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Sommaire 

Le but de cette thêse est d'analyser de quelle manière et pour quelles raisons, dans 

1 'Argentine pst-autoritaire, l'usage personnel de drogues il licites a été érigé en affaire d'État. 

Pour ce faire, j'ai entrepris une étude des pratiques - tant discursives qu'institutionnelles - qui 

s-articulent autour du fait toxicomaniaque. C'est en effet l'existence des toxicomanes qui justitie 

l'élaboration de politiques publiques de lutte contre la drogue, caractérisées avant tout par un 

faible respect des droits et libertés. Mon objet d'étude n'est donc pas le toxicomane a proprement 

parler, mais plutôt les enjeux politiques qui le définissent et les procédés de domination qui en 

découlent. 

L'hypothèse générale étant que le fait toxicomaniaque est investi par les instances 

chargées de le contrôler, la démonstration est axée sur une analyse des procédures 

d'objectivation que ces instances mettent en oeuvre. Le plan de cette démonstration suit 

logiquement le découpage de l'objet d'étude. Dans un chapitre préliminaire, j'examine les 

principales interprétations du phénomène toxicomaniaque d'un point de vue strictement 

politique, ce qui me permet d'expliquer et de justifier la pertinence de l'approche théorique et de 

la méthodologie choisies. Par la suite, la première partie analyse les statistiques oficielles en 

matière d'usage de drogues et la manière dont elles ont été élaborées. Cette p m e  sert à 

démontrer que : a) les mesures statistiques constituent un des mécanismes d'objectivation de la 

consommation de drogues et b) les décisions prises dans le cadre de la lutte contre la 

toxicomanie ne le sont pas en raison d'une situation d'urgence. Une fois écartée cette dernière 

possibilité, qui constitue aux yeux de certains le fondement logique des politiques anti-drogue, 



j'examine des mécanismes bien plus concrets de désignation des individus en tant que 

toxicomanes. La deuxième partie de la thèse porte ainsi sur les opérations policières de reperage 

et de catégorisation des consommateurs, qui vont déceler chez ces derniers les signes d'une 

toxicomanie bien établie » ou « potentielle D. Cette nouvelle identité n'est pas une illusion. Elle 

justifie l'application de sanctions administratives dont le sujet doit endosser la responsabilité. Ce 

processus de désignation se poursuit dans la sphère du droit. En effet, les usagers amenés devant 

les tribunaux sont soumis a un autre système d'identification et de contraintes, prévu par la 

législation et mis en oeuvre par les juges et les experts. La troisième pariie de la thèse est donc 

consacrée à son étude. Il y est question de l'introduction de I'interdit légistatif, de l'application 

des mesures de sûreté et du développement de la filikre thérapeutique, c'est-à-dire de l'ensemble 

des ressources symboliques et matérielles permettant de qualifier un individu de toxicomane et 

de I'assujeîîir a cette identité. Ces opérations de marquage et de contrôle sont indispensables 

pour que la toxicomanie acquière un caractère de réalité et devienne une préoccupation 

généralisée. 

L'analyse de tous ces mécanismes permet de confirmer l'hypothèse de départ: la 

toxicomanie est une construction impliquant des décisions législatives et les appareils de pouvoir 

nécessaires à leur mise en pratique. Elle pennet de réinterpréter la consommation de certaines 

substances de façon à exercer un contrôle sur la vie privée des gens. Parallèlement, cette analyse 

a m  contribué a mettre en relief l'une des conséquences les plus fondamentales de 

1 'O bjectivation stigmatisante de 1 ' usage de drogues dans le contexte argentin de consolidation de 

la démocratie : la légitimation de la violation des principes généraux de ['État de droit. En effet, 

la démonstration aura permis de mettre en évidence que, dans la lutte contre la toxicomanie, les 



services de police et la justice pénale emploient des moyens qui dérogent aux règies de la 

démocratie et qui entravent l'accession de tous aux pleins droits de la citoyenneté. 
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Avant-propos 

Selon le Guide de présenmion des mkmorres zr des thèses de la Faculté des études 

supérieures de l'université de Montréal, l'avant-propos doit servir à expliquer les motifs qui ont 

amené a choisir le sujet de recherche et la manière de l'aborder. Peu enclin à ce genre de 

confession, je me bornerai à dire que ces motifs se résument à la curiosité et a l'envie de 

contribuer, un tant soit peu, au développement de l'esprit critique. 

Pourquoi la curiosité ? ERfant, la drogue était pour moi à la fois mystérieuse et banale. 

Des histoires scabreuses nous arrivaient de loin, dont celle de Karen Ann Killan, cette jeune 

Américaine qu'un mélange imprudent d'alcool et de barbituriques avait fait tomber dans un 

coma irréversible. Les médias, confornément discours nationaliste de Ia dictature militaire, nous 

assuraient que la dérive toxicomaniaque des jeunes de l'hémisphère Nord était une conséquence 

inévitable de la perte des valeurs, dont nous serions à l'abri tant et aussi longtemps que l'on 

préserverait notre « style de vie occidental et chrétien W .  En Argentine, il n'y avait pas de 

toxicomanes. Les ouvrages de vulgarisation scientifique publiés à cette époque en témoignent : 

ils citent toujours en exemple des expériences vécues par des consommateun étrangers, 

originaires, en général, des pays industrialisés ou le catholicisme n'est pas la religion 

prédominante. Mais la toxicomanie était une question de deuxième ou troisième ordre. On n'en 

parlait pas souvent. 11 n'y avait même pas de c o u  de prévention à l'école. Des histoires 

d'horreur nous arrivaient de temps a autre par le biais des journaux, et c'est tout. Le mystère 

prenait largement le dessus. J'avais autant de peine à imaginer la vie dans ces pays riches et 

pervertis que la vraie nature de la drogue. Je tenais dors pour évident le fait que la drogue avait 



une essence bien à elle, quelque chose de magque. de très agréable, qui faisait oublier ses 

aspects terrifiants. Comment expliquer autrement que les usagers prennent d'aussi 

grands risques ? Je ne pouvais pas comprendre qu'un même produit puisse étre a la fois attrayant 

et dangereu (à ma décharge, il faut dire que je ne connaissais pas encore cette invention 

« b i m e  » des psychiatres qu'est le « plaisir morbide »). En peu de mots, la drogue était pour 

moi une boite noire aux effets envofitants : qui l'ouvrait y restemit asservi jusqu'à la fin de ses 

jours. J'imaginais le consommateur comme une sorte de roi Midas, qui meurt épuisé par un 

plaisir devenu incontrôlable. 

