 oct. 1979, C., 
Bull. 1, no 246, p. 196 : appel de l'oncle qui avait pdsenté une requête tendant B ce que 
f'enfant lui soit judiciairement confie). 

26. A partir du moment où la Cour de cassation a reconnu la DDASS la qualité de gardien des 
enfants qui lui sont confiés par le juge, elle a admis que la DDASS pouvait former tierce oppo- 
sition la décision qui donne maintevde de la mesure de garde dbs fors qu'eue n'y a pdnt 6té 
paitie. Civ. 4 mars 1975 Bull. 1, no 80, p. 77. 

27. Montpellier, 12 juillet 1972 iddit, mpporté par M.F. Raynaud, Rev. nim. dr. srnef. et soc. 
1972, p. 560. Mais la Cour de cassathon (Civ. 29 oct. 1979, Bull., no 260, p. 207 ; D. 80. 
I.R. 18) a e s t i d  que la fille des parents nourriciers n'avait pas un intérêt sufisant pour se voir 
ouvrir 1s voie de la tierce opposition. 



vont permettre une imixion au sein des familles et une grise de posi- 
tion parfois contraire h leur volont6. 

Les mesurs d'assistance ç5ducative visent à stopper le danger et Za 
assurer .;r ta protection durable et efficace . de l'enfant. 

Selon l'urgence ou Ba gravité des cas, m e  intemention immaiate 
peut s'imposer, Be I6gislateur permet dors au juge des enfants de 
prendre des mesures provisoires, sans attendre la fin de l'information 
(art. 375-5 C. civ.) (29). 

Nkessaire pour âssatre 1â protection physique de Il'enfant, cette 
proc4dure présente n h o i n s  un certain danger, 

Dans la pratique Be recours & l'art. 375-5 C. civ. est interessânl, 
puisqu'ii permet au juge des enfants de prendre .;r toutes mesures de 
protection n6cessaires avant m8me de ddclarer si les conditions prt5vues 
B l'art, 375 C. civ. sont remplies (3Q> B, c'est-&&ire avant m4me qui"! 
soit statut5 sus l'existence d'un $tat de danger. Ainsi 9 lorsque des 
marques de sevices sont constatees sur des mineurs, recueillis tempo- 
raires B I'aide sociale & l'enfance, c'est à bon droit que le juge des 
enfants, rend d'urgence une ordomance de placement provisoire au 
service de I'aide socide & l'enfance, les mineurs courant un reel danger 
au domicile de leurs parents (31) B. 

Ainsi forsqu'un enfant taospitatisé présente des symptbmes laissant 
supposer qu'il est maltraitg, le mMecin dta service de ptldiatrie peut 
aviser le juge des enfants qui se saisira Xui-m&me et prendra une ordon- 
nance de placement provisoire. Cela permet de maintenir l'enfant dans 

28. P.C. Xuereb, inL'&fmt victime, op. cit., p. 35. 
29. A l'exception du placement dans un centre d'accueit ou d'obsewation, ces mesures @nt iden- 

tiques aux mesures d6ftnitives que nous hdierons plus loin. 
30. Civ. 19 f6vrier 1969, Bull. 1, no 75, p. 56. La judspnrdence assimilant les ordonnances de 

placement provisoire aux ordonnnnces de référé, ceci n'est que I'applic~~tion des principes 
gen6reux en matikre de df6ttS. 

31. Pans, 24' ch., 26 octobre 1982, DEF 1982 - 2, p. 208. 



le service hospitalier ob il est soigné et présente le double avantage 
d'assurer la sauvegarde immédiate de I'enfant et de vérifier les pré- 
somptions. Le temps d'hospitalisation sera utilisé pour une observation 
clinique, des investigations plus pouss&s et il va permettre également 
d'évaiuer la qualit6 des relations parents-enfants. 

L'art. 375-5 C. civ. donne, en cas d'urgence, des pouvoirs iden- 
tiques au procureur de la République à charge de saisir dans les huit 
jours le juge des enfants compétent. 

Cependant il y a un risque d'arbitraire. En effet en raison de 
l'urgence, le juge statue sans délai et souvent sur la base d'un signale- 
ment succinct ; en outre, s'il y a urgence, la loi permet de prendre la 
mesure sans audition préalable des parents, tuteurs ou gardiens (art. 
888-3 C. proc. civ.). 

Certes les ordonnances de mesures provisoires sont susceptibles 
d'appel, mais les statistiques montrent que les appels formés contre les 
décisions provisoires sont trBs peu nombreux. 

Certes les décisions provisoires ne peuvent excéder six mois (art. 
888-4 C. proc. civ.) mais le juge a la possibilité de prolonger ce délai si 
l'enquête n'est pas terminée, u après avis du procureur de la Répu- 
blique s, pendant un temps dont il détermine la durée. 

Nous voyons bien que si théoriquement le risque d'arbitraire est 
limite, en pratique il existe. Aussi les juges ne devraient-ils pas abuser 
des mesures provisoires et en tout cas devraient-ils éviter de les profon- 
ger inutilement. Dès les premieres informations il paraît nécessaire de 
revoir la situation et de modifier le cas échéant les mesures provi- 
soires (32). 

Qu'il s'agisse de mesures provisoires ou d6finitives une aiternative 
s'offre au juge : ou bien maintenir l'enfant dans son milieu actuel ou 
bien l'en retirer. 

L'art. 375-2 C. civ. pose un principe u chaque fois qu'il est pos- 
sible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel P. Pour la 

32. L'art. 375-6 C. civ. prévoit que les mesures provisoires peuvent être modifiies B tout moment 
soit d'ofice par le juge soit B la requête des personnes qui pouvaient les avoir demandées. 



Cour de cassation le juge ne doit recourir au placement que si a l'intérêt 
de l'enfant l'exige impérativement », de ce fait elle impose que soient 
précis6s dans les décisions Bes 6léments de fait justifiant le 
placement 03). 

Législateur et jurisprudence tiennent ainsi compte des enseigne- 
men& de la psychologie qui soulignent ce qu'a de traumatismt le retrait 
de l'enfant de sa famille. 

En effet fe placement de Iknfmt, s'il assure sa protection i m 6 -  
diate, est souvent vécu par celui-ci c o r n e  un rejet. D'autarat plus que, 
bien souvent, fi'enfmt est sdpiipahé non seulement de ses parents mais aussi 
de ses frkres et soeurs qui, eux, sont restés au foyer familial OU son 
placés dans des endroits diffdrents. L'enfant peut &me se rendre 
coup8ble de cette s6pwatio]i)i, ce qui ne facüitera pas son adaptation i3 ds 
nouvdles conditions d'existence, h u a :  les parents ou gardiens, la: para- 
cernent de I'enfant apparaîî comme une sanction et, ce, par la faute de 
l'enfant qui n'en sera que Qavsmtage rejet&. 

Iis est certain que le retrait de I'enfant de son milieu familial est une 
solution radicale, mais qu'elle doit rester l'ultime recours. 

Pourtant il faut se garder de poser des regles genéraies dans un 
domaine où l'dvaluation doit se faire au cas par cas. En effet, dans 
certaines situations, lorsque I'enfant est totalement privé de soins, d'af- 
fection ou lorsque les parents sokt malades mentaux le retrait de l'enfant 
sera la meilleure solution. 

Quoiqu'iI en soit, avant de prendre Ita décision, le juge doit 6valuer 
te danger, les risques que comporte pour I'enfant la mesure envisagh et 
ses chances de réussite. Une telle évaluation nécessite un échange 
d'idées avec les travailleurs sociaux qui ont participe a l'information. 

A. Mainlien de l'enfant duns son d i e u  actuel 

Le maintien de I'enfant dans son milieu actuel peut être assorti soit 
d'une action tklucative assuree par une équipe de travailleurs sociaux 

33. Civ. 26 janvier 1972, D. 72.553, note Massip ; Gaz. Pal. 1972. 2. 470 ; Rev. trim, dr. senit. 
et m. 1972,559, obs. P. Raynsud ; Rev. trim. dr. civ. 1973, 120, obs. R. Nerson. 



mandates par le juge des enfants, soit d'obligations particulières impo- 
sBes aux parents telles celles de conduire l'enfant dans un établissement 
médical, ou dans un centre medico-pédagogique. 

Par exemple, une fillette, dBjA surveillée par le service de l'aide 
sociale 2 l'enfance, est hospitalisée. Le médecin présume des mauvais 
traitements et avise le juge des enfants qui prend une ordonnance de 
placement provisoire. La mère reconnaît qu'elle frappe l'enfant avec une 
chaussure sur le visage, les reins, qu'elle lui tire les cheveux, la gifle. 
Le juge des enfants convoque le médecin hospitalier, l'assistante sociale 
de secteur, l'inspecteur de l'enfance, la puericultrice du service de PMI 
pour analyser la situation de cette fillette. Les parents acceptant l'aide 
des travailleurs sociaux, il semble possible de prBvoir un maintien de 
l'enfant dans sa famille, 2 sa sortie de l'hôpital, sous certaines condi- 
tions. Le juge des enfants ordonne une action éducative confiée au 
service d'éducation surveillée ; une travailleuse familiale sera présente 
huit heures par semaine dans la famille, l'assistante sociale de secteur et 
la puericultrice continueront leurs visites dans la famille (34). 

L'action éducative en milieu ouvert (AEMO) OS) est confiee A des 
services publics gBrBs par la direction de la Protection judiciaire de la 
jeun'esse ou A des services privés habilités 06). 

Cette habilitation est délivrée u pour une période renouvelable, par 
le représentant de 1'Etat dans le departement aprh avis du président du 
conseil g6néra107) B. 

Une Bquipe pluridisciplinaire reçoit du juge des enfants mandat 
d'apporter aide et conseil 2 la famille. La composition est la même que 
celle des Bquipes investies d'une AEMO administrative, la mission de 
protection de l'enfant est identique. En revanche la demarche des tra- 

34. Juge des enfants d'Albi, 21 avril 1983 finidit) (décision réformie par la Cour d'appel de 
Toulouse le 15 juin 1983). 

35. Pour la diffirencier de l'action iducative effectuie par la DDSAS on parle ici d'AEMO judi- 
ciaire et là d'AEMO administrative. 

36. il est à remarquer qu'A la diff6rence des AEMO administratives, les AEMO judiciaires sont 
confiies essentiellement A des services pnvis. Ea 1987 : 67 228 AEMO judiciaires ont ité 
confiies au secteur public et 138 807 au secteur associatif habilité. (Annuaire statistique - 
Ministère de la Justice, 1988). 

37. Art. 49 de la loi du 6 janvier 1986 adaptant la ligislation sanitaire et sociale aux transferts de 
compitences en matibre d'aide sociale et de santi. DéjA citie. Circulaire du 14 mare 1986 du 
Ministère de la Justice. E.S. Ki. no 86-30. 



vailleurs sociaux ayant reçu un mandat judiciaire est différente et ne 
saurait &re confondue avec cefie des travailleurs sociaux de la DDSAS 
qui eux, exercent une action préventive e8). 

Tout d'abord I'intervention a fieu alors que les relations parents- 
enfants sont dégradées, puisque par hypothèse le stade de la prévention 
est dépassB. Dans la plupart des cas il y a eu passage & l'acte, voire 
récidive. Par mns@uent i'Quipe educative doit se montrer plus 
vigilante. 

De même la fmialit6 est différente, If ne s'agit plus d'éviter les 
mauvais traitements, il s'agit d'y meme un terne c'est-&-dire de faire 
prendre conscience de ta silslation aux parents ou gfasdiens, et d'em- 
pêcher la récidive. Par constsbja~ent Iles mesures mises en place vont durer 
glus longtemps et %a période iraitide du mmdat pourra être renowd&, 
46 La durée des mesures deAEMO varie dam les faits de 6 mois plus de 
20 ans. Cependant des études faites évaluent ai 2 ans et demi la durée 
optimale d'une mesure. Lorsque le délai est moindre, les r&ultats sont 
maiocres, tandis qu'au-delà de 3 ms l'métioration "supplt5mentaire" 
est quasiment nulle(39>, B La 10, du 6 janvier 1986 ajoutant un alinéa 2 
l'article 375 C. civ. exige que Il'ordomance du juge fixe la durée de la 
mesure d'AEMO, sans que celle-ci ne puisse excéder a deux ans », elle 
peut cependant être renouvelee mais sur decision motivée (Ml- 

Juridiquement I'AEMO constitue une atteinte & I'exercice de l'auto- 
rit6 parentale, a il s'agit d'une exception légale à l'art. 371-2 C. civ. qui 
réserve aux seuls titulaires de I'autoritts parentale l'exercice de Ieurs 
droits et devoirs de surveillance (41) S. Le mandat donné par le juge des 
enfants ne peut donc etre général mais spécial. 

Dans I'institution de l'assistance educative, I'AEMO constitue Ia 
solution la plus satisfaisante puisqu'eIle permet Ie maintien de l'enfant 
dans son mifieu fmilid. Nais il est difficile d'évaluer son efEcacitt? 
étant donné qu'un retour à la normale est rare du fait de la gravité des 
situations. 

38. D'ailIeurs t'AEMû administrative, elle, est décidde au tenne d'un contrat &rit conclu entns 
I'dquipe intervenante et les parenta ou gardien de l'enfant. 

39.1. Chazal de Mauriac, op. cit. 
40. Art. 51 de la toi du 6 janvier 1986 pdcitée. 
41. A. h i a s ,  n Le Juge des enfants et fa nanti? des mineurs *, JCP 1983,1,3125. 



Ainsi, L. iigé de 3 ans est hospitalisé b quatre reprises consécutives 
pour fractures, brûlures, hematomes multiples. Un signalement est fait 
au juge qui ordonne une AEMO avec maintien de l'enfant dans sa 
famille. L'AEMO a dure 4 ans, L'assistante sociale rendait visite deux 
fois par semaine à la m&re. Celle-ci a en outre accepte une consultation 
d'orientation éducative. L'enfant a pu beneficier de plusieurs séjours à 
la campagne pour soulager la mère. La famille a pu 6tre relogée dans de 
meilleures conditions. Aujourd'hui L. demeure handicapé physiquement 
par les séquelles de Eractures du coude et du tibia, mais il s'est bien 
adapté en classe. L'assistante sociale note cependant qu'il est difficile 
la mkre de témoigner des marques d'affection b son enfant. Elle estime 
que I'AEMO a contribué à dedramatiser Ia situation, elle pense malgrtl 
tout que lia sécurite de l'enfant et son avenir demeurent u préoccu- 
pants w ,  le problkme existera toujours,. . mais je pense que ce sera 
moins grave (42) P. 

Nous pouvons affirmer que dans la mesure où l'action éducative 
soustrait l'enfant au danger puis le préserve jusqu'b ce qu'il puisse assu- 
rer lui-même sa sécuritk, c'est un succès. Cependant dans la plupart des 
cas tout reste recommencer pour tes fibres et soeurs A venir, 

L'action Mucative apparatt alors bien plus comme une assistance 
que comme une thérapeutique, ce qui demande un investissement lourd 
en personnel et en moyens financiers. Mais si elle ne parvient pas son 
but n'est-ce pas parce que en amont l'action preventive ne remplit pas 
ses fonctions ? 

Si l'action éducative ne suffit pas ou bien si les relations parents- 
enfants n'ont aucune chance d'évoluer, le retrait de l'enfant s'impose. 

Le juge peut décider de Ie confier une personne physique ou bien 
un etablissernent ou un service. 

42. Rapport6 par le docteur Straus in Les Jeunes Enfmts victimes de mauvais traitements, op. cit., 
p. 275. 
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Ainsi le juge peut-il choisir de confier l'enfant h a uni autre membre 
de Ta famille 8 oai Is. un u tiers digne\ de confiance a (art. 375-3 C, 
civ.) (43). 

1% est $vident que c'est 1% Ba soiration Ba plus wnfome 1'Ewt&r&t de 
l'enfmt qui va %&e recueilili par au familier qui s'int6rmse IuB : 
grmds-pxea& (&), tante, onde, mhawaiwe ds l'enfant (455,, ami i4). Mais 
encore faut-ili que les mndiêions materidla de cette persorne lui per- 
meaent dg: remplia cette tache &ucative. En effet si la gzdieme est 
paireme ou dli6e jusqa'au sHwHt?me dqr6  inclus le starnt d'assistante 
maternelle, domant droit & Ba rQomun$rat8csn, Baii est refais6 par ii' ltclgis- 
Eateurs @7). Toxt za plus pourra-t-elle racevoir les dlocatiom fainaiilliaies 
ou les prestations an -@ce servies par l'aide sociale P l'enfmce (art. 4% 
et m. 43 C. Sm. aide soc.). 

Une dilFfrcult6 peut surgir loaque B'enfmt maEbPaiit4 est confi6 par le 
juge i3 ses grmds-pseaas. Cwx-ci ont unie ob1igatioaa dimentaire emers 
leur descendant (art. 215 d 207 C .  çiv.). Cependant il peut sa faire que 
leurs moyens financiers les empechssnt d'assumer cette obligation. Le 
Pégisliateur apporte une solution en dommt au juge la pssibilité de les 
décharger des fiais d'entretien, qui sont mis a la charge de l'aide sociale 
i l'enfance (art. 375-8 C. civ.). 

Malheureusement ce mode priivilegi& de placement ne peut etre en 
pratique que rarement utilisia dans le cas d'enfants maltraith, les 
famills mdtraitmtes se retrmchanap d m  lieur solihde et tes relations 
avec %e reste de la famille étant Bnexistmt&s ou p e m r b h .  

Les juge des enfants hhiitent ài confier 1m enfants même 2 leurs 
grands-parents lorsque les rdations entretenues avec ges parents ne sont 
pas bornes. if ne paraît pas oppom~d quelles que soient les gaaantim 
6ducaîives prslsentees par les grmds-parents de l'une OU l'autre branche 

43. Pour la Cour de cassation sl il y a pdsomption que les personnes désignées par le juge sont 
considérées par celui-ci c o r n  &ni dignes de confiance S. Par conaéquent il n'appartient pao 
aux parents de contester cette qualité (Civ. 16 janvier 1979, W., Bull. 1, no 22, p. 18). 

44. Civ. 27 juin 1978, Bull. 1, no 239, p. 189. Civ. 16 octobre 1979, Bull. 1, na 246, p. 196. 
45. Civ. 27 avril 1976, Bull. 1, no 139, p. 111. 
46. Monpellier, 12 juillet 1972 inédit. 
47, Arc. i23-4 C, fam. aide soc., loi no 74-505 du 17 mai 1997 relative aux assistantes 

matemeiles. Sauf si c'est l'aide sociale B l'enfance ou un centre de placement familial qui a 
placé L'enfant. 



de leur confier présentement la garde du mineur, cette décision risque- 
rait d'être vécue comme une appropriation définitive et ne manquerait 
pas de déclencher une rivalité entre les deux famill es... rivalite qui ne 
pourrait qu'être préjudiciable l'enfant. Il convient en conséquence de 
confier provisoirement le mineur la DDASS. .. pour lui permettre 
d'être pris en charge dans un milieu nourricier neutre présentant toutes 
garanties (48). m 

Le ministre de la Santé lui-même faisait remarquer dans une 
reponse a une question ecrite que ce u placement est pratique aussi 
souvent que possible m mais que les difficultés relationnelles existant au 
sein de la famille elargie u peuvent dans certains cas remettre en cause la 
sécurité du placement ; c'est pourquoi le placement chez les proches ne 
peut être pratique de façon systematique (49) m. 

L'art. 375-3 C. civ. permet dgalement au juge des enfants de 
confier l'enfant u celui des pkre et mkre qui n'avait pas l'exercice de 
l'autorite parentale ou chez lequel l'enfant n'avait pas sa résidence 
habituelle (50) B .  

Etant donne que l'autorité parentale appartient aux parents qui 
l'exercent en commun pendant le mariage (art. 372 C. civ.), Que 
l'enfant habite la maison familiale (art. 371-3 C. civ.), la possibilité 
offerte par l'art. 375-3 1 O C. civ. ne peut viser que les enfants legitimes 
victimes du divorce ou de la séparation de corps de leurs parents. 

Cette dernikre hypothkse a et6 la source de nombreux conflits de 
comp6tence entre juge des enfants et juge du divorce arbitrés par la 
Cour de cassation avant 1970 (52), et auxquels la loi du 4 juin 1970 a mis 
fin en réduisant considerablement l'action du juge des enfants. 

Lors d'une instance en divorce ou après le prononce de celui-ci, le 
juge des enfants peut intervenir si l'enfant est en danger. II pourra alors 

48. J.E. Besançon, 2 avnl 1982, DEF. 1928. p. 207. 
49. J.O. dbbats Sbnat, Sbance du 16 janvier 1979, p. 162. 
50. Rbdaction de 1987. Loi no 87-570 du 22 juillet 1987, dbjh citbe. 
51. Depuis la loi no 75-617 du I l  juillet 1975, portant d fome  du divorce, juge aux affaires 

matrimoniales (J.A.M.) ou tribunal de grande instance. 
52. Civ. 25 novembre 1965, gaz. Pal., 26 man 1966. Civ. let juillet 1968, JCP. 69, ed. G., II, 

16090, note Robert. 
Civ. 4 novembre 1969, Bull. 1, C., no 332, p. 265. 



modifier la situation de l'enfant en le confiant au parent qui n'avait pas 
l'exercice de l'autoritt! parentale ou 6a celui avec lequel l'enfant ne vivait 
pais (53). 

Encore faut-il que le danger soit dQ 2 un fait nouveau c'est-Mire! 
siawenu depuis Ia dkisiow da juge du divorce wncemmt l'enfant (art. 
345-3 al. 2 C. ch.), se qui serait par exemple le cas si I'enfmt $tait 
maltraite par le parent Qo qui Be juge du divorce a confié l'exercice de 
l'autorité parentde ou bien par celai chez qui il vit (en cas d'exercice en 
comuari de l'autoritt' parentale) ou par Be deuxibme conjoint ou Be 
concubin de ceux-ci (54). 11 suEt que ce comportement soit postérieur 
au jugement de divorce pour que Be juge des enfants puisse en faire etat 
pour confier l'enfant h un autre que celui auquel le tribunal de grande 
instance avait attribue la garde (5'). n 

Cependant, puisque la mesure d'assistance aucative est provisoire, 
lorsque le juge des enfants mettra fin à la mesure, l'exercice de 
I'autorite parentale reviendra % celui qui en etait titulaire en vertu de la 
décision du juge du divorce. 

L'art. 375-3 al. 2 pose un nouveau problbme. Supposons que, dans 
le cadre de mesures d'assistance éducative, un enfant ait et6 retire de sa 
faillie. Les parents divorcent. L'm. 375-3 C. civ. donne alors la 
faculttl au JAM de statuer sur l'exercice de I'autorit6 parentale. Si celui- 
ci confie l'enfant B l'un des deux parents, que devient l'enfant ? 

On ne peut admettre que le JAM puisse donner mainlevtse des 
mesures d'assistance ducative. Par const2quent la decisiion du juge du 
divorce concerna& 1'exercice de l'autorité parentde ne grodiuiasi son 
effet qu'aprh la rnainlevde des mesures d'assistance éducative par le 
juge des enfants. Cela implique que Ile JAM statue sur le sort de l'enfant 
en se basant sur une situation que les mesures d'assistance eduicative 
peuvent faire évoluer et sa décision risque d'être inopportune lorsqu'elle 
devra s'appliquer. 

53. Civ. 16 juillet 1974, Bull. 1, C. no 229, p. 196 ; Rev. tnm. dt. =nit. et ooc. 75.996. 
54. Civ. 4 oct. 1977, Bull. H, no 349, p. 277 ; Rev. trim. dr. sanit. et m. 78. 
55. B. IRsymud. Rev. trim. dr. sanit. et soe. 1978, p. 283 B propos de Civ. 4 wtabm 1977, 

pdci3. 



Dans la pratique il serait donc préferable, puisque le texte ne donne 
que la faculte au JAM de statuer sur l'exercice de l'autorité parentaie, 
qu'il renonce 2 se prononcer dans l'immédiat et qu'il renvait la déci- 
sion du juge des enfan6 (s6). 

Outre une personne physique le juge des enfants peut décider de 
placer l'enfant dans un établissement ou un service qui assureront son 
haergement. 

fi peut s'agir d'un hblissement srnitaire si l'état de sant6 de 
l'enfant maltraité exige des soins, d'un institut medico-pédagogique, ou 
d'un institut rnédico-professionneX, si une r6education est nécessaire. 

Ce peut être également un centre de placement familial qui se 
charge de procurer des familles nourricieres tout en maintenant avec 
l'enfant un contact éducatif. Dans ce cas c'est au centre de placement 
qu'il apparfient de choisir la famille d'accueif, et non au juge des 
enfants : . Lorsqu'un mineur est confie A une personne morale de 
droit privé par decision judiciaire c'est 2 celle-ci qu'if appartient de 
désigner les parents nourriciers dans les conditions pr6vues par'l'article 
123-3 C. fam. aide soc. sans qu'il soit porte atteinte aux pouvoirs 
reconnus au juge par les art. 375-6 et 375-7 al. 2 C. civ. ainsi que par 
l'art. 888-16 C. pr. civ. ». 

a Les personnes physiques, établissements, services ou organismes 
publics ou privés auxquels I'autorité judiciaire confie habituellement des 
mineurs doivent être habilités. Cette habilitation est délivrée pour une 
période renouvelable, par le représentant de 1'Etat dans le département 
aprbs avis du président du conseil g6néra.i (58). * 

56. Ph. Simler, a ta notion de garde de l'enfant a, Rev. nim. dr. civ., 19ï2, p. 692, ne 31. 
La jurisp~dence antérieure A 1970 se divisait en deux tendances, certains tribunaux aari- 
buaient le droit de garde tout en &servant son exercice A la dCcision prise par le juge des 
enfants : TG1 Saumur, 14 mars 1968, 26 sept. 1968 et 30 janv. 1969 ; TG1 Angers, 4 mars 
1969, drfcisjotu citées par Ph. Robelt, JCP 1970.1.2312, no 15. D'autres refusaient de abtuer 
sur la garde puisque 1a question se trouvait iglée par la dgciaion antérieure du juge des 
enfants : TG1 Seine, 19 mai 1964, iiiedit, cité par Ph. Robert, JCP 1968,2158, no 28. Paris, 
20 dbc. 1962, D. 1963.271, note Falconeni. 

57. Civ. 6 mai 1980, Bull. 1, no 135, p. 110 ; DEF 1980 - 2, p. 33 et ZCP 80. TV. 265, 
58. Art. 49, loi du 6 janvier 1968, précitée. 



Cependant l'zpticla 44 de Ba loi du 22 juillet 1983 (fi) stipule que les 
habilitations d6livr6es par le dt'paement au titre de l'aide sociale il 
I'ezfmce aie font pas obstacle i I'qpllicatiora des m. 375 ài 345-8 C. 
es . ,  or 9'e. 375-3 C. cév. n'exige pas cet& babipi%i@tion et !a jurispm- 
dence adset que le juge peut placer de$ @nfm& dans an $&58971isseme11prr 
meme s'2 afmt pas habi2it6 f60f. 

Le juge Ces esfm$.e qe&",nwsé, conGer un e a k t  & :'aide socide h 
lienf&3ca. ce cas qdatioa sé, pose : le j ~ g a  a-&il la plpssibiBit4 
de choisiin Id mode de placement voire d'imposer 84 ~%ab1 i s sem ou 
telle ?miBile d'accxeil ? 

La. Cour de c~sationd e~ 1980 a cas6 une d6dslori1 qui avait admis 
22 pcs~sFoi14t6 pua Fe juge des eafm@ de d&&gaer Be lieu de ~Fiacemeasîr. 
S 'zpp~ymw~r  kV'ar t .  79 da 6. fm. aide SGG., elje a m t k 4  qae, @a 
b'apbce, ~",'@"LYP D3ABi:S qsi, $@us l'b)u%bprit& du p;i.&Pea, choisit fles 
paest@ ~ourtlciers 

!.& hi E W A V ~ I ~ ~  n'a 1raad"~@~391i~e~$bm~3~~~t d ~ i f i g  12 $$&agion. 
Certes, &:SI% a s~p?rirnff$ l'mt. 99 dommt au DDASS le pslavoir de 
choisla Les fml%i!les fi'â~cuell, dPsp6~sigion qui ~omtB&ait le fo~yidemewe de 
Pis posibitos da Iss cmr de casatiosa. Cependmt, le m~gvel art, 77 ch $an. 
de Iàz Ym. et de l'aide soc. pr$cisa: : a Le depmement oqanise sua une 
basa ;exrBtorI&e lies moyens n$cess~irm æ4 l'accueii et & lgh4bergement 
dm @@Fm& co:ogifi&s axx service l'Aide socide I'ewfmce] (62). P OR 
peuin£; alors admeme que, de moment que 1.g. d6pmement doit s ' s ~ a e a  de 
H'ijccueil et de &'h&ergement, c b t  I lui de dbignharr les frnillm 
d'accueil. 

Cette lposition se justifie? par Ie bit que lies ~sisWa:f:s anaatesne~1~ 
sont sttlectionn6es par Be service de l'aide sucide i l'enfance, et parce 
qu'e%les sont liées $8 celui-ci par un mnbat fb3). Mais etle n'en soul&v%re 
pas moins deux difficulittas, l'une sur le plan des psincigw, l'autre 
d'ordre pratique. 

59. bi du 22 juillet 1983 compt6tant la loi oie 83% dis 7 janv 11983. 
60. Douai, 5 mai 1981, H>EP 1981 - 8, p. 46, 
61. BJjv. I&m, 3 janvier 1980, liktli. 1, no 1, g. 8 ,  Rey. <Br. W. 1980, p. 279 ; 1880 - 2, 

p. 32. 
62. I.4 ne 86-17 du 6 janvier 1986 dLj1 ciGe. 
63. Contrat de placement (art. 123-3 C. fam. aide. sac,). 



Seul, le juge a le pouvoir de contraindre, dans le cadre de la proce- 
dure protectrice d'assistance éducative. Or, dans une telle hypothèse, si 
le juge impose le placement, c'est pourtant l'administration qui impose 
le mode et le lieu du placement et ce, au mepris de toute garantie. Et si 
l'on admet que l'administration peut choisir il faut admettre aussi qu'elle 
peut modifier son choix initial, sans en avertir le juge, l'enfant pouvant 
être transporte d'un etablissement 2 l'autre ou d'une famille a l'autre. Il 
n'est pas rare que, plaçant un enfant 2 l'aide sociale a l'enfance, les juge 
des enfants apprennent après coup que l'enfant a fait l'objet de place- 
ments successifs @4). 

Nous nous heurtons ici ii un vide legislatif qui peut être nuisible a 
1 'enfant. 

Même si la situation n'est pas admissible, en droit, il reste qu'en 
pratique tout repose sur l'dtat des relations DDSAS - juge des enfants. 
Si les relations sont bonnes la decision peut être prise de concert, le juge 
suggbrant le lieu de placement a la DDSAS qui tient compte de ses pro- 
positions. C'est d'ailleurs ce que precisait la circulaire interrninisterielle 
du 3 juillet 1979 aux termes de laquelle le juge peut donner « des indi- 
cations a la DDASS sur ce qui lui paraît souhaitable B. Malheureuse- 
ment, trop souvent ces relations sont inexistantes ou même franchement 
mauvaises. 

Certes, empêcher l'administration de choisir le mode et le lieu de 
placement de l'enfant c'est la réduire a financer purement et simplement 
les mesures ordonnbes par le juge. L'art. 85. C. farn. aide soc. met en 
effet 2 la charge de l'aide sociale l'enfance u les depenses d'entretien, 
d'éducation et de conduite de chaque mineur confie par l'autorite judi- 
ciaire en application des art. 375-3, 375-5 ... du C. civ. 2 des personnes 
physiques, dtablissements ou services publics ou prives B. On se heurte 
ici a un problbme financier qu'il est bien difficile de résoudre sans 
l'accord des ministeres de tutelle sur un transfert de charges (65). 

64. Comit6 permanent de coordination de la protection judiciaire de l'enfance, in Sauvegarde & 
l'enfance, man-avril 198 1,  p. 2ûû. 

65. ia commission Bloch-Laine demandait en 1973 le transfert au budget du ministère de la Justice 
des charges qui lui incombent. Si, en 1973, les deux mi~stères paraissaient d'accord, par la 
mite Madame Veil, ministre de la Sant6, a opposé un veto fonnel b ce transfert. En 1980 le 



II ne faut pourtant pas oublier que le juge des enfants en droit 
français est charge de prendre la decision mais aussi de contr0ler son 
exécution. Comment le pourrait-il si la situation echappe matériellement 
ii son contrble ? 

Les mesures ltrgisiatives récentes exigent en pareil cas que le 
service de l'aide sociale ii l'enfance envoie chaque année un rapport au 
juge sur Ia situation de l'enfant (art. 59 C. fam. aide soc., Boi Qu 6 juin 
1984). Il est intéressant que le légisfateu soit intervenu en ce domaine, 
mais il est regrettable que la loi n'ait pas suivi la circulaire ministérielle 
du 3 juillet 1979 qui demandait qu'un rapport semestriel soit envoye par 
l'administration au juge des enfants sur les enfants confit% en garde au 
service de l'aide sociale à l'enfance. La circulaire precisait que 6 mois 
dtant un minimum, des rapports plus rapprochés en cas d'tcvenements 
notables n'bien6 pas exclus, 

La concertation entre les autorités administratives et judiciaires est 
en tout cas indispensable. 

Quelle que soit sa forme le placement de l'enfant ne pourra être 
envisagé comme une mesure therapeutique que si certaines conditions 
sont respectées. Tout d'abord, nous l'avons déjii precise, s'il est parfois 
indispensable il doit demeurer une mesure exceptionnelle. Ensuite il ne 
doit pas être vecu comme une sanction ni par les auteurs de mauvais 
traitements ni par les victimes. Avant la décision, une préparation psy- 
chologique de l'enfant, et de sa famille est nkessaire. Le placemet~t 
auprès d'un membre de la famille devrait être privilégie dam la mesure 
du possible. 