Ces images coexistaient dans mon esprit avec d'autres tout à fait opposées. Mon père est 

pharmacien et a toujours préparé des médicaments, malgré l'industrialisation croissante du 

secteur. Les drogues. dans son laboratoire, n'avaient aucun mystère. Elles étaient Ià, devant moi, 

et ne semblaient avoir aucun rapport avec les jeunes usagers dont nous parlaient les médias. Très 

tôt, j'ai appris que l'effet d'une drogue dépendait de la dose administrée et non pas de la 

substance en tant que telle. Ce sont des situations vécues qui m'en ont fait prendre conscience. 

Nous tuions des belettes et des renards avec de la strychnine, le poison par excellence. À ma 

grande surprise, mon père m'a expliqué que selon certains médecins, la stqchnine. prise a très 

faibles doses, avait des vertus tonifiantes. Les suppléments de vitamines me donnaient souvent 

mal au coeur : j'ai ainsi su que la vitamine A, essentielle a la vie, pouvait être très toxique, voire 

létale. Quant il a fallu achever des animaux domestiques, on a apaisé mon chagrin en me disant 

que la morphine, un « médicament », leur donnerait une mort ww douleur. 



xvii 

L'antagonisme entre la drogue comme produit sordide et la drogue comme produit 

maitrisable et a usages multiples ne m'inquiétait pas le moins du monde. C'est bien plus tard que 

j'ai été amené à m'y intéresser. En 1985, j'ai été appelé à témoigner au procès d'un proche dont 

la police avait perquisitionné la maison. Une brigade anti-drogue d' une trentaine d' individus $tait 

venue dans mon village, avec des m e s  ultramodernes et des chiens renifleurs. Ils avaient 

inspecté les bars et plusieurs résidences privées. On aurait dit qu'ils cherchaient un bunker du 

cartel de Cali. Le butin fut maigre : une quantité infinitésimale de marijuana. deux mégots, 

trouvés dans une table de nuit. Le secrétaire du tribunal m'avait alors demandé si l'auteur du 

délit de possession était bon garçon », si son tuteur lui rendait régulièrement visite et si je 

n'étais pas un fainéant Le procès a été très long et coûteux : le juge a exigé 10.000 dollars US 

pour « laisser prescrire » l'affaire. La rafle policière, l'impunité des fonctionnaires et 

l'indifférence des villageois m'avaient ébahi : il y avait des problèmes » qui, de toute évidence, 

justifiaient, même en démocratie, des pratiques de pouvoir arbitraires et violentes. 

Quatre ans plus tard, la loi sur les drogues a été modifiée dans le sens de la rigueur. Tout 

de suite après, j'ai fait à l'université de Buenos Aires un travail sur les croyances des législateurs 

en matière de toxicomanie. En exergue, j'ai mis une citation d ' H e ~  Michaux : « Les drogues 

nous ennuient avec leurs paradis ; qu'elles nous d o ~ e n t  plutôt un peu de savoir ». Son sens est 

toujours aussi provocateur. Les drogues, suggère Michaux, peuvent servir à autre chose qu'a nous 

procurer des sensations : a nous foumir une connaissance. L'auteur y raisonnait en termes 

d'exploration de l'inconscient, de rupture avec la perception ordinaire des choses. Ce qui est 

encore plus troublant, c'est que les drogues, sans même qu'il soit nécessaire de les utiliser, 

puissent nous faire connaître beaucoup plus que le vécu des consommateurs. De nos jours, elles 



servent en effet à déployer des relations de pouvoir aussi bien au sein du foyer familial que sur la 

scène internationale, en passant par un nombre inMaisemblable d'instances intermédiaires 

(l'école, le milieu de travail, les services sociaux, l'appareil judiciaire). Dans ce mouvement, 

elles sont devenues un baromètre de l'honnêteté des hommes d'État et de la probité des citoyens. 

Quelles sont les raisons de cet engouement ? Pourquoi, vivant dans des sociétés où toutes 

les conventions peuvent être soumises à une révision critique, abdiquons-nous toute raison face a 

certaines substances, elles, inertes ? Comment se fait41 que ces dernières aient sur ceux qui ne 

les utilisent pas les effets pour lesquels elles sont tant redoutées (manque de discernement, idées 

obsédantes, mépris de la légalité, intolérance) ? Ces questions ont éveillé ma curiosité et je tente 

d'y répondre en faisant une analyse des décisions de haute politique et des pratiques 

a institutionnelles qui font des drogues ce qu'elles sont : des produits classes par les pouvoirs 

publics et qui permettent, à leur tour, de classer les individus, selon qu'ils eu prennent ou non, et 

même selon ce qu'ils en pensent. C'es pourquoi, au lieu de considérer toutes ces catégorisations 

comme des a objets naturels », antérieurs à toute intervention des appareils d'État, j'ai cherché a 

comprendre leur processus d' objectivation. 

Mais quelle est la méthode qui permet d'examiner le mieux les pratiques de pouvoir qui 

transforment certaines substances en drogues contrôlées et les usagers en toxicomanes ? Il m'a 

semblé que la démarche la plus appropriée était celle qui consiste a analyser ce que font les 

décideun de façon très positive : au lieu de présupposer qu'ils réagissent face à un probléme 

M qui fait irruption n, j'examinerai de quelle manière ils en définissent les contours. 11 sera ainsi 

possible de démontrer que ce sont des objectivations partieuli&res, issues de pratiques politiques 



xix 

très concrètes, qui font de la toxicomanie un problème sans cesse souligné et qui rendent 

nécessaire l'action des instances gouvernementales a l'encontre des consommateurs. 



« ... l'humanité ne se pose jamais que des problèmes 
qu'elle peut résoudre ; car, à y regarder de ptus près. i l  se 
trouvera toujours que le problème lui-même ne surgit que là 
oh les conditions matérielles pour le résoudre existent déjà 
ou du moins sont en voie de devenir ». 

Karl Marx 
Contribution à lu critzgue 

de I 'économie politique 



C bapitre préliminaire 

L'USAGE DES DROGUES ET LES POUVOIRS PUBLICS 

Argentine. Décembre 1983. Aprés sept ans de dictature, un président élu au suffrage 

universel Ment de prêter serment. La démocratie est dans l'air. Les Argentins ont repris espoir : 

c'est la fin, dit-on, des disparitions, de la peur et de la censure. Les militaires et les policiers ont 

dû se retrancher dans les casernes et les commissariats. Us sont hués au moindre geste autoritaire. 