La restitution de l'enfant à ses parents doit restes l'objectif essenn- 
tiel. C'est pourquoi les relations avec Iles parents doivent être favorisées, 
pendant la durée du placement. 

En toute hypothèse le placement ne saurait porter atteints? ii l'auto- 
rit4 parentale qui se manifeste par un droit de visite et un droit de 
correspondance (66). 

- - - .  

comité de coordination de La pnttection judiciaire de t'enfance demaindsit I'appfication des 
recomndatiom de la commission Bfoch-biné. 

66. Seui le juge des enfants peut suspendre l'exercice de ces droits ou de l'un d'eux, ni I'in@&e de 
l'enfant l'exige (art. 375 C. civ.). 



Afin de respecter les droits d'autoritk parentale, les modalités de 
leur execution doivent être précisées dans le contrat &rit passe entre 
l'Aide sociale ii l'enfance et les pbre et mbre. Ces precisions figurent 
également dans le contrat de placement qui unit famille d'accueil et 
service de l'Aide sociale A l'enfance. Par exemple, seront mentionnés le 
montant de la participation financibre des parents aux depenses 
d'entretien de l'enfant, les sejours que l'enfant fera dans sa famille 
biologique. 

Pour faciliter l'exercice des droits dfautoritC parentale, les place- 
ments ne devraient pas être dloignes du domicile familial. De plus, une 
aide psychologique serait utile pour eviter que les parents n'abandonnent 
rapidement leur enfant. Ainsi le rapport Bianco-Lamy regrettait-il 
que les familles ne soient pas encouragées 2 recevoir chez elles le temps 
d'un week-end ou de petites vacances, leur enfant. 

La restitution de l'enfant doit être prdparee, ii cet effet une action 
éducative peut être mise en place parallelement dans la famille, ce qui va 
permettre de l'aider et en même temps de suivre son dvolution. 

Une question se pose lorsque l'enfant a et6 confie par le juge au 
service de l'aide sociale ii l'enfance en vue de son placement. Qui va 
mettre en place cette action éducative dans la famille ? Est-ce le juge ou 
l'aide sociale A l'enfance ? La loi refuse au juge des enfants ce pouvoir. 
Puisque l'art. 375-4 du C. civ. dans l'hypothèse où l'enfant est confié il 
l'aide sociale A l'enfance, écarte expressdment la possibilite pour le juge 
des enfants de designer u soit une personne qualifiée, soit un service 
d'observation, d'éducation ou de rkéducation en milieu ouvert B pour 
« apporter aide et conseil * 2 la famille. Il appartient donc A l'aide 
sociale A l'enfance de mettre en place cette action. 

Cette solution ne semble pas opportune. 

Outre le fait que trop souvent l'aide sociale tî l'enfance ne dispose 
pas du personnel necessaire pour assure cette AEMO et que celle-ci 
risque de rester lettre morte (681, il apparaît sur le plan du droit que c'est 
au juge des enfants A intervenir. 

67. Etude RCB 1979. Annexe 7, op. cit. 
68. J.C. Xuereb, L'Enfmr victime, op. cil., p. 39. 
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sont obligés d'intervenir, le pére frappait son enfant violement avec sa 
b4uiIle (71). 

Si le retour de l'enfant ne doit pas intervenir à n'importe quel 
moment il est important égafement que le placement ne dure pas des 
années. 

Le docteur Straus, dans son enquête02), rapporte que sur 16 cas 
&di& la durée du placement était en moyenne de 3 ans. Or souvent, 
les visites des parents deviennent de plus en plus rares et I'enfant est 
délaissé petit B petit. Dans ces conditions le retour au foyer familial 
risque de soulever de graves problémes pour l'enfant. 

Consciente de ce problème, la Cour de cassation exige que les refus 
de restitution d'un enfant place soient motivés. La décision ne doit pas 
de borner à énoncer i que l'intérêt du mineur est d'être maintenu dans 
son placement actuel (73) B. II convient que a les raisons de nature A justi- 
fier le maintien du placement antérieurement ordonn6 soient précisees B. 

Et le maintien du placement ne peut être decide que s'il est justifié par 
l'un des cas Iimitativement énumérés par l'art. 375 C. civ. (74). 

En cela on ne peut que louer le legislateur de 1986 qui, modifiant 
i'a. 375 C. civ., précise que le placement de l'enfant ne peut exc&er 2 
ans, sauf renouvellement motivt5.. Toutefois lorsque I'enfant est confit! 
a B un autre membre de la famille ou un tiers digne de confiance w ou 

à celui des pére et mére qui n'en avait pas la garde a, si la dur6e de la 
mesure doit être pr6cisk dans I'ordomance du juge, elle peut etre supé- 
rieure A deux ans (75). 

Les mesures d'assistance éducative ont pour r81e de faire évoluer 
les rapports parents-enfants de façon à supprimer les manifestations de 
mauvais traitements. 

71. Rapporte dans Le Dmmc des mfants moqrs,  op. cit., p. 242. 
72. Les Jeunes E#'ts vierimes dc mwvais mi&ments, op. cir., p. 350. 
73, Civ, 26 janvier 1972, C., Buff. i, no 26, p. 23 ; D. 72.553. note 3. Maseip. 

Par contre, loque  le juge des enfants rend une ordomnce de mainlevée de la mesure de pla- 
cement faisan2 droit b la demande de restitution des parents, Ia Cour de cassation n'exige pas 
une formufe pdcise des raisons qui mativent fa decision (Civ. 27 nov. 1973, R., Buil. 1, 
no 321, p. 285). 

74. Civ. 27 avril 1976, Bull. 1, no 139, p. 111,  DEF 76. 1. p. 86. Civ. 9 mars 1976, C., Bull. 1, 
no 97, p. 80. 

75. Circulaire du 14 mars 1986 du ministére de la Justice, ddji citde. 



Certes, si elles y tendent, elles n'y parviennent pas toujours et la 
récidive n'est pas rare. Nous pouvons avancer deux raisons à cela : le 
retard dans la mise en oeuvre des mesures et l'inadaptation de la mesure 
envisagée. 

En effet le stade de la prevention est souvent d6jà d6passé quand le 
signalement est transmis au juge des enfants. Les principales causes que 
nous avons déjà aelevees s o ~ t  %es htositations i~ saisir le juge et la 
tendance de I'administrathn B vouloir conserves %a mainmise sur Ba 
situation. 

En outre, les decisions prises, qu'il s'agisse dia choix de la mesure 
ou de la mainlevke de celle-ci, ne sont pas adaptées a la situation. Cela 
provient essentidlement d'une mauvaise r;omaissmce des cas de la part 
des magistraQ et des équipes de traavailleurs sociaux due ;nin manque de 
concertation, et I I'instabilit& du personnel (76). 

Sisa mt5comaissmce des situatiom, B'instabilit6 du persongel entra% 
rient des prises de position diRerentes et partant de Ià une discontinuit6 
dans les ddéCisions. On peut alors se demander ce que devient ici P'intér&t 
de l'enfant. 

Ainsi un enfant de 3 ans est battw par sa mkre, le juge des enfants 
confie l'enfant l'aide sociale tl l'enfance pour le temps n6cessaire à son 
hospitalisation et ordonne une enquete sociale. A la suite de celle-ci Pe 
juge donne mainlevée dan placement et institsie plne mesure d'AENO 
confiée il ses services. 

Le procureur interjette appel et requiert au maintien de la mesure 
de placement. « Attendu que C... a. 6t6 hospitalise au service de pédia- 
trie et que le certificat medical faisait ressortir des traces de violence 
caractérisées. Attendu que lors de l'enquête de police Ba nière a formel- 
lement reconnu qu'elle st6taik laissée allier à plusieurs reprises à porter 
des coups à son enfant ... qu'elle a pu recomaître gu'dle le frappait avec 
une sandale, parfois sur le sexe, lui arrachait les cheveux, le mordait.. . 

76. Aca;ieIlement, on peut denombreg 280 juges des enfanta répaflis dans 135 ~bunaux  gour 
enfants. Le5 jugera des enfants sont affectria dam feurs fonctions =ne limitation de du&, 
nombreux sont ceux qui riestent B peu P&B deux an5 et demi en gostci. (Iotervedion de 
RamS Dubreuil, magistrat B ta Direction de Ifn Protection judiciaire de in jeunesse, 3ourn6e de 
forniion des Comités Alexis Danan pour la protection de l'enfance, 16 man, 1991 .) 



Attendu que c'est 2 la suite de trop grandes violences, que l'enfant a été 
hospitalisé et que la procédure tendant au placement de C... a été 
ouverte. .. Attendu que pour ordonner la mainlevée de cette mesure le 
juge des enfants soulignait qu'après consultation des differents services 
sociaux il lui apparaissait que les époux étaient en mesure de reprendre 
en charge leur enfant. Attendu cependant que les rapports du docteur B. 
dkigné par le juge d'instruction, et de la DDASS permettent d'observer 
que l'enfant, après une periode d'abattement psychique inquiétant, 
semble s'épanouir en milieu hospitalier ... Attendu qu'il convient en 
conséquence de réformer la décision dont appel, de confier la garde de 
C... a la DDASS ... m. P 

Dans cette querelie d'opinions I'interêt de I'enfant passe au second 
plan. 

Les mesures d'assistance éducative tendent a rétablir les relations 
parents-enfants de façon assurer la securitd durable de l'enfant. Si elles 
n'y parviennent pas ou bien s'il apparaît d& que la situation est connue, 
en raison de la nature des mauvais traitements, de la personnalité des 
auteurs, qu'une rupture definitive des liens est nécessaire, la réponse est 
donnée par la déchéance de l'autorité parentale. 

SECTION II : LA DECHEANCE DE L'AUTORITE PARENTALE 

La loi du 24 juillet 1889 08)  faisait de la déchéance une sanction, 
automatique dans certains cas énuméri's par Ia loi, et portant sur tous les 
attributs de la puissance paternelle. Une loi du 15 novembre 1921 avait 
assoupli la mesure en prévoyant une décheance partielle, facultative, 
soumise l'appréciation préaiable du juge. 

Depuis la reforme opérée par la Ioi du 4 juin 1970 la décheânce de 
l'autorité parentale est une mesure de protection, toujours facultative 
pour le juge. Elle peut être prononcée soit par une juridiction pénale, à 

77. Toulouse, 18 mai 1983, inbdit. 
78. Art. 1 et 2 de la loi du 24 juillet 1889 sur la protection des enfants maltraités ou moralement 

abandom& @, 1890. 4. 15). 



l'occasion d'une condamnation pénale, soit par une juridiction civile en 
dehors de toute condamnation. 

1. Les cas de d8chéanc.e 

La déchéance peut être prononcée par une juridiction pénale. 11 en 
est ainsi lorsque les parents maltraitants sont condam& a pour crime ou 
delit commis sur la personne de leur enfant P. Ils peuvent €!tre dkhus de 
l'autoritt! parentale par une disposition expresse du jugement pdnal (art. 
378 C. civ.). 

Outre l'intéret d'une meilleure administration de la justice, une telle 
mesure présente l'avantage d'accroître la protection de l'enfant victime. 
Etle permet d'assurer l'avenir de l'enfant dans des hypothèses où les 
relations parents-enfants n'ont aucune chance de se retablir, la condam- 
nation pénale des parents n'ayant pas pour effet d'améliorer Ie sort de la 
victime C79). 

La déchéance peut être prononcée par une juridiction civile, dans, 
deux hypothbses. 

A, Article 378-1 &&a 1 du Code civil 

u Peuvent etre déchus de l'autoritt! parentaie. .. les pbre et m6re qui 
soit par des mauvais traitements.. . soit par un defaut de soins.. . mettent 
manifestement en danger la sdcurité, ta sant6.. . de l'enfant B. 

Pour la Cour de cassation la multiplicitt! des lésions constattles sur 
un enfant suffit etablir de la part des parents un défaut de soins 
mettant la santé et la sécurittl de l'enfant en danger (80). 

a Attendu que la juridiction de second, degrt! relbve que l'enfant 
"avait eté victime de brutalités rt5p&t&s, les fractures t!tant d'fige difftl- 
rent", et que, même si l'on devait suivre les explications des parents, 

79. Cf. sur ce point, infrn, p. 129. 
80.Civ.31 mars1981,BUII.I,n0 t09.p.91. 



selon lesquelles les lkions constatées &aient d'origine accidentelle, il 
rbulte de Ieur multiplicité que le comportement desdits parents révkle- 
rait "un défaut de soins mettant manifestement en danger la securite et lia 
santé de leur enfant" ; qu'ainsi, Ies juges du fond ont constaté la reunio~n 
en l'espbce, des conditions d'application de l'article 378-1 du Codie 
civil P, 

Les pouvoirs d'intervention du tribunal sont ici trb étendus. En 
effet, srappuyant sur l'art. 378-1. C. civ., la juridiction civile pourra 
prononcer la déchéance alors que le juge répressif, lors de Ia condamna- 
tion des auteurs de mauvais traitements, ne l'avait pas fait. 

Par exemple une condamnation pour violences enfants de moins 
de 15 ans pourra fonder une déchtkce pour mauvais traitements » 

mettant manifestement en danger la sécuritb et la sant6 de Iknfant. 

u Attendu que le tribunal correctionnel a condamné chacun des 
concubins ii la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et à 
1 000 F. d'amende, du chef de violences enfants de moins de 15 ans, 
sans faire usage de la faculté qui lui etait offerte par l'art. 378 C. civ. ; 
que, saisi par une requête du procureur de la République., , le TG1 après 
avoir relevé que d'après le médecin expert commis au cours de l'infor- 
mation pgnale, I'enfant présentait de nombreuses lésions et notamment 
une fracture du crhe,  un arrachement de l'extrdmité inférieure du femur 
droit, ainsi que des brûlures au second degr6 a, sur Ie fondement de 
l'art. 318-1 al. 1 C. civ., déchu C. et D. de Ieur autorité parentale (81), w 

Le juge civil peut se fonder sur l'expertise demandée au cours de 
l'information phale, pour relever que I'enfant prkentait u de 
nombreuses lésions » et notamment u une fracture du crâne, un arrache- 
ment de l'extrémite inferieure du f h u r  droit et des brûlures au second 
degré ., et prononcer la déchbce  sur Ie fondement de l'art. 378-1 al, 1 
C. ctv. 

81. Civ. 3% mars 1981, précite. 

108 



B. Arh'ele 378-1 alinéa 2 du Code civif 

Peuvent 8tre déchus, quand une mesure d'assistance éducative 
avait étt' prise & I't'gard de I'enfant, les père et mère qui, pendant plus 
de deux ans, se sont volontairement abstenus d'exercer :s leurs droits et 
leurs devoirs. 

Cette disposition intéresse particulikrement les parents dknfants 
placés qui, pendant plus de deux ans, se sont abstenus d'exercer leur 
droit de visite et de corr~spondance e2). 

La difficult6 dans de telles hypothèses est que souvent les parents se 
mmifstent Gpisodiquement, rendant toute décision de dt'chtsance impos- 
sible, ce qui a pour effet de maintenir l'enfant dans une situation de rejet 
et ce qui rend de toute façon son retour au foyer familial très problema- 
tique. 

L'action en dkhéance est portée devant le TG1 par le ministère 
public, par un membre de Ia famille ou par le tuteur de l'enfant. 

La déchbce peut &e totale, et porter sur tous les artributs de 
l'autorité parentale, ou partietle, dans ce cas le jugement u se borne & 
prononcer un retrait partiel des droits, limité aux attributs qu'il spclci- 
fie :s (art. 379-1 C. civ.), Par exemple, le tribunal peut supprimer tes 
droit et devoir de garde tout en laissant un droit de visite qu'if pourra 
aménager. 

II est bien évident qu'une telle mesure ne peut viser que les pkre et 
mkre, auteurs de mauvais traitements, puisque eux seuls exercent I'auto- 
rit6 parentaIe. Le concubin, le second conjoint, Ie gardien, le tuteur 
êchappent 8 cette mesure, 

Le jugement de déchhce peut &e rendu à l'encontre d'un seul 
parent, l'autorité parentale est aiors dévolue en entier 8 l'autre, Dans 
une telle hypothbe iI se peut que Ia cohabitation de l'enfant maftraite 
avec le parent dechu soit source de danger, le tribunal pourra alors (art. 
380 C, civ.) confier l'enfant soit & la garde d'un tiers charge de requt'rir 

82. Nous pouvons rapprocher cette disposition de l'art. 350 C. civ. qui permet au TG1 de décfarer 
un enfant placé, judiciairement abandon&, ionque les parents a se sont nranifeament désin* 
r p d s  * de fui depuis plus d'un an. Le tribunal délègue alors tes droits d'autoritc parentale B 
l'aide sociale B i'enfance. En pareil cas la Cour de cassation eeiime qu'une leare isoiét n'est 
pas suffisante pour faire obmcle B ia ddcraration d'abandon (Civ. 12 janvier 1983, C., &di. 1). 



l'organisation de la tutelle, soit à l'aide sociale ii l'enfance où il sera 
immatriculé comme pupille de 1'Etat (art. 61 5' C. fam. aide soc.) et 
pourra de ce fait être place en vue de l'adoption (art. 347 C. civ.). 

11 en est de même lorsque la déchéance de l'autoritd parentale est 
prononcée h 1'6gard du pkre et de la mkre. 

Les parents ont la possibilith, un an après la décision, d'obtenir du 
tribunal, en justifiant de circonstances nouvelles, la restitution totale ou 
partielle de leurs fonctions. En cas de refus, la demande peut être 
renouvelee dfannt?e en année. Mais quand l'enfant est place en vue 
d'adoption, ce placement fait obstacle ii toute restitution de l'enfant sa 
famille d'origine (art. 381 C. civ.). 

II. Nature des mesures 

Depuis 1970, la ddcheance est considerée comme une mesure de 
protection pour l'enfant puisqu'elle a pour but de retirer l'exercice de 
l'autorite parentale aux pkre et mkre et de rendre I'enfant adoptable. 

Independante de toute idee de sanction, la decheance peut par 
consequent être prononcee contre des parents qui n'ont pas maltraite 
leur enfant intentionnellement. 

La Cour de cassation a eu rbcemment le preciser dans un arrêt du 
14 avril 1982 (83). La mkre, auteur de sbvices sur son enfant, n'avait pas 
et6 condamnee pénalement, elle avait et6 relaxée pour cause de démence 
au moment des faits. Les juges civils l'ayant dechue de ses droits 
d'autorite parentale, elle s'etait pourvue en cassation au motif qu'elle ne 
pouvait * être sanctionnée pour des faits dont elle avait et6 reconnue 
irresponsable m. 

La Cour de cassation rejette le pourvoi, e attendu que la Cour 
d'appel enonce, bon droit, par adoption des motifs des premiers juges, 
que la decheance prononcee 116gard des époux V..., en application de 
l'art. 378-1 C. civ. "ne constituait pas une sadction mais une mesure de 

83. Civ. 14 avril 1982, Bull. 1, no 125, p. 110. 



protection" vis-à-vis d'un enfant soumis, par une mbre démente et dan- 
gereuse, & de mauvais traitements, qui ont abouti & faire de lui un 
infirme W .  Elle laissait l'enfant durant des heures exposé au froid & la 
porte des caf& oh elle s'enivrait ; l'enfant est atteint de morsures, de 
gelures et a dQ etre ampute de plusieurs doigts de la main et du pied. 

Cependant il ne s'agira d'une vdritable protection que si I'enfant 
retrouve un foyer où il pourra s'épanouir, mais ce ne sera pas le cas si 
I'enfmt, i m a @ i u l &  comme pupille de I'Etat, est transféré de famille 
d'accueil en famille d'accueil e4). 

D'autre part, il importe que la decision soit prise suffisamment t6t 
pour kiter que I'enfant ne soit maintenu dans un placement, & demi 
abandonné, dans une constante insdcurité, 

Mdheureusement, dam la pratique, la bnitalité de la mesure fait 
hésiter les juges à y recourir. Ainsi en 1978, 436 décisions ont été pro- 
noncées par les juridictions civiles en application de l'art. 378-1, 649 en 
1984 et 510 en 1987. Les juridictions pénaies quant & elles n'ont 
rencontré la déchéance de l'autorité patentale que dans un cas en 1979 et 
dans 6 cas en 1980 (853. 

La décision de déchéance prise assez t6t, pour un enfant très jeune, 
peut déboucher sur une adoption et donne ainsi & l'enfant une chance de 
refaire sa vie. 

11 est évident que l'adoption wnstitue une solution, dans certains 
cas, au problbme des enfants maltrait&, solution qu'il serait intéressa 
de développes. Une recherche entreprise par un groupe de médecins de 
Nancy a permis de dégager que sur 70 enfants maltraitéss, 22 enfants 
ggés en moyenne de 2 ans et demi avaient pu être adoptés. L'étude de 
ces enfants quelques années aprh permet de constater que maigre les 
difficult& d'adaptation parfois considérables, l'intégration à la familIe 
est très satisfaisante (86). 

Pan la prévention, l'assistance Mucative, la déchéance de l'autorité 
parentale le législateur a entendu assurer la protection des victimes de 

84. Circulaire no 80-259 du 1 O décembre 1980 relative B t'adoption. 
85. h u a i r e  statistique de la justice 1988. 
86. M. Pierson, G. Deschamps, et A.M. Riedinger, a l'adoption : une des solutions B proposer 

pour les enfants objets de sévices *, Sauvegarde de l'enfance, juin-septembre 1978, p. 387. 



mauvais traitements, cependant il est des situations où les mauvais trai- 
tements infligés aux enfants atteignent un tel degré de gravit6 que leurs 
auteurs doivent être sanctionnés. 



Troisième partie 

LA REPRESSION 
DES 

MAUVAIS TRAITEMENTS 





Les incriminations du droit commun relatives aux atteintes volon- 
taires à l'int6grite physique des personnes ont été jugées inadaptées 
lorsque les victimes de mauvais traitements sont des enfants. 

Les mauvais .traitements enfant sont incriminés par trois sdries de 
textes, 

L'incraination de base est celle de l'art. 312. C. pen. Le texte 
sanctionne quiconque aura, volontairement, port6 des coups à un 
enfant âgé de moins de 15 ans ($3, ou aura commis à son encontre des 
violences ou voies de fait, à l'exclusion des violences lt?g&res B. le texte 
vise aussi la privation de soins et didimen& (chapitre 1). 

Dans le cas particulier des agressions sexuelles, les art. 331 à 333 
C, pen. organisent un syst&me spécifique d'incrimination lorsque la 
victime est mineure (chapitre 2). 

Enfin, dans un ordre d'idée diE&ent, lorsque les mauvais traite- 
men@ ont et& perpetrh par des parents, titulaires de isautorit& pwentale, 
la loi incrimine à ce titre la violation des obligations de i'autorité 
parentaie (délit d-mdon moral d'enfant : art. 357-1 3' C. pen.) 
(chapi&e 3). 

Aprb avoir étudie successivement ces trois incriminations, l'on 
pourra s'interroger sur l'opportunité de la répression et sur la nécessite 
d'une politique de prgvention (chapitre 4). 

1. L'avant-projet du Code pt?d abaisse B 13 tins l'ttge de ta victime. 
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Le Code pénal de 1810 ne compodt aucune disposition particu- 
Iikre concernant Ies violences sur des enfants. Au cas de mauvais traite- 
ments ii enfan&+ c'&ait le droit commun des mups et blessures qui 
s'appliquait. Ces dispositions manquaient de severité. Il etait en effet 
diricife d'appliquer les circonstances aggravantes de l'art. 309 C, pen. 
X i  fatlait que les violences eussent causé à I'enfant une infimite permak 
nente ou occasionné sa mort, conditions qui, en fait mmquaient souvent. 
On ne pouvait appliquer que l'art. 3 11 C. Pen. dont ni le maximum, ni 
le minimum ne paraissaient en rapport av& la crimindité du coupable et 
la gravité de son acte CI) ., 

En outre, le defaut de soins et la privation dWiments sans 
violences, simples omissions, ne tombaient pas sous fe coup des art, 309 
et 311 C. Pen. 

C'est pourquoi fa loi du 19 avril 1898 @) erigea en délit spécid le 
fait d'avoir volontairement blesse un enfant de moins de 15 ans, de lui 
avoir porté des coups, de l'avoir volontairement privé des aliments et 
des soins n4cessaires. La loi prdvoyait une aggravation de la peine 
lorsque le délit etait commis par un ascendant legitime, naturel ou adop- 
tif ou par toute autre personne ayant autorité sur l'enfant ou ayant sa 

1. E. Garçon, Codepénai annoté, t. 2, art. 312, no 22. 
2. KI des 19-21 avril 1898 sur la gpression des violences, voies de fait, actes de ciuauté et 

attentats commis envers les enfante p. 1898.4.41). 



garde. Lorsque les sevices avaient et6 habituellement pratiqués avec 
intention de donner la mort, la peine de mort etait encourue. 

L'application de la loi de 1898 ne devait cependant pas enrayer les 
mauvais traitements, et l'opinion publique etait favorable à une aggra- 
vation des sanctions. Plusieurs propositions de lois avaient et6 deposees 
au Parlement en ce sens. La loi du 13 avril 1954 concretisa ces 
souhaits en modifiant les dispositions de l'art. 312 C. Pen. (4). Les 
peines prdvues furent augmentées et deux alinéas nouveaux furent ajou- 
tes prbvoyant la peine de mort, dès lors que les mauvais traitements 
avaient et6 pratiques avec l'intention de provoquer la mort (art. 312 
alinka IO), independamment de tout element d'habitude ; et lorsque, 
même sans intention de donner la mort, les mauvais traitements habi- 
tuels avaient entraîne le dCcès de l'enfant (art. 312 alinéa 11). Le legis- 
lateur considerait le crime occasionnel accompagne de l'intention de 
donner la mort comme Bquivalent au crime habituel commis sans cette 
intention. 

La loi de 1954 s'averait ainsi u une arme » efficace pour les tribu- 
naux qui n'avaient pas à rechercher la preuve, souvent difficile, de l'in- 
tention precise de donner la mort à I'enfant. La seule difficult6 tenait & 
la preuve du lien de causalité entre les sevices et la mort de l'enfant (3. 

Cependant le ldgislateur de 1954 n'avait pas visé à l'art. 312 C. 
Pen. les simples violences et voies de fait exercees sur un enfant, elles 
continuaient par consequent relever du droit commun (@. Ce fut l'or- 
donnance du 23 decembre 1958 qui assimila expressement aux coups 
et blessures a toute autre violence ou voie de fait, à l'exclusion des 
violences leghres m. 

3. Loi no 5 4 4 1  du 13 avril 1954 relative à la dpression des delits et crimes commis contre les 
enfants @. 1954. 4. 169). 

4. 1. Brouchot, u La loi du 13 avril 1954 relative à la répression des crimes et delits contre les 
enfants m, Rev. science crim., 1955, p. 1. 

5. J. Larguier, Rigueur phale et protection de l'enfmce (à propos de la loi du 13 avril 1954, 
relative à la &pression des crimes et délits commis contre les enfants) D. 1955. 43. 

6. Crim. 16 f6vrier 1938, G.P. 1938. 1. 750, Rev. science crim. 1938. 494, obs. Hugueney : 
application de l'art. 309 C. Pen. à des violences et voies de fait exerc6es sur un enfant, il avait 
eté deshabille de force et enduit de cambouis. 

7. Ordonnance no 58-1298 du 23 decembre 1958 modifiant notamment cemins aaicles du Code 
penal 0. 1959. 4. 114). 



Plus récemment la loi du 2 fdvrier 1981 (8) a modifie Zn nouveau 
l'art. 312 C. Pen. en sanctionnant plus sévhrement les auteurs de sdvices 
ou privations lorsqu'il s'agit des parents de l'enfant ou des personnes 
qui en ont la charge ou i'autorité @). 

Nous titudierons successivement 1 s  déments constirutifs du délit 
(Section I), les peines encoumes (Section If}, et la mise en oeuvre des 
poursuit-, (Seetion III}. 

SECTION 1 : Lm ELEMENTS CONSTXTWl'IFS DU DELIT 

L'art. 312 C. pen. incrimine des agissements positifs : coups, 
violences, voies de fait ; ainsi que des agissements nrfgatifs : privations 
d'aliments et de soins lorsquiils sont a imputables aux père et mére 
légitimes, naturels ou adoptifs ou à toutes personnes ayant autorité sur 
t'enfant ou chargées de sa garde ($0) B. 

Nous ne reviendrons pas sur la définition de ces termes (11) qui du 
fait meme de leur gdndralitt? visent toutes les manifestations de mauvais 
traitements, qu'il s'agisse de violences physiques ou morales, d'agisse- 
ments positifs ou d'abstentions. Seules Ies vlofences Idgkres sont expres- 
sément exclues de l'incrimination, le légidateur recomaissant par i& un 
droit de: correction aux parents ou gardiens de l'enfant ('2). 

8. Loi nu 81-82 du 2 février 1981 renforçant Ia dcuriti? et protégeant la Iibeitk des personnes, 
précitee. 

9. Depuis la loi du 2 février 1981, l'art. 312 C, Pen. est exclusivement camcr4 aux violences et 
ptivetians de soins B enfants. 

IO. Le loi du 2 févzier 1981 a ajoute cette précision en ce qui corseme ta privation de soins et 
d'aliments, se rapprochant ainsi du courant dochkd qui estimait que Pinfraction d'omission 
dlafimen@ ou de soins ne saurait être reprochée B une pemnne qui me serait tenue d'aucun 
devoir envers I'enfant. 

11. Voirsupra p. 21. 
12, Ordonnance no 58-1298 du 23 décembre f 958. Voir sur ce point supra p. 25. 



Seront donc sanctionnés les agissements qui revêtent un certain 
degr4 de gravité. Cette notion est alors laissée l'appréciation des 
tribunaux (13). 

Encore faut-il pour que le délit de I'art. 312 C. pen. soit constitué 
que les agissements incriminés soient infligés a des mineurs de moins de 
15 ans, l'âge de la victime est un élément constitutif du délit (14), 

II. Eldment intentionnel 

Les u coups n, u violences w ,  ou u voies de fait n doivent être ac- 
complis u volontairement n precise le texte. Bien que le terme ne soit 
pas expressement repris propos des a privations de soins et 
d'aliments w l'intention est également requise. La Chambre criminelle a 
eu l'occasion de le preciser dans un arrêt du 11 mars 1975, les parents 
se rendent coupables de l'infraction de privation de soins enfants 
qu'autant qu'il y a eu de leur part u conscience, connaissance et prévi- 
sion qu'il en résulterait un mai pour l'enfant ». 

Ainsi lorsque les privations de soins et d'aliments ont pour cause la 
misère des parents, le délit de l'art. 312 C. Pen. n'est pas constitu6. De 
même un tribunal correctionnel a jugé que i'élement intentionnel faisait 
defaut, lorsque des parents, poursuivis pour privation de soins, s'&aient 
abstenus en raison de leurs croyances religieuses de faire appeler un 
maecin pour soigner leur fils (16). 

13. Crim. 25 juillet 1935, D.H. 1935, p. 510 ; Crim. 8 novembre 1960, Bull. no 507. 
Dans sa rédaction initiale l'ait. 312 C. pen. incriminait les privations d'aliments et de soins 
lorsqu'elles ékient de nature u B compromettre la ganté. de l'enfant. Cette exigence ne figure 
plus dans le nouvel art. 312 (ddaction de 1981). Certes les poursuites pénales ne seront enga- 
gées que si l'altération de la santé de l'enfant est suffisamment grave mais r il ne sera peut-être 
plus aussi nécessaire de constater une altération importante de la santé de la victime * (Merle et 
Vitu, op. cft., no 2136). 

14. Crim. 24 mars 1958, Bull. 287. Nous avons déjti souligné la fréquence des mauvais traitements 
sur les enfants en bas-âge. 

15. Crim. 11 man 1975, Gaz. Pal. 1975. 11. 507, Rev. science cnm. 1976. 423, obs. 0, 
Levasseut. 

16. Trib. con. Dunkerque 30 octobre 1953, D. 1954. 270. L'enfant figé de 9 ans est décédb, les 
parents membres d'une secte religieuse croyaient qu'avec des prières son état serait amélioré. 
Cf. aussi trib. con. Gap 6 janvier 1954, D. 1954. 271 et Grenoble 9 avril 1954, D. 1954. 
375. 



La preuve de l'intention ne sera pas toujours facile B établir. II est 
rare que les auteurs de coups et violences reconnaissent les avoir exer- 
cés de propos délib6r6, ils expliquent les ecchymoses, Ies fractures par 
la maiadresse de l'enfant ou font état de chutes accidentells. On 
pourrait alors reiever à I'encontrg: de tels parents une faute dYmpr6vo- 
ymce et voir dans ces attitudes un Bol 4venRteil. 

De meme en ce qui concerne Ies privations de soins et d'diments il 
est souvent discale de faire la distinction entre Ibbstention vofon~ire et 
il'inconscience de Ia pari, des parents ou gasdiens. 

Par exemple une mbre qui, sans réagir, laisse soaa enfant se brûler 
avec une bouteille d'acideclq, de même une mkre qui passe ses journées 

lire des illustrés négligeant f 'hygibne des enfants et de la maison ("1. 

Le do1 éventuel n'est pas pris en considération par l'm. 312 C. 
pen. et en l'absence d'une disposition expresse l'auteur des blessures ou 
atteintes à fa sant6 d'un enfant gui fait preuve d'impr6voyance ou d'im- 
prudence ne peut etre santctiom~ par l'art. 312 C. Pen. 

En pareilles hqrpothbses, les tribunaux font appel des incrimina- 
tions subsidiaires. Peuvent tltre retenus l'homicide ou 1 s  coups et 
blessures par imprudence (art, 319, 320 et R 40 4' C. pen.} (191. De 
même l'art. 63 al. 2 C, pen. qui santctiome le refus de porter secours est 
utilisé par les tribunaux 0, 

Pi est &vident que dans I'hypothése où les mauvais traitements sont 
l'oeuvre de parents ou gardiens déments ou lorsqu'il est prouvé qu'ils 
ont ét& infiigt5s sous l'empire de la dtsraence, I'art. 64 C. pen. empkhe 
aiors de condamner les auteurs, En pareil cm seules des mesures de 
protection pourront %tre prises, telles que des mesures d'assistance Mu- 
cative par le juge des enfants, ou %a décheance de I'autorité parentde 
prononcée par le TG%. 