Leur seule présence indispose fortement le public. Les policiers se font discrets et évitent 

d'assister a de grands rassemblements, car la foule leur adresse invariablement des insultes. Il y a 

cependant une manifestation que la police n'a pas hésité a réprimer. Celle-ci était « en faveur de 

Iégalisation de la marijuana », revendication que les agents de la paix ont trouvé intolérable. 

Toutefois, les gens qui étaient sur place ont considéré plus scandaleuse l'intervention policière 

que les manifestants : ils ont voulu repousser la brigade antiémeutes et la débandade a pris des 

proportions considérables. Malgré cette ferveur démocratique, la police a réussi à arrêter 56 

personnes, un chiffie qui représentait, selon les journalistes, la totalité des manifestants plus 

quelques passants. Dix détenus ont été accusés d'apologie du crime, d'uifraction a la loi sur les 

drogues et d'outrage à l'autorité. Le ministère de I'uitérieur s'est empressé de publier un 

communiqué de presse condamnant l' intervention policière. Tout semblait exceptionnel : le type 

de revendication - une première absolue au pays -, la réaction intempestive de la police, 

l'acharnement du tribunal d'accusation Même si l'incident prêtait au sensatio~alisme, la presse 



l'a rapidement oublié. Ln ~aciüz' lui a consacre la première page le lendemain, un petit article 

dans la section des faits divers le surlendemain eL trois jours après, une note éditoriale parmi 

d'autres, signée par un écrivain que son goût pour 17alcool n'a pas empèché de critiquer les 

manifestants. Parmi toutes les personnes que j'ai intewiewées au cours de mon enquète sur le 

terrain, aucune ne se souvenait de cette manifestation, encore moins du peu de réactions qu'elle 

avait suscitées. 

Quatorze ans se sont écoulés depuis cet événement et il n'y a plus eu de manifestations 

semblables. Cela n'a pourtant pas empêché la consommation de drogues de devenir un problème 

de plus en plus prégnant. II est impossible de savoir s'il y a plus ou moins d'usagers qu'en 1983, 

mais une chose est certaine : tout le monde s'en soucie. Les hommes politiques d'abord, qui 

O s7accwnt mutuellement de priser de la cocaine, d'en faire le commerce ou de blanchir de 

l'argent provenant de son commerce. Leurs déclarations sont devenues une manne inépuisable 

pour la presse. Le commun suit, quoique d'un oeil parfois avisé. Dans les stades, les hooligans 

argentins blâment toujours les policiers, mais surtout le président Menem, qui n'a pas hésité à 

faire poursuivre des stars du soccer pour consommation de drogues, manoeuvre de distraction 

jugée hypocrite, car « le prdsident - crie la multitude - en prend aussi ». L'exépouse de Menem a 

confirmé cette hypothèse. A la suite de disputes conjugales, elle fait - devant les journalistes - des 

insinuations au sujet des habitudes et des relations suspectes de son mari. Pourtant, c'est sa 

propre soeur qui a été amenée devant Les tribunaux pour avoir blanchi des nurcocIollars. Le 

climat de méfiance est tel qu'un député du pam au pouvoir a envoyé une proposition de loi au 

Congrés, visant à faire passer un test de dépistage ad-drogue à tous les candidats aux élections 



fédérales. L e  maire de la ville d'Escobar - un nom prémonitoire'- fait arriver ses 350 employés 

une heure et demie avant le début des activités pour qu'ils se soumettent, chaque jour, a un 

examen des fosses nasales. Un procureur, (( proche du gouvernement D, a demandé à Interpol de 

lancer un mandat d'arrêt international contre un philosophe espagnol qui a déclaré qu'il était 

possible de faire (( un usage rationnel des drogues ». En octobre 1996, a commencé l'affaire du 

Nurco-vrp, dite aussi cuso C'@pcdu. impliquant les personnages les plus pittoresques de la clique 

présidentielle'. Dès lors, l'usage de drogue devient un vkritable phénomène médiatique. Des 

émissions de télévision entières sont consacrées aux avatars de l'enquête judiciaire, dont un cuik 

show qui a lieu trois fois par jour, du lundi au vendredi. Entre-temps, les jeunes prostituées qui 

ont témoigné devant les tribunaux sous réserve d'anonymat sont devenues célèbres. N'ayant rien 

à perdre, elles racontent des détails croustillants sur la vie des hauts fonctionnaires, des artistes et 

a des joueun de soccer. Elles n'hésitent pas non plus à dévoiler au grand public les coulisses du 

pouvoir judiciaire. Tout y apWt de manitire transparente : les chantages, la fabtication de 

preuves, la vénalité et la corruption des policiers, la fhvolite des juges. Et tout cela t ome  autour 

de la drogue, en particulier de la cocaïne, que l'on découvre toute-puissante : elle sert de 

stimulant, mais elle est surtout utile pour tendre des pièges ou pour discréditer des ennemis 

politiques et des témoins encombrants. Confrontés 24 heures sur 24 aux péripéties du Narco-vÏp, 

les Argentins ont appris en quelques mois un vocabulaire réservé pendant des décennies a un 

cercle restreint d'initiés. ils ont également pu assigner un contenu concret aux préoccupations des 

'- Les fréres Escobar ont fonde le cartel de Medellin, I'wi des plus importants dam l'histoire du trafic de drogues. 
'- L'entourage de M m  composé de starlettes de la telévision d'entrepreneurs devenus riches mystérieusement a 
de vedettes du sport et de la chanson, est t'une des manifiions les ptus a crues >> du phénoméne appelé a la 
farandllliaci0ii de lapoiPicn D, dont la traduction en langue fiançaise n'est pas aisée. Le terme « furardu& » désigne 
le monde artistique et, en géneral, les gens bien en vue qui n'hésitent pas a afficher teur vie privée afin de conserver 
leur popularité. « Fm&& » est donc devenu synonyme de fktuité, d'ostentation et d'une certaine forme 
dhpudeur. Menern a introduit daus le domaine politique catc même mitégic de promotion PCMM~UC Il a 



hommes politiques, des experts et des fonctionnaires liés à la lutte contre la toxicomanie : les 

images d'un show médiatique où la drogue semble plus proche de chacun et plus menaçante que 

jamais. 