Ainsi un enfant est lhospitdis6, atteint d'hdmorragie méningee, de 
morsures et de gelures, il est ampute de plusieurs doigts de la main et 
du pied, IYnformation pénale ouveae wntre la mare dla chef de 

17. P. Smus, Les Jeunes Enfm~s vic8imes de rn~uvais tmiIromelitS, op. cit., p. 84. 
18. Civ. 29 juin 1964, prbcité. 
19, Trib. corr. Runiterque 30 ociobre i953, pdcité. 
20. Trib. con, Gap 6 janvier 1954, précit4 (confid par Grenoble 9 avril 1954, précitê). 



violences à enfants a kt6 cl6turée par une ordonnance de non-lieu pour 
cause de démence au moment des faits ol). 

L'dément intentionnel ou do1 génkral est necessaire mais suffisant, 
l'art. 312 C. Pen. n'exige pas en effet que l'auteur des mauvais traite- 
ments ait recherche un r&ultat particulier (z2). La loi tient compte 
cependant de ce résultat pour reprimer le coupable. 

SECTION II : LES PEINES E N C O m W  

Alors qu'en droit m m u n  Ies coups et blessures peuvent être 
considér& comme une contravention s'il n'en résulte qu'une incapacité 
de travail inférieure huit jours, le législateur a voulu réprimer Ies 
sevices et privations enfants de moins de 15 ans beaucoup plus sévb- 
rement puisque compte tenu de la duree minimale de l'emprisonnement, 
l'infraction sera toujours un délit. 

Le dêlit de sévices ou privations enfants de moins de 25 ans est 
puni, depuis la loi du 2 février 1981, de trois mois Zi trois ans d'empri- 
sonnement et de 500 20 000 F d'amende si l'incapacité totale qui en 
résulte n'est pas supkrieure à huit jours, et ce, quel que soit l'auteur de 
1 'acte. 

L'art. 312 C. pen. prévoit un certain nombre de circonstances ag- 
gravantes tenant a la gravité de l'atteinte, a la qualité de l'auteur et au 
caractbre habituel des violences ou des privations. 

Nous devons distinguer les sanctions contre les parents, les 
gardiens ou les personnes ayant autorité sur l'enfant, d'une part, et les 
sanctions lorsque les violences ou privations ont un caractbre habituel, 
d'autre part. 

21. Civ. 14 avril 1982, Bull. 1, na 125, p. 110. 
22. L'alinéa 10 de I"art. 312, rédaction de 1954, exigeait un do1 sp6cia1, puisqu'il incriminait ies 

auteurs de violences et privations qui avaient agi dans l'intention de donner la mort B la 
victime, la sanction était alors la peine de mort. Mais le texte actuel ne reprend pas cem 
incrimination, si les parents ont voulu la mort de l'enfant ils seront punis selon le droit 
commun des art. 295 et S. C. pen. 



I. Sanctions contre les parents, gardia ou personnes ayant autorite 
sua l'enfant 

La quidité de père, mkre, personne ayant autorité sur B'enfmt ou en 
ayant la garde comtitue une circommce aggravante du delit de coups, 
violences et voies de fait (art. 312 d. 2 C, pen.) et un élément cronstitu- 
tif diP delit de privatim de soins et d'diments (art. 382 ai. 3 C. pen.). 
Les sanctions sont les m&mes. torsque les auteurs des violences ou pri- 
vations sont u les pare et mère I6gitimes, naturels ou adoptifs, ou les 
persornes ayant autorité sur B'enfmt ou chargh de sa garde », la peine: 
de prison passe de deux à dix am, si Iiincapack6 rbultant des violences 
ou privations est sup6rieure ai huit jours @). 

Si l'enfant a subi u une mutiiation, une amputation, lira privation de 
l'usage d'un membre, la cgcit6, la perte d'un oeil, d'autra infirmitb 
pemanentes ou Ira mort non htentionnelle P, la sanction prévue est la 
r&Iusion criminelfe ai perpetuité (24). 

La circonstance tenant & I'autorite du coupable sur la victime vise 
aussi bien les personnes qui ont une autorit6 de droit, tel le tuteur, que 
celles qui n'exercent sur l'enfant qu'une autorite de fait, pas exemple le 
second conjoint ou le concubin. 

Mais dors que l'autorité légale suffit It établir le lien d'autorite, en 
ce qui concerne I'autorit6 de fait .la Cham6re criminelle exige que soient 
précis& Iles éIdments de nature 2 fonder celle-ci, par exemple la cohabi- 
tation avec la victime m. La seule indication du concubinage n'est pas 
sufd"isme. Ainsi a le coupable de coups et blessures volontaires sur un 
enfmt de moins de 15 ans, vivant en çoncubinage avec la mère de celui- 
ci ne peut encourir l'aggravation prévue par le 8e alinda de I'arit. 312 C. 

23, lidi peine peut être amortie de la pdvation des droits mentionnés h l'art. 42 C. Pen. pour une 
du& de cinq ans au moins et de dix am au plus (ad. 312 al. 4 ê, gen.). b s  tdbumux 
peuvent dgalement joindre I'inkniiçtim de séjour (art. 315 C. pen.). 

24. S'il y a eu volonté de donner la moa ou prémNttation c'est le droit commun des art. 295,296, 
302 et 304 C. Pen. qui s'applique. 

25. Chm. 9 juin 1971, &il. 185, Rev. science crim. 1972, p. 390, obs. 6. Lsvaasear. 



Pen. en I'absence d'indication d'aucune circonstance de nature a etablir 
i'autoritt! qu'il exerçait sur la victime * 06). 

Les agissements incriminés peuvent être le fait des deux parents ou 
gardiens, ils sont alors coauteurs de l'infiaction. Mais les violences ou 
privations peuvent egaiement être infligées l'enfant par un seul des 
parents, le conjoint ou le concubin pouvant être complice. 

Conformément au droit commun le complice est puni de la même 
peine que l'auteur du délit (art. 59 C. pen.). Ainsi la mbre qui a parti- 
cipé en cornaissance de cause & des mauvais traitements et sévices infli- 
gés a l'enfant par le pkre encourt les mêmes peines que celui-ci 07). 

11 s'agit essentiellement d'une complicité par aide ou assistance (art. 
60 C .  pen.). Cependmt pour le f6gislateur phal  l'aide ou l'assistance 
doivent être positives, et lorsque le conjoint, le concubin assistent aux 
scbnes de violence ou de privations sans broncher, ils se rendent cou- 
pables du dtslit d'omission de porter secours (art. 63 al. 2 C. pen.) (28). 

XI, La circonstance légale aggravante tenant au caraet&re habituel 
des violences ou privations 

Lorsque les violences ou les privations ont et6 pratiquées de façon 
habituelle l'art. 312 al. 5 C. pen. aggrave les pendit&, sans distinguer 
d'aiIleurs selon la quatite de l'auteur de l'acte incrimine. 

La peine encourue passe de un an à cinq ans de prison et de 
2 000 F a 20 000 F d'amende lorsque l'incapacite rhultant des 
violences ou privations est inférieure a huit jours. Lorsque l'incapacité 
est supérieure a huit jours la peine est de quatre à dix ans de prison et 

26. Cnm. 29 juin 1976, Bull. no 233, Rev. acience crim. 1977, p. 93, obs. G. Levasseut, D. 
1976, I.R. 245. Voir aussi : Crim. 28 fdvrier 1956, Bull. no 201 ; Crim. 12 f6vner 1964, 
Bufl. no 49. 

27. Crim, 26 décembre 1961, Bull. no 558, D. 1962. Somire  47. 
28. L'art. 63 al. 2 C. Pen. est applicable également aux tiers, témoins directs ou indirects des 

scènes (ceux qui entendent les cria, les pleurs, ceux qui mievent des marques de violences sur 
un enfant) qui garderaient le silence et n'avertiraient pas les autorités. Encore faut-il qu'il soit 
prouvé qu'ils savaient que l'enfant &tait battu ou qu'il est démontré qu'ils ne pouvaient 
l'ignorer. 



de 10 ûûû F ii 100 000 F d'amende. S'il y a eu amputation, mutilation, 
infirnite permanente ou mort non intentionnelle, la reclusion criariinelle 

perpetuitt' est encouraie. 

SECTION 111 :: MISE EN DES BOmS$IITm 

L'action publique peut $Br@ mise en mouvement pw le ministkre 
public. Elle peut l'être aussi par ilsa victime qui peut se wnstiher pmie 
civile soit devat la juridiction d'instwction, l'action publique est dors 
mise en oeuvre par Is depût d'une plainte avec constitution de partie 
civile entre les mains du juge d'immction ; soit devant la juridiction de 
jugement, l'action publique est alors declench& par Pe biais Be la proce- 
dure de citation directe. Le 16gislateus a voulu permettre Zn fa victime 
d'obtenir la condamnation du coupable, en se substituant au ministbre 
public dians l'apprkiation de iItopporhinit6 des poursuites. 

Puisque la victime du d&it des coups a privations de soins & 
enfants est par hypothhe un mineur de moins de 15 ans, le reprkentant 
légal le I'enfmt victime peut se porter partie civile. 

hrsque les mauvais traitemen$ sont l'oeuvre d'un tiers, le repré- 
sentant legd de l'enfant n'hhitera pas se constituer partie civiIe. Mais 
notre propos n'est pas Ih et la simation est bien differente liorsque lies 
coups et privations sont Infligés sl l'enfant par l'un dm parents ou 1e 
concubin. 

En pareille hypothbe la constitution de partie civile pas te repre- 
sentant, I4gai de B'enfmt est assez rare, quand elfe intemient c'est 
souvent ii Ia suite de tensions entre 8 s  parents ou les wconcubiins et 
souvent gour des raisons &&mgèrs aux sevices (29). 

C'est pourquoi la loi du 10 juillet 6989 donne au mineur mdtraité 
par ses père et mere la possibifitd de faire condamner les auteurs de 
mauvais traitements. Le juge d5~rastmction saisi peut procaer i la dési- 

28. k. Mauche, r Le minisk&re public devant les sévices )b enfanta t ,  in L&S SPM'ces d rnfmrs, 
p. 76, Vrin 1979. 



gnation d'un tuteur ad hoc (30) pour exercer, s'il y a lieu, au nom de 
l'enfant, les droits reconnus à la partie civile (art. 87-1 C. proc. pen.). 
En cas de constitution de partie civile, le juge veillera faire désigner 
un avocat d'office au mineur, si celui-ci n'en choisit pas un lui-même. 
La désignation d'un tuteur ad hoc est également possible par la juridic- 
tion de jugement. 

Cette disposition marque une prise de conscience de la défense de 
I'enfant en justice et partant de ses droits personnels. Elle reste cepen- 
dant Iimitée, la désignation du tuteur ad hoc n'étant qu'une possibilité 
soumise a l'appréciation du juge. 

Le législateur du 2 février 1981, modifiant l'art. 2 C. pr. pen., 
permet & u toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq 
ans a la date des faits, se proposant par ses statuts, de défendre ou 
d'assister l'enfance martyrisée r d'exercer les droits reconnus la partie 
civile. 

Cependant les associations n'ont pas qualit6 pour se constituer 
partie civile et déclencher les poursuites. Elles ne peuvent que se joindre 
à l'action du ministère public ou de la partie lésde (art. 2-3 C. pr. pen.). 
Ne. réclamant qu'un ftanc symbolique de dommages et intéri'ts, il est 
dvident que le but des associations est essentidlement répressif. 

Nous pourrions alors nous interroger sur l'opportunité de la 
répression 01). 

30. Cette technique est d4jl utilisée dans le Code civil, B l'art. 317 (action en desaveu de paternité) 
et B l'art. 389-3 (lorsque les intéfita de l'administrateur légal sont en opposition avec ceux du 
mineur). C'est le juge des tuteiles qui désigne le tuleur ad hoc ou l'administrateur ad hoc. 

3 1 .  Voir iqfra, p. 129. 
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2") Les attentats ii la pudeur sur la personne d'un mineur de 15 
ans (3). Ils sont incrimin& en toute hypothbe, que le mineur ait ou non 
consenti et quel que soit l'auteur de l'acte (art. 331 C. pen.). Mais les 
peines encourues sont variables. 

L'attentat ii la pudeur commis ou tenté sans violence ni contrainte 
ni surprise est puni d'un emprisonnement de trois ii cinq ans et d'une 
amende de 6 000 F ?i 60 000 F ou de l'une de ces deux peines. 

L'attentat ii la pudeur commis ou tentt! avec violence, contrainte ou 
surprise est puni d'un emprisonnement de cinq ii dix ans et d'une 
amende de 12 000 F a 120 000 F ou de l'une de ces deux peines. 

Cette meme peine est encourue lorsque l'auteur de l'attentat sans 
violence est un ascendant ou une personne ayant autorite sur la victime. 

3") Les attentats ii la pudeur commis sur la personne d'un mineur 
de plus de 15 ans, ne sont incriminés que dans deux hypothkses (4) : 
- s'ils ont ét15 commis ou tentés avec violence, contrainte ou surprise 

(art. 333 C. pen.). Peu importe ici la qualit6 de l'auteur de l'acte. La 
peine encourue est de trois a cinq ans de prison etfou une amende de 
6 000 F 60 000 F. Mais la loi prévoit une circonstance Iégaie aggra- 
vànte tenant la qualité de l'auteur de l'acte. La peine encourue est de 
cinq dix ans de prison etfou une amende de 12 000 F ii 120 000 F 
lorsque l'auteur est un ascendant ou une personne ayant autoritt! sur le 
mineur (art. 333 ai. 2 C. pen.) ; 

- s'ils ont 4th commis ou tentés sans violence ni contrainte ni surprise, 
sur un mineur de plus de 15 ans, non 6mancip6 par le mariage, par un 
ascendant (art. 331-1 C. pen.). La peine encourue est de six mois ii 
trois ans de prison etlou une amende de 2 000 F a 20 000 F. Dans ce 
cas la loi présume que le mineur de 15 ans est capable de donner un 

viol commis a sous la menace d'une aime W ,  ou a par plusieurs auteurs ou complices W ,  ou 
u par une personne qui a abusé de l'autorité que lui contèrent ses fonctions W .  

3. La loi du 28 avril 1832 incriminait l'attentat à la pudeur sur un mineur de 11 ans. L'ordon- 
nance no 45-1456 du 2 juillet 1945 modifiant l'art. 331 C. Pen. fixa 31 15 ans l'âge de la 
victime 0. 1945. 4. 162). 

4. La loi no 82-683 du 4 nofit 1982 a abmg6 l'alinéa 2 de I'aiticle 331 du Code pénal qui incri- 
minait a tout acte impudique ou contre nature v commis avec un mineur du même sexe. 



consentement libre mais qu'il n'en est pas de même lorsque la sollici- 
tation lui vient d'un ascendant (5) (6). 

Dam ce systbme, la qualité d'ascendant ou la circonstance d'auto- 
rit4 ont une incidence variable. 

1, La qualit4 d'ascendant 

Lorsque la qualité d'ascendant, légitime, naturel ou adoptif, est un 
élément constitutif de l'infraction (attentat a la pudeur sans violence sur 
un mineur de plus de 15 ans) ou une circonstance ItSgaie aggravante 
(viol, attentat a ta pudeur sur un mineur de 15 ans, attentat h la pudeur 
avec violence sur un mineur de plus de 15 ans) les juges r4pressifs sont 
cumptSEents pour déteminer si l'auteur de l'acte incrimin4 est ou n'est 
pas un ascendant. 

Cette question posée au cours du proch pénal n'est pas une 
question préjudicielle m. Dkutre part ii s'agirait d'une question de fait 
relevant de I'apprkiation souveraine des juges du fond 

L'établissement légal de la filiation n'est pas nécessaire. C'est ainsi 
qu'a l'époque (g) oh la parenté naturelle n'&ait reconnue par la loi qu'en 
ligne directe au premier degré seulement (entre l'enfant et ses pbre et 
mbre exclusivement), la chambre criminelfe a approuvé 'fa condmation 
d'un grand-pbre naturel pour attenat 3 la pudeur commis sans violence 
sur la personne de sa petite fille ('O), 

5. Dans tous tes cas, ai i'attentat h la pudeur a 6tS pdcéd6 ou accompagrrt! de toitufes ou d'actes 
de barbarie son auteur relève de la Cour d'assises (art. 333-1 C. pen.) et encourt la dclusion 
criminelle B perpétuité. 

6. L'inceste oe fait pas l'objet en droit français d'une imnminstion sp4citique. L o q u e  le mineur 
a moins de 15 am t'inceste sera une circonstance aggravante de l'attentat h la pudeur violent 
ou non violent. Lorsque le mineur a plus de 15 ans, l'inceste est réprim6 pair l'art. 331-1. C. 
pen. 

7. Cnm. 12 mars 1925 S. 1926.1. 187 ; Crim. 22 novembre 1967, Bull, 299. 
8. Cnm. 20 janvier 195.5, D, 1955.256, obs. Hupeney ; Rev. science crim. 1955.82. 