Que s'est-il passe entre ces deux moments ? En décembre 1983, une manifestation d'un 

petit groupe de gens en faveur de la légalisation de la marijuana a été vite réprimée et vite 

oubliée. Le pouvoir politique a alon posé, discrètement, le geste que l'on attendait de lui dans 

ces circonstances : rappeler aux forces de l'ordre que, dans un régime démocratique, la liberté 

d'expression doit ètre respectée. Cet événement, au fond, n'a duré que quelques heures. En 

revanche, l'affaire du Nurco-vip s'éternise e& à vrai dire, elle n'est que la culmination d'une série 

de scandales similaires. Des célébrités, des hommes d'État, des juges et des policien sont les 

protagonistes - tantôt dans le rôle d'accusés, tantôt dans celui d'accusateurs - d'un feuilleton anti- 

drogue qui a mis a nu les mécanismes de la corruption politique et judiciaire. Les drogues 

prohibées n'inspirent plus de luttes libertaires, menées dans les marges du système politique par 

des étudiants universitaires et des artistes excentriques. Elles sont utilisées au sommet de l'État 

de la manière la plus versatile que l'on puisse imaginer. Elles servent de manière stratégique à 

justifier des mesures d'exception, à recueillir des informations confidentielles, à s ' e ~ c h i r  ou à 

se faire une renommée comme protecteur de la jeunesse'. Les plus habiles réussissent à faire tout 

cela en même temps. 

- -  

substitue au débat des id& l'étaiage de son intimité et la fiéquentaîion des gcns « riches et cdébres », peu importe 
I'origine de leur fortune et de leur renommée (cf Cerruti, 1993 ; Walgner, 1994). 
'- En faR il y aurait toute une étude a faire sur la manikm dom la hommes politiqua argentins ont cherché a pmtkga 
la morale publique. Leurs cibles ont d'abord été les femmes divorcées ou vivant en union iibre, par la suite les 
gauchistes et les hippies, et, enfin, les toxicomanes. Ce qui ne semble pas avoir changé au fil des ans, c'est le décalage 
existant entre la morale professée et la morale pratiquée (cf. Abraham, 1995, Walgner, 1 994). 



Entre 1983 et 1997, les activités liées a l'usage de drogues interdites sont toujours 

considérées comme répréhensibles. Mais. en moins d'une décennie. elles sont passées de la 

périphérie au centre des préoccupations politiques. Elles y ct~toient, quoique de manière 

intermittente. les questions relatives à la reforme de  état, au chomage et au paiement de la dette 

extérieure. En fait, le gouvernement Menem a été le premier a créer un ministère, au niveau 

fédéral, pour lutter contre la toxicomanie et le tratk illicite de drogues. Dans ce contexte, où les 

drogues prohibées sont devenues un instrument à usages multiples, le plus frappant est de 

constater que le but ultime est d'en empêcher la consommation. Quels que soient leur envergure 

et leur coGt financier ou politique, toutes les initiatives anti-drogue visent, en dernière instance, à 

prévenir l'usage personnel de substances illicites et a dissuader les utilisateurs. Pour que cet 

a objectif soit raisonnable, 11 faut logiquement que les usagers aient été caractérisés de manière 

négative. Un seul mot sen à les décrire : toxicomanes. Leur catégorisation a t  aussi vague 

qu'essentielle. Vague, parce que la figure du toxicomane, en Argentine, demeure un ensemble 

hétéroclite d'idées reçues et de notions juridiques et médicales. 11 est impossible. par exemple, de 

l'associer a l'errance des héroïnomanes jeunes et marginaux des pays industrialisés, qui 

représentent, peut-êîre, 1' image la plus achevée de la toxicomanie'. Essentielle, leur 

catégorisation l'est aussi, car la guerre contre la drogue n'aurait aucun sens s'il n'y avait pas de 

toxicomanes. La clé est là et c'est donc par là qu'il faut commencer : en élucidant la nature 

1 - J'utiliserai tout au long de cette thése, les mots a toxicomanie » et « toxicomanes D, bien qu'en Argentine l'on 
prefére adiccih » et dictas P ou a &ogodicros u. En France, les psychiatres ont réintroduit récemment la notion 
d' « addiction D, mais son utiüsation est toujours limitée au champ m é d i d  et, de pius, efle suscite d'innombrables 
controverses (6. Fischter, 1992). La meilleure traduction de l'espagnol (< odiccih » demeure donc l'expression 
M toxicomanie ». Par aiiieurs, il est prudent de souligner ici que le débat sur la signification de ces mots et de cew qui 
leur sont associés ne m'intéresse que dans la mesure ou ils servent a stigmatiser les usagers de certaines substances. a 
les transformer en (< destinataires [. . . 1 d'interventions répressives et thérapeutiques (cf Cesoni, 1993 : 14 1 ) ». 



a - souvent implicitement admise - de la catégorie d'individus qui sert de fondement à la lutte que 

 état livre contre l'usage personnel de drogues. Pour ce faire, il semble judicieux d'envisager le 

toxicomane non pas comme l'objet préexistant d'une censure politico-médicale, mais comme le 

produit d'une opération politique complexe, qui succede a la décision de régler la consommation 

de certaines substances et d'identifier les contrevenants. 

Une telle perspecnve suppose un renversement des idées courantes sur l'utilisation de 

produits classés par là même, un défi proprement scientifique. il s'agit en effet, d'expliquer les 

causes qui sous-tendent un phénomène politique, à savoir la constitution de l'usage de drogues 

comme problème justifiant l'intervention des pouvoirs publics. il faudra donc (( secouer n les fausses 

évidences et révéler non par l'arbitraire ou un obscur complot, mais les processus qui fqonnent ce 

qui se présente comme me vérité irréfutable. Sur ce plan, un éclaircissement s'avère nécessaire. Le 

dépassement du sens commun ne doit pas êîre compris dans le sens hégélien ou marxiste du terme, 

c'est-à-dire comme le dévoilement d'une vérité universelle cachée, occultée par des intérèts qui 

profitent de sa mystification. S'afnanchir des idées reçues signuie ici expliquer les j e u  de forces qui 

les produisent 

En peu de mots, l'objectif de ma recherche est de montrer que le comportement 

toxicomaniaque, considéré comme une donnée objective, est en réalité déh i  par un ensemble de 

pratiques punitives. me faudra prouver que ce n'est ni le désir de se procurer des sensaiions, ni 

l'habitude, ni le syndrome de seMage qui définissent concrètement ce qu'est un toxicomane, mais les 

interventions répressives à l'égard des usagers. Pour parler comme Ogien ( 19% : 60), je dirai que ce 

qui fait le toxïeomane, c'est avant tout le r e p h g e  institutionnel dont il est ia aile.  DémonIer la 



validité de cette affirmation me permettra d'expliquer cenaim aspects de I'exercice du pouvoir dans 

la société argentine contemporaine. en faisant appel aux notions de démocratie et de citoyenneté. 

I- Points de départ 

Les ouvrages traitant de sujets reliés à l'usage de substances prohibees sont très 

nombreux Cependant, les auteurs qui ont prêté une atfention particulière au véritable statut du 

toxicomane sont beaucoup moins nombreux De plus, ils proviennent de diRérentes disciplines, 

ce qui rend a priori vain tout effort de les classer en familles conceptuelles. Pour cette même 

raison, il serait dificile d'identifier des écoles de pensée sur le sujet, avec des concepts, des 

a cadres théoriques et des méthodologies p~cu l i e r e s  (cf Berridge, 1990 ; Cesoni, 1996 ; 

Erhenberg, 1993, 1). Je me contenterai ici de présenter les éléments les plus pertinents pour ma 

démonstration. En premier lieu, il  est question des auteurs qui ont délibérément cherché à établir 

des principes généraux permettant d'expliquer de quelle manière et pour quelles raisons la 

toxicomanie est devenue un problème public. Ils sont, en quelque sorte, les pionnien. J'ai pris 

appui sur leurs recherches pour définir ma problématique et choisir une orientation 

épistémologique et méthodologique appropriée. Deuxièmement, je précise les concepts de 

démocratie et de citoyenneté. Ce sont. en effet, deux points de repère essentiels pour guider la 

réflexion sur les libertés fondamentales, afin de mesurer l'impact des politiques anti-drogue sur 

la consolidation du régime démocratique dans 1' Argentine post-autoritaire. 



a- Identifier les toxicomanes : une stratégie d'intervention sur autrui 

Pour commencer, ta référence à l'oeuvre de Thomas Szazs est inévitable. Cet auteur a réalisé 

Pune des analyses les plus dérangeantes sur tes origines et les conséquences pratiques de la notion de 

toxicomane. Ses recherches sur le sujet sont venues, tout d'abord, compléter ses travaux sur la 

maladie mentaie. Le parallèle entre blie et toxicomanie n'est pas, d'après lui, difficile à démontrer : 

ce sont deux exemples &un même mécanimie, qui tend à qualifier certains comportements 

critiquables de maladies. Ce n'est pas, bien sûr, une opération futile. Le terme toxicomane - à l'instar 

de celui de fou - sen à stigmatiser, à emprisonner et à justifier scientfiquement des traitements 

forcés. La principale signification du mot, dans ce cas, (...) réside dans l'emploi qu'on en fait ( S m ,  

1977 [1963], 14)' ». 

Prise de pouvoir sur certains individus plutôt que description d'une situation objective, la 

toxicomanie ne serait qu'un mythe permettant de présewer l'exercice social de l'autorité. Mythe 

signifie, pour Szasz, transposition des faits d'une catégorie dans une autre : les décideurs utilisent des 

concepts médicaux (l'accoutumance, l'assuétude~ la dégénérescence) pour légitimer un choix 

politique (la prohibition de certaines drogues et le châtiment de ceux qui en prennent). Critiquer ce 

mythe ne revient pas à nier les faits - i'existence de gens qui prennent des substances ùiterdites -, mais 

bien à dévoiler l'utilisation politique qui est faite de la science. 

' - il existe un travail de Lindesmith ( 1%8 [1947]) sur les mythes mtowm La consommation d'opium qui a &é publie 
avant les premiers livres de S w  mais il est plutôt centré sur I'UiQuence des préjugés sociaux au niveau du psychisme 
des usagers. Ce n'est que dans un ouvrage postérieur que Lindemith (1965) a analysé les politiques gouvernementales 
prohibitiomiistes. 



En même temps, il faut tenir compte du fait que la communauté scientifique utilise des 

normes morales ou légales dans ses recherches sur les drogues ( S- 1 972). Au lieu de se borner a 

étudier les effet. métaboliques des drogues. les scientifiques succombent à la tentation d'étudier le fait 

toxicomaniaque, c'est-à-dire les différentes pratiques de la drogue. Pour ce faire, ils considèrent la 

toxicomanie comme une maladie, c'est-à-dire comme une daiation. Celle-ci, cependant, n'équivaut 

pas, comme c'est le cas des maladies ordi-, au dérèglement involontaire d'un mécanisme naturel. 

La toxicomanie ne représente une déviation que par rapport à certains jugements moraux qui 

condamnent des excés particuliers. Or, décider du bon ou du mauvais usage de certains produits ne 

relève pas de la médecine ou de la pharmacologie, mais des disciplines - comme la morale et la 

politique - qui évaluent le comportement des hommes. 

La toxicomanie, affinne S= n'est que cela : un type de comportement, une manière 

- réprimée en Occident - d'utiliser des substances susceptibles de procurer un certain plaisir. De plus, 

souligne l'auteur, consommer une ùrogue, que ce soit occasionnellement ou non, est un choix fait par 

l'individu et non pas une action résuitant des supposées propriétés toxicomanogènes du produit lui- 

même. Ce (( désir irrésistible », si souvent invoqué pour caractériser la conduite des toxicomanes, 

n'est, aux yeux de l'auteur, qu'un désu auquel le sujet décide de ne pas résister (Szasz, 1972). Je tiens 

B souligner cette demière affirmation, car elle démontre que Szasz ne tente pas de déresponsabiliser 

les consommateurs de drogues. Bien au contraire, suivant la perspective individualiste qui est la 

sienne, défendre le droit à disposer de son wrps n'équivaut pas à justifier les méfaits qu'un sujet 

intoxiqué poumit éventuellement occasionner. Szasz s'oppose, tout simplement, au fait de déduire 

un type de comportement précis des proMét& pharmacologiques des drogues. Le danger associé a 

leur usage lui semble plutôt une conséquence de l'interdit légal que de l'imoxïcation en tant que 



telle'. Son but est de réfuter l'existence d'un lien de causalité (( automatique » entre la consommation 

de drogues et la déviance sociale, et ce, aiin de dénoncer les initiatives autoritaires qui en dérivent 

Qu'il existe des individus qui refusent de remplir tout rôle social et utilisent des drogues prohibees 

n'implique pas, selon S= que l'inaptitude à mener une Me ordonnée découle des effets de 

cenaines substances ou que celles-ci deviennent un alibi pour ceux qui les utilisent ( S a  1 9 7 ~ ) ~ .  