Crim. 22 novembre 1967, Bull. 299. 
9. Depuis la loi du 3 janvier 1972, sur la filiation, il n'y a plus de restriction. 
10. crim. 20 janvier 1955 précité. 



A l'inverse, maigre une filiation légalement etablie il demeure cer- 
tainement possible l'accusé de se defendre en demontrant qu'il n'est 
pas, en fait, l'ascendant de la victime. 11 pourra demontrer, par 
exemple, que la reconnaissance d'enfant naturel qu'il a faite était men- 
songbre, ou bien qu'il n'est pas le véritable p2re malgré la pr&omption 
de patemitti qui pèse sur lui (1'). 

Il est vrai, qu'à supposer que cette preuve soit faite, savoir que Ie 
mari de la mère n'est pas le vQitabIe pbre, l'accusé n'echappera pas 
pour autant a l'appfication de la Ioi dans fa mesure où il pouvait avoir 
autorite sur la victime au moment des faits. 

fi, Circonshnce I6gale aggravante d'autorité 

La question de savoir si l'accus6 avait au moment des faits autorittl 
sur le mineur est une question de fait laissée 2 I'apprkiation des juges 
du fond. 

Il peut s'agir d'une autorite de droit ou d'une autorite de fait. Ainsi 
de nombreuses décisions ont eu l'occasion de considérer, dans les cas 
d'espèce qui leur étaient soumis, que le second mari et la mère cl2), que 
le concubin de la mixe (13) avaient une autorité de fait. Cependant pour 
la Cour de cassation u la qualit6 de concubin de la mère de la victime ne 
conere pas, h elle seule B cette autorite de fait, il est n6cessaire que 
soient précisées d'autres circonstances telle la cohabitation de l'accust! 
avec sa victime, de nature A etablir Ifautorité qu'il exerçait sur elle ("1 B. 

f 1. Dijon, 20 mars 1953, Gaz. Pal. 1953.1.382. 
12. Crim. 16 fkvrier 1837, Bull. no 51 ; Crim. 22 décembre 1892, D. 93. 1. 432; Crim, 19 

ddcembre 1967, Bull. 333, Rev. science crim. 1968,632, obs. 0. Levasseur. 
13, Crim. 10 juiifet 1952, D. 1952. 598 ; Crim. 14 octobre 1958, Buii. no 620 ; Crim, 29 juin 

1976, Bull. no 612, Rev. science crim. 1977,93, obs. G. Levasseur. 
14. Crim. 29 juin 1976, préch?. 



CHAPITRE In 

ABANDON MORAL DE L'ENFANT 

Cette incrimination fut creée par la loi du 23 juillet 1942 relative 
l'abandon de famille (l). Le texte reproduisait l'art. 2 6 O  de la loi du 24 
juillet 1889 sur la protection des enfants maltrait& ou mordement aban- 
dom&. 

ka loi de 1942 sanctionnait pendement des faits susceptibles d'en- 
traîner la déchéance de la puissance paternelle soit par le juge pt5nai, soit 
par le juge civil. Ce texte n'a été incius dans le Code pend (art. 357-1 
3" C. pen.) qu'en 1958 (2). 

L'art. 357-1 3" érige en ddlit le fait pour les pbre et mère de com- 
promettre gravement, a par de mauvais traitements, par des exemples 
pernicieux d'ivrognerie habituelle ou d'inconduite notoire, par un défaut 
de soins ou par un manque de direction nécessaire, soit fa santé, soit la 
skcuritk, soit la moraiite de leurs enfants ou d'un ou plusieurs de ces 
derniers W .  Ces faits sont dgaiernent susceptibles d'entraîner la 
decheance de l'autoritd parentale, prononcée soit par le juge civil (art. 
378-1 G. civ.) soit par le juge pénal (art. 378 C. civ.). Mais la mesure 
civile de decheance de l'autorité parentale et la sanction pénale sont in- 
dépendantes (3). 

1. Loi du 23 juillet 1942 reiative B I'abandon de famille (Et. A. 1942. E. 163). 
2. Ordonnance no 58-1298 du 23 decembre 1958 modifiant notamnt  certaines diapoaitions du 

Code p&naf, pdcit6e. 
3.  L'art. 357-1 3' C. pen. précise d'ailleurs : a que la dechéance de f'autoritk parentale mit ou 

non prononcee * B l'égard des pare et mbre. 



Ce texte sanctionne ainsi l'inexécution de certaines obligations de 
l'autorité parentale, la doctrine qualifie cette incrimination « d'abandon 
moral B d'enfants (4). 

Il convient d'étudier : les éléments constitutifs du delit, la répres- 
sion et les modalitds de la poursuite. 

1. Les éléments constitutifs du délit 

A. hkigence d'un lien de jüiation légalement etabli en.& l'auteur 
du delit et la victime. 

L'art. 357-1 C. pen. sanctionne la violation de certaines obligations 
de I'autorité parentale. L'auteur du déiit ne peut etre que le p8re ou la 
mbre, titulaires de I'autorité parentale, la victime, un enfant mineur dont 
la filiation est légalement établie. En effet à défaut d'établissement de la 
filiation il n'y aurait pas de tien d'autorité parentaie 

Il importe peu que la filiation légaiement établie soit légitime, 
adoptive, ou naturelle. Sans doute, Ia loi de 1942 sur l'abandon de 
famille ne visait-elle, en générai, que la filiation Iegitime et par exten- 
sion, la filiation adoptive. Mais dors que les deux délits d'abandon de 
famille prévus par les paragraphes 1 et 2 impliquent nécessairement une 
famille ldgitime (61, le paragraphe 3 ne fait aucune référence au mariage, 
le texte est au contraire genéral : u les pkre et mkre ... qui compromet- 
tent ... soit la santé, soit la sécurité, soit la moralité * de leurs enfants. 

4. M. Nast, Commmtain de la loi da 23 juillet 1942, D. 1943,1, p. 14. 
Mede et Vitu, Droit pénal spécial, no 2086 et ne 2143. 

5. Ce point a été critiqué. Bonnodot (La Parenré en droit pénal. Lille, p. 227 et S.) propose 
d'appliquer I'art. 357-1 aux phre et mhre, dbs Iors qu'ils exercent une puissance paternelle de 
fait v. L'auteur invoque les arguments suivants : l'art. 357-1 ne fait que reproduire I'art. 2 6' 
de la loi du 24 juillet 1889, or ces dispositions de la loi de 1889 étaient appliquées par la juris- 
prudence aux parents de fait qui exe~aient sur l'enfant une puissance paternelle de fait (ex : 
Paris, 19 novembn 1960, D. 1961, 550, note Ponsard). L'auteur considere en outre qu'if 
n'est pas juste de traiter moins Sevbrement le parent de fait qui n'a pas reconnu son enfant que 
celui qui a reconnu son enfant. On peul cependant hésiter B suivre cette opinion, la loi pinale 
étant d'inteqrétation restrictive. 

6. Le tene vise : r le père ou la mère de famille ... qui se soustrait B tout ou partie des obfiga- 
tions ... dsultant de l'autorité parentale r (art. 357-1 I o  C. pen.) ; * le mafi qui ... abandonne 
(art. 357-1 2" C. pen.). 



S'agissant de réprimer pénalement Ea violation de certaines des 
obligations de I'autorit6 parentale Qli faut considerer que les père et mère 
naturels, qui exercent sur leur enfant la même autorit6 parentale que 
celle que les père et mère exercent sur leur enfamt Begitime, sont vises 
par te texte m. 

Le texte incrimine a les mauvais traitements W ,  a les exemples per- 
nicieux d'ivrognerie habituelle ou d'inconduite notoire s, c~ le defaut de 
soins », le a manque de direction necessaire B, lorsque ces faits, ont 
compromis u la santé, Ica skcurit6, lia mordit6 s des enfants. 

Les actes incrimines sont si largement définis bar exempile : 
manque de direction necessaire) que Ba defirndtioai prdcise des termes de 
Ha loi et Ba question de savoir si Ba liste des actes est limitative ou non ne: 
prhente pas un interet pratique 6vident. 

Les résultats incrimines sont eux-mêmes Qh&s largement dt!firiils : 
avoir B( compromis la santé, la sécurPt6, la mordit6 W .  Sur ces point, Be 
juges du fond ont un pouvoir souverain d'appréciation extrêmement 
Barge. Ce pouvoir est toutefois limitb deux points de vue : 
- d'une part la chambre criminelle exige que les juridictions du fond 

précisent le terme de B'dternative legale qui a servi de base a Ira  
condamnation. Les juges du fond ne peuvent se contenter de reprendre 
ies termes de $a Bol en afirmant que le prgvenrn o a par de mauvais 
tsaitemento;. . . par des exemples pernicieux.. . compromis soit Ia santB, 
soit Ba skcuritk, soit la moralité des enfants (8) W .  

- d'autre part, les juges du fond doivent relever I'existence d'un lien de 
cause h effet entre lies actes reproches au prevenu @ar exemple : Be 
défaut de soins) et le résultat incrimine (par exemple : avoir compro- 
mis la sant6 de l'enfant). 

7. Voir dans ce sens : Crim. 16 janvier 1974, GBulI. 23, Om. Pal. 19'94. B. 2@?, Rev. ocience 
csim. 1974. 96, observations 6. Epvasseur, D. 1974, E.W., R. 41. E8 sur cet a& hfra, 
p. 1127. 

8. Crim. 6 mars 1956, Bull. 218. 



C'est ainsi que le tribunal correctionnel de Gap a relaxe des parents 
qui par conviction religieuse avaient refuse pour l'enfant le secours de la 
médecine. Au cas d'espkce le tribunal a considéré qu'il n'&ait pas 
demontre que la sant6 de l'enfant avait éte compromise par le défaut de 
soins (9). 

C. Elément intentionnel 

Bien que le texte ne l'indique pas expressément le délit d'abandon 
moral est certainement, comme les deux autres délits d'abandon de 
famille incriminés par l'art. 357-1 C. pen., un delit intentionnel. Il est 
necessaire que le prévenu ait commis volontairement les actes qui lui 
sont reprochés. 

En revanche, il n'est pas nécessaire qu'il les ait accomplis en vue 
d'obtenir le résultat incrimine par la loi (compromettre la santé, ou la 
moralité, ou la sBcurit6). En effet la loi n'exige pas une intention spe- 
ciale, un mobile dbterminé. Le do1 général est nécessaire mais suffisant. 
Il faut, mais il suffit, que le prevenu ait volontairement commis des 
actes reproches, alors qu'il pouvait savoir et qu'il devait savoir que ces 
faits étaient susceptibles de compromettre la moralite, la sant6 et la 
s6curit6 de l'enfant. 

II. La répression 

A. Les peines 

Les pkre et mkre qui ont commis le delit de l'art. 357-1 3" C. Pen. 
encourent trois mois 2i un an de prison et une amende de 300 6 000 F. 

9. Trib. corn. Gap, 6 janvier 1954, D. 1954. 271. 
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B. Les poursuides 

Les poursuites sont rares. Les tribunaux n'utilisent pas cette iincri- 
&nation parce que les agissements incrimines tombent dé.$ sous te coup 
de sanctions p6nales plus graves et surtout de 1%. 382 C e  Pen. 

Sans doute B'm. 357-1 peut être utilisé dans d a  cas 09 ll'aeé. 312 
ne pourrait pas l'être, B1 en est ainsi lorsque 1a victime est un mineur de 
plus de 15 ans (l'art. 357-1 ne w m p o m t  aucune pr6cision quant b 
l'2ge de ]La victime, trouverait B s'appliquer pour la tranche d'gge des 
mineurs de 15 B 88 m). Mais 12 encore il y a C O ~ ~ O P I H S  d'infraction 
avec fes a%. 309 B 3 1 1 C .  pen. qui punissent le délit de coups, violences 
et voies de fait de peines plus sév$ses que celles p réma  I'm, 357-1 
C. Pen, 

Cela explique sans doute 161 iraset4 des ppoursuites. 

La seule hsotKfeS~ OB le t a t e  e:;a gtb! appliqué est celui du parent qui 
confie son enfant ga unsi! autre pgrsome et néglige de wntrdler la hrlfanibre 
dont 1'enfmt est soigab!. Daras une des %ri% rares espèces soumises 2 Ha 
chmbre erimindle, il s'agissait du pèse waturd d'un enfant de 28 mois 
qui avait hissé eet enfant la chi%ag$: de sa coràc~abine, mer@ de l'enfant 
et $tait parti faire uw voyage mer une maîtresse. A son retour il fait 
hospitaliser l'enfant qui pahente des plaies, des traces de fracture. 

Attendu que pour d6claret le Bemmdeur coupable de défaut de soins i 
enfmt ayant gravement wmpromis la santé de celui-ci l 'met  attaque. .. 
constate que si Z. .. a fait hospitaliser sa fille ag6e de 28 mois, il est 
ncfmoins établi qu'8 cette date H'enfmt grbentait de nombreuses et 
graves &méfactions, des oedèmes et des plaies, ainsi que des traces 
anciennes de fractures des membrm supérieurs et & tibia gauche, 
consécutifs & des sévices e$ révélateurs d'un défaut de soins prolong4 ; 
que Ies juges du fond sel&vent en outre que si Z... avait abandome fe 
foyer de sa concubine depis  prbs d'un an lorsque cette hospitdisatiow 
est survenue, il n'avait cessé de conserver des contacts avec lia mère dg! 
l'enfant et était ainsi en mesure de veilles sur cette dernière ; qu'en 

IO. Ii y a en réafite ici concwra d'infraction et le droit proçemei retient en palierl cas la pIus haute 
qualificritian, c'est-&-dire celle de I'alt, 3 12 C. pen. 



l'état de ces constatations et knonciations, exemptes de contradictions la 
Cour d'appel a justifié sa décision ("1. » 

1 1 .  Cnm. 16 janvier 1974, pdcit6. mejet du pourvoi contre un arrêt de fa Cour d'appel de Nancy 
du 26 avril 1973, non publié). 
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Si l'on consid&re les agissemena commis par les auteurs de 
mauvais traitements Lt enfants, de ce point de vue de la gravité des actes 
et de la persomdit6 des délinquants, la r6pression est justifiée. Mais en 
l'espèce son opportunit6 n'est pas bvidettte dans la mesure oiz etle aura 
pour conséquence indirecte bien souvent d'aggraver ta situation de la 
victime (Section 1). 

IB ne faut pas voir dans la r4prssion.une solution au problkme des 
enfants maltraith, la seule solution rhide dans la prevention des 
mauvais traitements (Section II). Pr6vention qui pour être efficace passe 
par une qproche criminologique des parents ou gardiens maltraitants 
(Section Hi). 

SIECTION 1 : O P P O R m T E  DES SANCTIONS PENALES 

Dans la majorité des cas, c'est le procureur de la République qui 
apprdcie 110pportunit4 de Ia poursuite. S'if décide de goursuivre, il 
demande au juge d'instruction d'ouvrir une information, parfais même il 



estimera nécessaire de requerir un mandat de d@t en vue de la mise en 
détention provisoire de l'auteur de mauvais traitements, 

Une premibre remarque peut être faite au niveau de 15nformation. 
Souvent, le procureur de la République, en même temps qu'il ouvre une 
information contre les auteurs de mauvais traitements, demande au juge 
des enfants de prendre des mesures d'assistance Bducative en faveur de 
l'enfant victime. Certes, il s'agit d'assurer sa protection, mais dans la 
pratique cela se traduit par une succession d'auditions, d'examens 
psychiatriques, d'enquetes sociales ordonn4-s tour 2 tour par le juge 
d'instruction et par le juge des enfants. La famille subissant de telles 
agressiom, on peut s'intenoger sur le bien fondé des mesures d'assis- 
tance tfducative ('). 

Ne serait-il pas prefdrable si l'enfant est en danger que le juge des 
enfants, puisqu'il peut prendre des mesures provisoires, ordonne le 
retrait de l'enfant pendant le temps de l'illstruction ? En tout cas une 
collaboration doit exister entre juge des enfants et juge d'instruction, 
c'est ce que demande d'ailleurs une circulaire du ministère de la Justice 
du 19 avril 1983 (=), * Si une instruction est ouverte il convient d'insti- 
tues une liaison étroite entre le magistrat instructeur et te juge des 
enfants B. 

On peut alors se poser la question : la poursuite pénale est-elle 
conciliable avec la protection de l'enfant ? 

Les procureurs de la République eux-mêmes s'intenogent : w Ne 
pas poursuivre est parfois dangereux pour l'enfant dont le parent n'aura 
pas compris la mesure de classement ou le non lieu et n'y aura vu 
qu'impunité et encouragement P. « Poursuivre c'est répondre à la 
fonction classique du ministbre public. Mais c'est aussi parfois compro- 
mettre définitivement l'avenir des rapports entre l'enfant et son père et 
sa mère (3). B 

La condamnation des auteurs de mauvais traitements peut en effet 
nuire indirectement 2i l'enfant victime. Car si ce dernier est l'abri des 

1. I.C. Xuereb, a Le pouvoir judiciaim a, In&nnarions sociaks, 1978, nQ 1 1 ,  p. 63. 
2. Circulaire no ES 83 54 K 2 du 19 avril 1983. 
3. L. Mauche, Le ministère pubtic devant les sévices B enfanîs R, in Lcs SCviëcs d eafm, 

p. 76, Vtin 1979. 



sevices ou privations pendant le temps que dure fa peine d'emprison- 
nement il restera malgr6 tout le soufiedouleur et il n'échappera pas aux 
cruaut6s lors du retour du parent qui a purgé sa peine. Bien plus il 
risque d'en être davantage rejet4 car consider6 comme responsable de la 
sanction. 