L'obsession de la science pour la toxicomanie - ajoute Szasz - a plutôt des raisons 

corporatives que scientifiques. Les toxicomanes ont des habitudes qui contrarient l'avis des 

« e'vperts » en matière de drogues, dont la corporation des médecins. Celleci n'a pas hésité à 

condamner les individus qui défient son autorité en s'auta-administrant les substances de leur choix. 

Pour l'auteur, cette attitude défensive de la communauté scientifique a facilité - voire encouragé - la 
transformation de 1 7 h t  en une entreprise thérapeutique : la machine étatique a trouvé que ses 

interventions pouvaient s'imposer de manière peu voyante sous forme de mesures sanitaires. Toutes 

les lignes de partage sortent brouillées : la justice et la police font appel à des concepts scientifiques 

que la science elle-même avait puisé dans le domaine mord ou politique. Ce chasséi:roisé explique 

la confusion qui est la nôtre en matière de drogues. 

' - Pour une analyse comparée des mùts P o O w  a hanciers de la prohibition a de la Libéralisation, voir Ostrowski 
( 1 989) et ïhornton ( 199 1 ). 
' - Pendant la années 80, plusieurs événements ont démontre que l'usage de drogues interdites ne pousse pas 
nécessairement les individus qui s'y livrent a adopter des componemems asociaux. C'est le cas de l'utilisation de la 
cocaïne par les hommes d'afEiires (Ehrenberg et Mignon, 1992 ; Ehrenberg, 199 1 ,  Hervieu, 1993 ; Sorman, 1992) et 
des stéroïdes et des stimulants prohibés par les athlétes (Hadaway et al.. 1991). Ces usagers ont démontre qu'ils 
connaissaient les risques encourus et étaient capables d'arrèter d'en consommer sans ['aide d'un spécialiste (ib. ; 
Waridorf et al.. 1991). Par la la notion médicale de dépendance, dehie comme un effet automatique de la 
consommation de certaines substances, a été sérieusement mise en doute (à ce propos, voir aussi Akers. 199 1 ; 
Escohotado, 1992, II et III, 1995 ; Peele, 1989, 1985). 



En quelques mots, selon S- l'expression « toxicomanie » est un mythe médical. 

d'inspiration morale et politique, qu'on LI fini pur prendre puur wi f&r. Ce myrhe n'est pas sans 

conséquences. Les termes qui lui sont apparentés donnent lieu a des predictions créatrices, genre de 

ventés connu des sciences sociales (cf. Merton 1965). Le toxicomane, a mi-chemin entre le malade 

et le criminel, est défini par le diagnostic émis à son égard, influençant ainsi fortement les mesures 

dont il est l'objet. Toxicomane, en effet. (( ... implique que le sujet est la proie d'un besoin de drogue 

incontrôlable et qu'il nécessite une surveillance extérieure (S= 1977 [1963] : 288) ». 

L'intérêt de Szasz pour le toxicomane demeure marginal par rapport à l'ensemble de son 

oeuvre - axée davantage sur l'analyse de la psychiatrie et de la formation de N l h t  thérapeutique » - 

j usqu'à la publication, en 1974, du livre La persécution rrrueile des drogués. boucs émrssurres Je 

notre remps. Toute son attention s'est dés lors centrée sur le rôle du toxicomane dans les sociétés 

contemporaines et, en paniculier, sur les procédures politico-morales qui 170 bj ectivent et le w 

conséquences sur la vie sociale. Les recherches faites par l'auteur ces vingt dernières années lui ont 

permis de contirmer le bien-fondé de ses travaux précédents et de proposer deux nouveaux concepts, 

ceux de bouc émissaire et de chimie sacramentelle (Sasz ,  1994, 1992, 1982 ; Friedman et S z a y  

1 992). Szasz considère que les drogues dites dangereuses, les toxicomanes et les deaiers sont l'objet 

d'une persécution rituelle dont toute société a besoin pour assurer sa sumie. Les pays industrialisés, 

imbus de science et obsédés par la santé, trouvent naturellement leurs boucs émissaires chez tous 

ceux qui traitent leur corps sans le Consentement des autorités. Dans le cas des drogues, comme il en 

a été fait mention plus haut, ce sont les médecins qui définissent le juste emploi et toute décision 

individuelle s'écartant de cet emploi est qualifiëe d'autodestmctrice. Ce monopole exercé par la 

médecine - reconnu et appmuvé par la loi, le gouvernement et le publie en général - constitue un 



nouvel avatar de la chimie sacramentelle, dont les rituels interdisent l'usage de certains produits a 

justifient les prsécutions (aujourd'hui appelées traitements) au nom du bien de la victime (!e 

tozllcomane). Szasz fait remonter l'origine de ces pratiques q i  associent la prohibition de substances 

jugées nuisibles a des liturgies de purification ion anciennes'. 

Les travaux de Szasz agissenf comme on peut le constater, a la manière d'un ditonateur. Un 

certain nombre de chercheurs travaillent a partir de ses propositions dérangeantes, même s'ils 

n'acceptent pas ses vues radicales et l'ensemble de ses recommandations pratiques. II ne semble 

même pas exagéré de dire que S B ~ Z  est devenu un classique : ses idées et ses études de cas sont 

souvent mentionnées sans que soit explicitement cite son nom'. Cela ne veut pas dire que les sciences 

sociales et le savoir expert se posent toujours la bonne question. Dans un bilan tout récent des 

ouvrages contemporains sur les différentes approches du fait toxicornaniaque, Ogien ( 1996) prouve à 

quel point le discours scientifique n'a pas pu rompre avec l'opinion courante selon laquelle l'usager 

de drogue est promis a la délinquance et doit être pris en charge par une institution spécialisée. Le 

travail d'Ogien est important pour dew raisons. En premier lieu, il démontre que les postulats de 

Szasz sont toujours pertinents. Deuxièmement, Ogien explique quel est le « contenu pratique )) de la 

catégorie (t toxicomane n, c'est4-dire les postulats qui orientent la perception stigrnatisante des 

consommateurs et qui légitiment leur mise sous tutelle. Il éclaire ainsi le mécanisme de désignation 

déjà mis en évidence par Szasz. Le premier postulat est la visibilité : l'usager de drogue est supposé 