Ainsi la répression ne met pas l'enfant l'abri de la rkidive. u Le 
plus souvent l'utilisation de la voie pende compromet, de manikre irre- 
versible, toute gossibilité de normalisation de la relation parents- 
enfan& (4). * 

D'autre part, la famille, dtljh marginale, va être a 4tiquetee r, ; ce 
qui n'aura pour résultat que d'accroâtre sa solitude et ses problkrnes. 

On peut également douter de l'effet dissuasif et de lia valeur 
dfexemp1arit6 de la sanction. L'auteur des mauvais traitements quand il 
agit ne se soucie pas de la suite de ses actes p ses mobiles sont trop 
intimes et complexes et Ia perspective d'une 6ventueIIe sanction ne va 
pas l'arrêter. 

D'ailleurs, en pratique, les tribunaux ont tendance se montres 
plut& réservés dans I'application des textes. En 1977 sur 465 peines 
d'emprisonnement prononcees pour COUPS a enfants 32 excedaient trois 
ans, 105 etaient comprises entre un et trois ans, 108 entre trois mois et 
un an et 67 ne depttssaient pas trois mois (5,. 

Les tribunaux ont volontiers recours au sursis à l'exécution ou tr Qa 
mise l'épreuve, pendant trois tr cinq ans. Le condamne est plac6 sous 
le contrôle des services du juge ii l'ex6cution de la peine qui suspend 
B'extlcution de celle-ci si 14intéress6 se soumet à certaines conditions. 

L'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe prdcisait en 1969 
a il est toujours preférable, a notre avis, dans la mesure oil la loi I'auto- 
rise, de prononcer une peine avec sursis, car cette mesure peut amener 
les parents tr mieux se comporter h 1'4gard de leurs enfants, n o t m e n t  

4.  J.C, Xuereb, Réponses s d e s  et judiciaires mauvais traitemerus d mjhti, DEF, 1981, 
p. 90. 

5. Compte &néml de la justice 1977. 



lorsque ceux-ci se trouvent places sous la surveillance des services 
sociaux (6) *. 

Certes, la rgpression est nécessaire. Certains agissements ne 
peuvent rester impunis. Mais il ne faut pas voir dans celle-ci une solu- 
tion au problème des enfants mal&aités : la rdprssion i elle seule 
n'assure pas la protection de l'enfant. La repression ne serait opportune 
que si l'on ne veut pas maintenir le lien familial, par exemple lorsque la 
sanction pénale s'accompagnera d'une ddcheance de l'autorité pxentde 
(art. 378 C. civ.). 

S'il existe une solution au problbme de l'enfant maltraite celle-ci 
doit 4tre recherchh dans la prévention, 

SEaION II : LA NECESSITE D ' W  PREVENTION 
DES MAUVAIS TRAfTEMEWS 

Par prévention, iI faut entendre la comaissrulce des situations de 
natiire Z1 favoriser les mauvais traitements et l'aide apportée aux familles 
pour surmonter leurs dificultés. 

Le Idgislateur a mis en place cette prévention (3 et l'a confiée au 
service de l'Aide sociale i l'enfance en liaison avec le service de 
Protection maternelle et infantile (PMI), le service dépmemena 
d'action sociale et tout autre service public compétent (8) B, c'est-Mire 
la sant6 scolaire, le service social pol~afent  de secteur.,. Les mesures 
devraient seulement &re deveveloppees. Ainsi, les assistan& sociaux ne 
devraient pas hésiter h faire des visites systematiques aux fainifles où 
une naissance leur est signai& cg). 

De même une disposition intéressante devrait être gén6raiisée. Il 
s'agit de l'intervention des sages-femmes, prevue par un décret du 5 mai 

6 ,  AssembIde con8uItative du Conseil de I'Eumpe, 18 septembre 1969. Doc. 2628. Rapport sur la 
pmtection des mineurs contre lea mauvais traitements. 

7. Art. 40 5" C. fam. et aide soc. du 10 juillet 1989 ddj8 citee. 
8. Azî. 66 C, fam. et aide soc. 
9. Décret ne 62-8.30 du 19 juillet 1962, précité. 



1975 (10) dans le cadre de la PMI. Celles-ci assurent en liaison avec le 
service social des visites à domicile des femmes enceintes. 

Ceci nous paraît utile à un double titre. D'une part parce que les 
visites de sages-femmes se situent avant la naissance de l'enfant, or les 
6tudes entreprises montrent que dans de nombreux cas d ' e n f m  mal- 
etaités la grossesse s'est ddroulée de f a ~ n  anormale. D'autre part, du 
fait m8me qu'elles sont effectuées par des sages-femmes ces visites sont 
souvent bien acceptées, elles ne sont pas envisagees dans l'optique des 
enquetes sociales, mais comme un conseil sur le plan médical. Malheu- 
reusement tous les departements ne sont pas dotés de ce service, et nous 
ne pouvons que souhaiter sa généralisation. 

Pour avoir une bonne connaissance du problème des mauvais trai- 
tements il enfants, des actions dg: recherche doivent être mises en place 
par des organismes privés ou publics : Institut de l'enfance et de la 
famille (IDEF), Association française d'information et de r~herche  sur 
f'enfance maltraitée (AFIREM), service national tldphonique. Le 
legislateur de-de d'ailleurs au ministre charge de la famille de rendre 
publics les résultats de ces &tudes réplibrement tous les trois ans. 

Mettre l'accent sur la gsevention, cela signifie egdement creer de 
nouvelles mesures. Ainsi la loi du 10 juillet 1989 invite-t-elle les prési- 
dents des conseils generaux à soutenir $es efforts des associations pour 
informer et sensibiliser la population et les professionnels (art. 69 C. 
farn. et aide soc.). Dejb les circulaires du ministère de la Santé du 23 
janvier 1981 et du 21 mars 1983 secomandaient-elles aux DDASS 
d'apporter Ieur aide aux projets intéressants émanant du secteur public 
ou du secteur associatif. 

A cet effet nous avons releve certaines formules experimentees il 
I'etranger qui nous ont paru intéressantes. 

Dans certains Etats des Etats-Unis un effort est r6alise dans ies 
materniees. Etant dom6 que la quasi totalité des femmes y accouchent et 
y sejournent on en fait un lieu d'observation, des questionnaires sont 

10. Décret no 75-316 du 5 mai 1975 portent modification du decret no 62-84û du 19 juillet 1962 
relatif B la ptotection maternelle et infantile. 



distribues aux mères, on interroge egalement les sages-femmes sur les 
premiers contacts entre m&re et enfant. 

Dans les pays anglo-saxons des regroupements de parents connus 
sous l'appellation de u parents anonymes w se sont d6velopptis iî l'initia- 
tive d'anciens parents maltraitants. Leur but est d'aider les parents qui 
craignent de maltraiter leur enfant ou ceux qui sont ddjh auteurs de 
mauvais traitements. 

Dans plusieurs pays des associations ont mis en place des services 
t616phoniques s'adressant aux parents et aux enfants. Leur finalité est de 
permettre a ceux-ci de sortir de leur isolement, de se confier et en même 
temps de leur indiquer les ressources disponibles. La circulaire inter- 
ministerielle du 18 mars 1983 (") visait ces deux dernikres formes de 
prevention et insistait sur Ia création de lieux où les parents maltraitants 
pourraient confier leurs difficultés. 

A l'imitation de l'étranger certaines expériences ont et6 réalisées 
ces dernieres années en France qui meritent d'être citées. Par exemple 
la maternite du centre hospitalier regional universitaire de Poitiers, 
depuis septembre 1984, deux psychologues cliniciennes assurent des 
entretiens systématiques avec les mères. Le but est une d6tection 
prefcoce d'une population à risques, Les psychologues se mettent en 
rapport avec le service de PMI, le médecin traitant, la crkhe ou une 
assistante sociale de secteur dans le cas où une mesure prdventive est 
necessaire. 

Des lieux d'accueil et d'écoute se sont creés, par exemple w. La 
Coccinelle » Sarreguemines oii depuis juin 1984 des infirmieres, des 
psychologues, des médecins, des éducateurs assurent des permanences 
pour les parents qui veulent bien confier leurs difficultés relationnelles 
avec leurs enfants. De même u AIesia 14 w, 20 bis rue d'Alésia, 75014 
Paris, et u SOS-Famille en peril w ,  9 bis cour des Petites Ecuries, 75010 
Paris. 

La mise en place, depuis le 10 janvier 1990, d'un service national 
d'accueil t616phonique (cr66 par la loi du 10 juillet 1989) constitue une 
étape importante dans la prévention des mauvais traitements i?i enfants. 

11. Circulaire interministérielle no 83-13 du 18 mars 1983. 



Le personnel charge! de rependre aux appels est cronstitu6 de psycho- 
logues, travailleurs sociaux, médecins qui reçoivent une formation & 
I'tScoiate (12). Cependant, ce service n'a pour finaiitt?~ que de renseigner 
et de favoriser Be signaiemewt des situations de danger, il ne s'agit pas 
d'un service d'aide psychologiqsie. 

La pr6vention est l'affaire de tous, certes, mais elle est, surtout, 
celle des professiomds : e~seignantns, médecins, ~ s i s m &  de service 
socaiai, personnel des services de Protection maternelle et infantile, sant6 
scolaire ... Ainsi, %'association a Echanger autrement B 2 Caen a r4alisé 
trois vidéogrammes pédagogiques sur N ]la peur et la violence dans les 
familles maitraitantes et chez les intervenants B. 

Les mesures de prbvention, quelles qu'elles soient, ne seront efi- 
caces que si elles interviennent suP'fassbmment tdt, avant late passage 2 
l'acte. Une approche criminologique des parents maltraitants peut per- 
mettre une meilleure connaissance des situations gdnératrices de mauvais 
&aite~entns. 

SECTION III : APPROCHE CRIMINOLOGIQUE 
DES PARENTS MALTRAITWS 

11 existe, semble-t-il, des constantes psychologigiaes et sociofo- 
giques des auteurs de mauvais traitements. 

1. %itts facteurs de risques 

En France, les statistiques semblent demontrer que les cas de 
mauvais traitements préùominent dans les milieux dt?favoris& oh se 

12. Un premier bifan démontre que le service reçoit 4M) appels par 24 heures. 



cumulent ressources très faibles, chômage, conditions de logement défa- 
vorables, isolement (13). 

Pour I'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe (14) les 
auteurs de sdvices se recrutent genéralement dans les couch& sociales 
les plus d4favoris~' &nomiquement, sociaiement, mais aussi cultu- 
rellement. En effet, de m4me que la miske, la pauvrete culturelle peut 
expliquer que là où l'on ne peut exprimer son agressivité par des mots, 
on le fait par des coups. Par exemple, cette mkre qui retrouve son enfant 
de 6 ans, après des années de sdparation et de placements et lui dit : 
u viens w ; il répond : u non w.  Elle le fiappe pour qu'il réagisse., 
explique-t-elle (15). 

Mais il est bien évident qu'il serait arbitraire de voir dans ces 
situations une cause systdmatique de mauvais traitements B enfants. Les 
enfants maltraités se rencontrent égdement dans les milieux sociaux 
d'un niveau culturel ou 6conomique plus &ev4(l6). S'ils sont m o h  
nombreux, if faut cependant remarquer qu'ils sont moins facilement 
décelables car les famiiles échappent B ifaction des services sociaux ; et 
les mauvais traitements, souvent caractérisés par des carences affectives 
ou éducatives, sont beaucoup plus difficiles evaluer (17. 

Les mauvaises conditions de vie ne suffisent donc pas à expliquer 
les mauvais traitements, mais elles constituent une circonstance favo- 
risante. 

If convient de remarquer que souvent lorsqu'il y a mauvais traite- 
ments infligés des enfants ceux-ci ne s'exercent que sur un seul enfant, 
alors que ses fr2res et soeurs sont nomalement trait&. Ceei peut s'ex- 
pliquer parce que I'enfant est d'un premier Iit, ou adutterin. En effet la 

13. A. et O. Motel (Lc Drrrmc dcs enfànrr martyrs, op. rir.) rapportent que, Paris, ce sont dans 
les amndissements périphériques (13~, 1 7 ~ ,  f se, 209, où pullulent les tours, oQ les familles 
ont des pmblbmes socio-économiquer, que se rencontrent fdquemment tes enfants maltraités. 
P. Stmus ( k s  Jeunes Enfmrî victimes de mouvais froi&ments, op. rit., p. 187) note que sur 
70 observations 66,7 46 des logements sont surpeuplés et 64,s % insalubms. 

14, Recom&tion 561,30 septembre 1969. 
1 S. Propos recueillis dans Lc Monde de 1 'lducMMan, no 42, septembre 1978. 
16. Les enquêtes ne sont en effet le refiet que d'une partie de k population. Elles sont faites dans 

les milieux défavorisés déjit surveillés par les services sociaux, ou bien elfes portent sur les 
enfants hospitalisés ; or les enfants de familles aisées échappent au circuit hospitalier. 

17. *Groupe d'étude et de pwposition sur l'enfance maltraitée B. Rapport. 22 novembre 1979. 
Fondation A. Giscard d'Estaing pour i'bfance. 



situation familiale est souvent particulière : il s'agit de menage vivant en 
concubinage avec des enfants de lits différents, c'est souvent le concubin 
qui mdtraitera l'enfant gui w'east pas Ie sien (la). II1 s'agit aussi de mères 
célibataires très jeunes et vivant dans un isolement toM, Il s'agit 
souvent de ménage mixtes ( f e m e  fiarmçaise mari& un travailleur 
6trmger) ou de familles migrmts soufiant de B'SsoHement, snd adaptées 
ai la socidt6, 

En ce qui concerne la persomdit4 des parents ou gwdîens mdtrai- 
tmts, 21 s'agit parfois de malades mentmx catact&ris& : schkophr&na, 
ou dés6quilibrés agressifs (191, br$s souvent d'dcooliques Go), Mais dam 
la majorité des cas ils ne se grkentent plas comme gravement perturb&, 
ils peuvent même être biear intégr& dam Iwr milieu professionnel et 
bénéficier de ka wmidCration (21), Ainsi la Tribune de I'Enfmce Q2) 

relate le cas de David B., 12 am, shuestriré dans un placwd ; les voisins 
interroges précisent : c'&aient des gens trb aimables, agréables avec 
tout Ie monde B. 

Cependaint ce sont des persorandités fragiles mdmen6es par des 
conditions de vie epaumatisantes : placements divers, abandon, dissocia- 
tion familiale. Beaucoup ont & l'objet de sevices dans leur jeune 
âgeQ3Im La lecture de certains t6rnoignages semble montrer que les 
parents maltraitants ont eux-mêmes souffert de sévices dans leur 
enfance. 

II. Utilisation de ces donnh 

Toutes ces obsegvations ne permettent en aucune façon de tracer un 
portrait robot des auteurs de mauvais traitements. Le seul élément 

18. Sauvegarde de l'enfance, juin-septembm 1979, p. 347. 
19. P. Straus, w Les enfants victimes de sévices a, Droit socid, 1974, no 11, p. 41. 
20. * L'alcoolisme représente de loin la principale cause de sévices infligés aux enfants *, Cons. de 

i'fiiurope. Dw. 2628 18 septembre 1969. Rapport de la commission des questions socialeo et 
de santé. - - - - .. . . 

21. u Aspect psycbopathologique et téociopathique o, Ctude de l'*Ra, to T i b m  de Ifenface, 
1982, no 173. 

22.1982, no 173, p. 41. 
23. Séminaire de mCdecine scolaire, fevrier 1980, p. 2. 



commun pourrait être la personnalite troublée de ceux-ci ; mais, la 
encore, les causes sont diverses. Il n'y a pas de profil psychologique du 
parent maltraitant ; il y a des caracteristiques de son passe qui font qu'il 
est plus fragile que d'autres CL4). 

Ce qui nous permet cependant d'affirmer qu'il existe des circons- 
tances favorisantes tenant, soit & l'environnement socio-culturel, soit a la 
situation familiale, soit & la personnalité des auteurs. 

Certains evenements vont alors agir comme rdvdlateurs et provo- 
quer le passage l'acte : une nouvelle naissance, l'hospitalisation ou le 
placement de I'enfant Os), un demenagement (z6), la perte d'un emploi, 
une crise conjugale, l'accumulation de dettes, la succession de deuils 
dans la famille (2n, la modification du statut du couple.. . 

A partir de ces constatations on a essaye d'etablir une liste des 
facteurs de risques. 

R.E. Helfer et H. Kempe ont ainsi recense des u signaux 
d'alarme w : pendant la p6riode prénatale, dans la salle d'accouchement, 
dans le post-partum et dans la periode néonatale. 

, Parmi les signaux durant la période prénatale figurent l'importance 
demesuree accordee au sexe de l'enfant 2 naître, le d&ir exprime par les 
parents que l'enfant soit une perfection, l'aveu des parents que la venue 
de l'enfant va poser des problkmes, l'attitude nbgative de la mkre qui 
veut ignorer la grossesse, la depression de la mkre causée par la 
grossesse, l'isolement de la mkre.. . 

Parmi les signaux dans la salle d'accouchement, on trouve les 
rapports entre la parturiente et le pkre de l'enfant s'il est présent, l'atti- 
tude du pere vis-&-vis du nouveau-ne, celle de la mkre.. . 

Docteur Girodet, u Le téléphone sonne *, 6 septembre 1982, France-I*r. 
La dparation plus ou moins longue de I'enfant avec le milieu familial peut être l'origine de 
perturbations dans la relation parentsenfanta. Dans 84 % des observations faites par le docteur 
Straus, l'enfant a &té antérieurement &paré ou place. (Les Jeunes Enfants victimes & mauvais 
traitements, op. rit.). 

26. Dans l'enquête de Nancy plus d'un tiers des familles avaient déménagé dans l'année précédant 
les sévices. Dans l'enquête de Pans un quart avait déménagé plusieurs fois. (Les Jeunes 
En an& victimes & mauvais traitements, op. cil.). d 27. M Deltaglia, op. cit. 



Parmi les signaux dans le post-partum et dans la periode néo-natale 
on peut noter : la déception des parents en ce qui concerne le sexe du 
bébé, le refus d'utiliser le prenom du bebt?, l'isolement de la mbre, le 
dégoût de la mere vis-&-vis des bruits de succion du b6b6, la façon dont 
la mbre tient l'enfant, l'attitude de la mbre devant les pleurs Qu b6b6 
(elle le console ou elle l'accuse), les recriminations de la mbre & I'egard 
de son enfant nouveau-nt? (sont-elles hors de proportion avec la ra i te ) .  

Ces signaux pris séparement n'ont aucune valeur significative, mais 
leur accumulation permettrait de deceler une situation a risque e8). 

A ce propos on peut citer la circulaire du 9 juillet 1985 du minis- 
tbre des Affaires sociales et de la Solidarite nationalee9) adressée aux 
directeurs d'hôpitaux qui demande que soit utilise le sejour en maternite 
pour observer la relation mkre-enfant et ddtecter éventuellement les 
premiers signes de difficultés tels que a l'intoldrance aux cris de 
l'enfant, l'etat depressif, l'absence de visite témoignant d'un isolement 
réel B. A ce titre, la circulaire recommande la mise en place de stages 
pour les infirmieres afin d'ambliorer leur connaissance des facteurs de 
risque de mauvais traitements a enfants et la participation du personnel 
hospitalier aux sessions de formation des assistantes sociales. 

Il nous faut encore parler de la u grille de risque de sevices * 6labo- 
rée par le professeur Manciaux et le docteur Deschamps 00) partir des 
antecedents personnels des parents, de la structure du couple et des 
caractéristiques de l'enfant. 

Certes, une utilisation systematique présenterait deux dangers. Le 
premier serait d'etiqueter les familles ; ce qui reviendrait a jeter la sus- 
picion sur certains et ce, peut-être sans fondement. Le deuxibme danger 
serait de gaspiller, en mobilisant personnel et ressources pour assurer un 
contrôle social rigoureux 2 B'egard des familles, les moyens disponibles 
pour etendre le champ de surveillance. 

28. R.E. Melfer et H. Kempe, Chilrl abuse nqlecf. n e f i i b y  gnd ohe communiry. Cambridge. 
Ballinger Publishing CO. 1976. 

29. Circulaire du 9 juillet 1985 ~ S 1 4 û Y / 2 B  sue l'accueil et In prise en charge par les 6tabliseg- 
ments d'hospitslisation publics et privbe, des enfants en danger, victimea de sévices et de 
dklaissement. Ministère des Affaires socialee et de I i  Solidarite natiomle. 

30. Les Jeunes Enfats victimes de mauvais fraitemenu, op. cia. 



Mais il s'agit 1% d'un moyen d'information et de sensibilisation 
intdressant pour les médecins et les travailleurs sociaux puisque la grille 
fait apparaître les circonstances qui risquent d'engendrer des situations 
de mauvais traitements. 

Diffuse auprès des services sociaux chargés de la prdvention des 
mauvais traitements enfants, ce document permettrait peut-être une 
meilleure connaissance des familles en difficultd et serait le point de 
ddpart d'une prevention efficace. 



CONCLUSION 





L'étude du probleme de I'enfant maltraite nous amkne, en conclu- 
sion, B formuler deux remarques. 

La premike concerne Iaz mise en oeuvre des textes législatifs. En 
effet si les dispositions paraissent suff isment protectrices de I'enfant, 
BI semble, par contre, qu'elles ne soient pas toujours bien appliquées. 

Ainsi pouvons-nous regretter que l'art. 62 al. 2 C. pen. (qui punit 
Ha non dénonciation de sévices ou privations sur un mineur de: 15 suis) 

soit trop rarement mis en oeuvre. Des poursuites plus fiéquentes force- 
raient Pe silence des témoins enclins B vouloir ignores les situations de 
mauvais traiteme- B enfants (l). 

a II faut que les parquets grement l'habitude d'intenter des pour- 
suites pdnalles systematiques contre tout B'enaourage qui ne peut ration- 
nellement pas ne pas avoir eu cornaissance des sevices dont un enfant a 
pu faire l'objet Q). = 

Certes, les parquets peuvent se heurter à des difficultés de preuve 
mais l'abstention volontaire peut s'induire des faits et du comportement 
de I'individu. Lorsqu'une institutrice voit tous les jours un enfant, elle 
ne peut ignorer I'aspect de celui-ci et les traces de coups, Lors d'un 
examen médical, certaines marques sur le corps d'un enfant ne peuvent 
laisser le médecin indiffgrent. 

Si les personnes qui, professionnelfernent sont amenées ii côtoyer 
I'enfant maltraite, sont les premieres visées, d'autant plus que leur exptf- 
rience professionnelle leur permet un jugement plus sQr, il n'en demeure 
pas moins que les proches voisins ne peuvent pas ignorer les cris, les 
pleurs, les altercations. .. 

Nous pouvons regretter, de meme, que les mesures édictées par le 
Code civil pour assurer la protection de l'enfant victime de mauvais 
traitements ne soient pas toujours utilisees, dans +f I'intéret de I'enfant ;b 
exclusivement, tel que l'exige le législateur de f 970. 

1 .  A défaut d'utilisation de l'att. 62 al. 2, f'art, 63 al. f et 2 C. Pen. peut o'eppliquet aux témino 
passifs. 

2. M.L. Rassat, LPS DroitS ~h<reIs de t'enfant, Iler colEoque national des juristes catholiques. 
Versailles, 29 avril au 1" mai 1979. 



L'intéret de l'enfant devrait etre à l'origine de toute décision, or il 
est trop souvent relégué au second plan. 

Par exemple les aides financieres accordées au titre de la prévention 
(art. 42 et 43 C. fam. aide soc.) le sont sans mesure et sans qu'une 
action éducative ne permette une bonne utilisation de celles-ci. Par 
exemple les décisions judiciaires de placement (art. 375-3 C. civ.) sont 
trop souvent prises sans aucune prdparation psychologique de l'enfant et 
de sa famille. De même les décisions de mainlevée de la mesure de pla- 
cement et de remise de l'enfant à sa famille ont trop souvent pour seul 
but d'aider les parents à s'améliorer, 

Qu'on en ait pour preuve le déroulement de l'histoire de cet enfant, 
Loin de constituer un cas isole, il illustre parfaitement le cursus habituel 
d'un cas d'enfant maltraité. 

Un enfant de 18 mois est hospitalisé pour ecchymoses, morsures et 
deux fractures du crâne. A sa sortie de l'hôpital il est confié en recueil 
temporaire à l'aide sociale l'enfance. Neuf mois après, il réintegre le 
milieu familial. Le mois suivant, sur signalement de la DDASS au juge 
des enfants, celui-ci ordonne un placement. L'enfant restera un an dans 
une famille d'accueil puis réintègre sa famille, le 30 juin 1978. En mars 
1981, à la suite de la naissance d'un deuxieme enfant dans la famille, cet 
enfant est de nouveau admis en recueil temporaire et ce jusqu'en avril 
1982, date à laquelle le pbre demande la restitution de l'enfant. En 
juillet 1982 la DDASS alerte à nouveau le juge des enfants qui ordonne 
un retrait de l'enfant et le confie la DDASS. En décembre 1982, le 
service de santé scolaire signale des a lesions cutanées w sur l'enfant. La 
question du retrait de l'enfant se pose à nouveau. Cette fois un bilan 
médical et psychologique est effectué avec l'accord des parents. Le juge 
des enfants ordonne une mesure d'AEMO (3). 

Cet enfant est âgé aujourd'hui de 8 ans. Depuis sa naissance il a 6té 
l'objet de placements successifs. Cornent ne pas s'inquiéter du devenir 
de cet enfant ? 

3. Cet exemple nous a 6t6 rapport6 par le juge des enfants d'Albi (1983). 
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NOUS pouvons regretter enfin que Ba déchéance de l'autorité paren- 
tale, qui constitue pourtant une mesure de protection, ne soit pas assez 
souvent prononcée (art. A78 et 378-1 C, civ.). 

a Bien que sujet de droit, I'enfmt est encore souvent regad6 avant 
tout c o ~ m e  objet de droit, propriéte des parents (4). a 

-%TtiBisée plus &huement,  Ia déchéance de fi'autoritd paentde 
perraiearait d'adoption de l'enfant. Pour les &&s jeunes enfants cette 
soiution serait souhaitabla. 

En tout cas dans les sibraations les plus graves, faisant l'objet da 
poursuites phales, la d6chéawca devrait être prononc6e par %es juridic- 
tions pénales en meme temps que la condamnation des parents (art. 378 
C. civ.). 

Notre deuxième remarque concerne la prt?vention, nous ne saurions 
que trop insister sur la nécessité d'une prévention auprès des familles 
pour lutter contre les mauvais &aitemen& & enfants. Pour cela il faut, en 
premier lieu, que les situations familiales risques, puisqu'on ne peut 
dénier leur existence, soient decelées suffisamment tSt. C'est une des 
fonctions des services sociaux (service social polyvalent et services 
sociaux spécialisés) et nous voudrions insister sur l'importance des 
visites & domicile et des enquêtes sociales des travailleurs sociaux. 

Iil est n6cessaire ensuite que les m u r e s  mises en place pw le 
législateur au titre de la prévention soient utilisées dans un but de pro- 
tection de l'enfant. 

Enfin, il serait utile que d'autres mesures de prévention se mettent 
en place, dans le cadre de la vie associative par exemple. 

4. J.C. Xuereb, inLf&fmmaIrraitc!, op, cit., p. 219. 





- Mod&le d t h p h 6  représente dans la ehcuhire du -&m 
de la Sant6 du 21 mars 1983, 





ASSOCIATIONS PRIVEES NATIONALES 

1 - Associations dont le but est de susciter, recueillir et transmettre 
aux autorités administratives ou judiciaires les signalements 

- Fkdkration des comitks de vigilance et d'action pour la protection de 
1 'enfance malheureuse, 5, rue Gassendi, 75014 Paris. 

Cr&e en 1936 par M. Alexis Danan, journaliste. Elle comprend 
160 comites repartis sur toute la France, au sein de chacun d'eux une 
dizaine de benevoles recueillent les signalements d'enfant en danger. 
Dans la region Midi-Pyr6nees il n'existe qu'un comite Mazamet 
(Tarn). La federation publie une revue bimestrielle EQ Tribune de 
I 'enfance. 

- La Ligue nationale pour la protection de I'enfance martyre, 10, rue 
M. Chasles, 75012 Paris. 

Fondée en 1965 et dirigee par hl. R. Fritzen et Mme R. Ramond, Ba 
ligue dispose de 2 500 d616gues departementaux et locaux et des 
membres sympathisants. 

- Enfance et Partage. 

Emanation de u Terre des Hommes B, sont but est de secourir les 
enfants du tiers monde mais aussi les enfarits en danger. 

II - Associations dont le but est d'informer 

- La Fondation pour 1 'Enfance, 8 ,  me des Jardins Saint-Paul, 7 5 W  
Paris. 

Creee en 1974 par Madame Giscard d'Estaing, elle a et6 reconnue 
d'utilitb publique par un decret du 2 Qeçembae 197'7. Son but est de 
contribuer h 1a protection de l'enfance en danger. En ce sens, elle 
encourage les recherches et travaux concernant ce groblkme par des 
aides mat6rielles, des bourses d'6mde et par 12i remise d'un prix m u e l .  



La Fondation diffuse l'information auprtts des personnes et des ins- 
titutions concernées, elle publie une revue mensuelle Prkvenir et 
Protkger. En outre elle gbre des structures d'accueil pour les enfants : 
crbches, halte-garderie et organise des séjours de vacances pour les 
enfants défavorisés de la région parisienne dans des familles d'accueil. 

En 1979 la Fondation pour l'Enfance a réuni un groupe de 
réflexion formé de maecins, de juges des enfants, d'enseignânts, de 
travailleurs sociaux sur le thème de I'enfance maltraitde. Un rapport 
intitult! Groupe d'étude et de propsiti~n sur l'enfance Wtraittltl a t!té 
diffusé, 

- L'Association française d'information et de recherche sur l'enfance 
mltraitke (MIREM), Château de Longchmps, Carrefour de 
Longchmps Bois de Boulogne, 75016 Paris. 

Créée en avril 1979, elle a pour but d'informer et de coordonner 
les cltudes sur l'enfant maltraité. 

-L%Iss~ciation fiançaise pour la sauvegarde de t'enfance et de 
1 'adolescence (AFSEA), 28, Place St-Georges, 75442 Paris Cedex W. 

, Créée en 1973, présidée par M. le Professeur Raynaud, elle a pour 
but d'étudier et de faire connaître les problttmes posés par l'inadaptation 
de l'enfance, et de proposer toutes mesures utiles pour y faire face. Le 
problbxne des enfants maltraités constitue une part importante de ses 
études. L'association publie une revue bimestrielle Sauvegarde de 
1 'enfance. 

III - Associations d'entraide 

- « L 'Abbaye w ,  7, rue de 1 'Abbaye, 75006 Paris. 

Formée en 1969 pour venir en aide aux toxicomanes, cette associa- 
tion s'est développée et diversifiée. En juin 1980, elle créé a SOS- 
Parents-Enfans w @dl. : 43.25.48.M), service taéphonique qui reçoit 
les appels des parents qui ont des difficultés avec leurs enfants. Le cas 
échéant un entretien peut leur être propose dans les focaux prévus à cet 



effet. u SOS-Parents-Enfants>, reçoit quelques appels d'auteurs de 
mauvais tcaitements mais aussi des appels de temoins qui demandent oa 
ils doivent signaier. Il n'y a pas d'antenne en province. 

L'association u L'Abbaye s est aussi l'origine de « Accueil, 
Prévention, Mauvais traitements B, 5, rue des Beaux-Arts, 75006 Paris 
(Tél. : 46.33.55.99.) qui regroupe un pédiatre, un psychiatre, un psy- 
chothérapeute et des assistantes sociales. Cette équipe pluridisciplinaire 
répond par télephone aux questions des professionnels et se déplace dans 
les écoles d'infmibres, d'assistantes socides, pour animer des 
conférences-debats sur le théme des vioiences à enfants. 

- « Echanger - Autrement w ,  5 ,  place de la Rbistance, 14300 Caen, 
Tél. : 31.85.72.17. 

Cr&e en 1983 dans le Calvados, cette association est axée sur la 
recherche de moyens de prbvention. Elle etudie des actions d'infor- 
mation auprès du public departementai d regional, elle développe un 
p r o g r m e  de prevention Lisieux auprès des htures méres en collabo- 
ration avec Ia municipalité. 

- « Ecule des Parents et des Educateurs n*, association reconnue d'utilité 
publique, 5, impasse Bon-Secours, 7501 1 Paris. Tel. : 43.48.00.16. 

Il existe de nombreuses Ecoles de Parents et des Educateurs en 
province, elles sont regroupées en une ftlderation nationaie. Ces asso- 
ciations offrent aux familles et aux professionnels des informations et 
des animatiom. Elles sont à l'origine des services telephoniques u Inter- 
Services-Parents B. La fédération publie deux revues L'Ecole des 
parents et Le Groupe familial. 

- « Jorn8 - Ecoute S, 18, rue de Glhâtiilon, 75014 Paris. 

Cette association fondée par Bemand Boulin n'entend pas recevoir 
de signalements de temoins anonymes, elle se veut ouverte aux enfants 
en difficulté. Elle peut alors répondre ceux-ci de differentes façons : 
dialogue avec l'un des éducateurs de l'association, haergennent dans 
une famille d'accueil bént?vole, ou dans un lieu de vie adherant a l'asso- 
ciation, rencontre avec Ia farniile, orientation professionnelle. Il n'y a 
pas d 'antenne en province. 
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