Eicilement repérable a cause de son inconduite (c'est pourquoi il semble si difficile d'appliquer le 

terme toxicomane a des consommateurs qui sont bien intégrés à la société). Le deuxième critère est 

' - Cf. Escohotado, 1992.1. 
' - Voir. entre autres, Bac- et Coppei (1991). Beauchesne (1991). Savater (1990, 1986) a S o m  (1992). II &le 
impossbte de dresser ia liste des articles qui srploitaü les  paradoxes des régimes prohibitiorniistes énidiés par Szasz 



l'intempérance : les experts et les décideurs considèrent que le besoin de drogue devient rapidement 

incoercible et que les individus en état de manque peuvent commettre les crimes les plus odieux Le 

trotsieme critère est I'irresponsabilité : l'acte de consommer une drogue interdite porte atteinte aux 

nomes des échanges sociaux ordinaires (la loi, la santé. la sociabilité, le contrôle de soi, etc.). Le 

quatrième critère est l'animalité : I'usager, possédé par un toxique, est incapable de différer la 

satisfaction de ses besoins. Selon Ogien, la prégnance de ces quatre critères demeure rrés forte. Les 

chercheun et les décideun, souligne l'auteur, sont portés à récuser toute observation mettant à 

l'épreuve la nocivité et le danger que présente l'usage des drogues classées. Il leur est plus facile de 

nier les faits, de les considérer comme extraordinaires ou mal établis, que d'écarter les p d a t s  qui 

orientent leur percephon des consommateurs. 

b Drogue et pouvoirs en Amérique laîine 

Rosa Del Olmo a réussi a analyser I'insmmientalisation politique du phénomène de la drogue 

d'un point de vue peu courant chez les spécialistes d'Amérique latine. Sans mettre en doute 

l'influence des ~tats-unis sur ce dossier, Del O h o  s'est attachée à élucider le fonctionnement des 

politiques anti-drogue dans les pays latinodmericains eux-mêmes. Dans cette peqectwe, les 

pressions des États-unis niapparaissent pas comme déteminantes ; elles sont considérées - audelà 

des chantages direas et des interventions militaires foudroyantes - comme une possibilité stratégique 

mise en oeuvre diversement par les gouvernements & la région 



Les analyses de Del Olmo reposent en grande pame sur la notion de stéréotype discursit . Les 

stéréotypes ont ceci de particulier, a f f i ne  I'auteure, qu'ils déforment la realité. entravent la 

compréhension rationnelle et contribuent à établir un consensus manichéen sur les valeurs 

nécessaires à la conservation de la société. L'élucidation de ces stéréotypes, producteurs de légitimité, 

permet de comprendre l'origine et les conséquences des étiquettes collées le plus couramment aux 

utilisateurs de drogue. Par Ii, Del Olmo ( 1989) rejoint les vues de T. S z a s  décrites plus haut et, en 

même temps. démontre leur pertinence dans le cadre de I'Arnérïque latine. 

Del Olmo soul igne que le stéréotype médical. issu de la diffusion de préoccupations d'ordre 

sanitaire, caractérise le toxicomane comme un malade, souffrant de dépendance. porteur d'un 

(( virus )) susceptible de devenir une épidémie sociale. Les métaphores d'origine médicale acquièrent 

ici tout leur poids, car elles sont constamment utilisées dans l'élaboration et la mise en oeuvre des 

politiques publiques anti-drogue (campagnes de prévention, instructions de l'exécutif aux procureurs, 

pouvoirs conférés a la police et à l'armée, etc.). Un deuxième stéréotype, créé notamment par les 

médias. associe toxicomanie et jeunesse. Les jeunes sont d'ailleurs présentés comme étant pauvres, 

chômeun ou peu attirés par le travail. En troisième lieu, les drogues apparaissent comme un plaisir 

interdit Ce stéréotype mord, très répandu, est renforcé par le discours juridique, qui opére une 

distinction décisive entre les drogues pemiises et défendues. Par là même, les comportements liés à 

1 'usage de drogues illégales deviennent punissables, pénalisation qui reçoit une j unification 

1 '  - A ce propos, voir aussi Nowiis (1980). Cette auteure distingue quatre façons d'envisager l'utilisation des drogues 
interdites (le modèle juridico-moral,, le modèle médical, le modete psychosocid et le modèIe sociocultureI). Son 
anaiyse est cependant beaucoup moùis riche en nuances que celle de Del Olmo, notamment parce qu'de ne s'attache 
pas a d-er les implications politiques de Ia guerre contre Ia drogue. Cependant, les idées de Nowhs sont mieux a connues en Argentine que d i e s  de ûel Olmo. mCm chez la spécialistes (d Cilabrese, 1988). 



additionnelle du fait que les drogues sont considérées comme une menace sociale. comme nous 

l'avons déjà v u  

C a  trois stéréotypes - le toxicomane malade, le toxicomane jeune chômeur et le toxicomane 

bicieux - se rejoignent dans un quatrieme, celui du criminel. Cette dernière figure s'applique sunout 

aux trafiquants de drogues et aux guidero.s. leurs partenaires occasionnels. Ce stéréotype Sert, en 

Amérique latine, des intérêts politiques précis : identifier un nouvel ennemi interne, suivant les 

préceptes de l'ancienne Doctrine de sécurité nationale ou de sa version renouvelée, la Doctrine des 

conflits de basse intensité. Le plus important, remarque l'auteure, est de constater que cette docmne 

consacre l'élimination des frontières entre la guerre conventionnelle, la lutte contre la subversion et la 

répression de la criminalité ordinaire (Del Olmo, 1997b). 

Dans les années 1980, ces transformations dans l'exercice du pouvoir en Amérique latine ont 

etk encouragées et consolidées par l'influence des États-unis. Durant cette décennie, la puissance du 

Nord a converti le problème de la drogue en une affaire géopolitique de premier ordre. Les Etats- 

Unis ont pu se présenter, à kide d'un discours juridicqmlitique de nature transnationale (Del Olmo, 

1992a) comme la victime des trafiquants latino-américains de cocaine. Une nouvelle pléthore de 

stéréotypes (notamment celui du mrco-guériIIero) est venue masquer les véritables intérêts en jeu : 

assurer le contrôle politique de la région et, de manière plus spécifique, le paiement de la dette 

extérieure. 

Pour différentes raisons, qui vont de l'extorsion financière au désir d'être en accord avec les 

préoccupations scientifiques des pays développés, les gouvernements latino-américains ont embrassé 



le disco'urs dominant et mis en oeuvre des mesures qui ont engagé leurs pays dans une « guerre )) qui 

ne correspond pas à leurs véritables problèmes de consommation de drogue (Del Olmo, 1992a). Ce 

décalage entre les besoins et les solutions adoptées n'a pas empêché I'adopnon généralisée de lois 

anti-drogue plus répressives, dont les etfets ont été immédiats. L'auteure souligne, a titre d'exemple, 

que la pénalisation de la consommation personnelle de drogues classées a produit une intensification 

de la criminalité pour tnhctions mineures et la stigmatisation de secteurs sociaux déjà marginalisés 

par le système économique (Del Olmo, 1990, 1992a). Elle remarque également que la drogue est 

devenue une nouvelle monnaie d'échange sur le plan politique, un profitable bandwagon. À ce 

niveau, Del Olmo s'appuie sur les recherches de Femhdez Cartasquilla et démontre que les hommes 

politiques et les militaires latino-américains ont trouvé dans la lutte contre la drogue une rhétorique 

qui s'ajuste parfaitement a plusieurs de leurs propos : rétablir la solidarité dans une société divisée ; 

attirer l'attention du public vers un ememi insignifiant - ce qui occulte les véritables problèmes et le 

manque d'alternatives ; dinger le mécontentement des jeunes vers des conduites inoffensives ou 

fonctionnelles pour le système ; maintenir le contrôle des déclassés et, enfin, légitimer I'întewention 

militaire et policière des États-unis dans le sous-continent (Del Olmo, 1992a : 6&69). 

Del O lmo établit sans conteste un bilan remarquable des principaux éléments théoriques 

et empiriques permettant d'expliquer comment les politiques anti-drogue, en Amérique latine, 

ont défini leurs propres points d'appui. De manière assez curieuse, toutefois, cette auteure 

s'intéresse peu a l'impact de la lutte contre la drogue sur la transition démocratique, processus de 

transformation politique le plus important qui ait eu lieu dans la région depuis les années 1980. Il 

serait pourtant utile et pertinent - afin d'enrichir l'analyse de ce processus - d'engager une 

réflexion sur la relation existant entre la lutte contre la toxicomanie et les règles de la démocratie. 



De nombreux auteurs - que je citerai tout au long du texte - ont en effet constaté que les mesures 

prises a l'égard des consommateurs de drogue constituent un puissant révélateur de la situation 

de la démocratie et de l'État de droit. Si cela est vrai dans le cas des démocraties les plus 

anciennes, cela l'est encore plus dans le cas des régimes pst-autoritaires. Prenons pour exemple 

la création du délit de « possession de drogue interdite à des fins personnelles ». Quoique de 

façon indirecte, parce que l'usage en principe n'est pas puni, cette catégorie d'infraction empiète 

sur plusieurs droits considérés comme inhérents à la démocratie, a commencer par le droit de 

chacun à disposer de son corps. Dans les pays à forte tradition libérale, ce sont surtout les 

minorités ethniques qui ont à subir les conséquences de ce dérapage constitutionnel. Or, dans les 

démocraties (( émergentes N, où il est question de créer des conditions propices au renforcement 

de l'État de droit, l'effet multiplicateur des lois anticonstitutionnelles semble être beaucoup plus 

O vaste. En l'absence d'un système efficace de contrôles institutionnels croisés, l'existence d'un 

droit d'exception signifie que le règne de l'arbitraire n'est pas fini. Et il semble dificile 

d'encourager les individus à défendre une démocratie où la sécurité juridique n'est pas garantie, 

bref, où  il est dangereux d'agir en tant que citoyen. 

Pour mener à bien cette réflexion sur les conséquences de la crirninalisation de I'usage 

des drogues dans un régime démocratique pst-autoritaire, je ferai dans les pages qui suivent un 

bilan critique des recherches les plus récentes sur la démocratie et la citoyenneté. Ce sont deux 

notions fondamentales, car elles permettent d'évaluer les politiques prohbitiomistes à la lumière 

des principes qui légitiment l'exercice du pouvoir politique. Cette comparaison me permet 

également de résoudre - au moins en partie - les problémes concernant la n e d i t é  de mon travail, 

question qui hante la sciences saciales. Les chercheun, mmme on le sait, ne peuvent pas échapper 



au fait que leurs concepts, mème les plus objectifs, sont fondés sur une vision plus ou moins implicite 

de la socide et de la nature humaine. Pour ma part, je me contenterai d'établir si les décisions prises à 

Iëgard des utilisateun de drogue respectent ou non les droits auxquels I'appareil d ' ~ t a t  est assujetti 

dans un régime démocratique. 

II est essentiel que ce dernier point soit clairement perçu : l'analyse à laquelle je procède ne 

découle pas d'un jugement normatif fondé sur un idéal panni tant d'autres, que j'aurais choisi selon 

des convictions personnelles. J'évalue l'action du gouvernement a l'aune cies principes dont il tire sa 

légitimité. En démocratie, le principe fondateur est celui de l'autonomie des citoyens. Le problème 

n'est donc pas de savoir si les hommes sont nés libres et si le pouvoir politique fait de son mieux pour 

restreindre cette liberté soi-disant naturelle. II s'agit de voir dans quelle mesure l'appareil d'État 

respecte ses engagements les plus élémentaires. Ce n'en donc pas une critique subjective. mais une 

analyse des promesses non tenues. 

c- Quelle démocratie ? 

Pendant les années 1980, le maimtrearn de la science politique américaine s'est intéressé 

à la démocratie en Amérique latine d'un point de vue très précis : le passage des dictatures aux 

régunes civils. L'accent a alors été mis sur les aspects les plus (i politiques des processus de 

transition : les pactes et les ruptures entre les groupes dominants, le rôle des élites, des militaires 

et des mouvements sociaux, et, enfin, l'importance des pressions internationales (cf. O'Donnell 

et Schmitter 1986; Schmitter, 1994). La démocratie, débarrassée de ses anciens qualificatifs 



plut6t pejorarifs (Schrnitter et Karl, W Y  1 IL, est définie comme un systkme politique ou les acteurs 

N principaux )) acceptent de résoudre leurs conflits suivant des regles pricitabliçs (Pr~etwmki. 

199 1 ). parmi lesquelles les tlections libres, la rrprksrntation plurdlistc: des int&ets et la dibision 

des pouvoirs. Les forces politiques agissent ainsi dans un cadre institutionnel prtk.is, bien qu'elles 

ne puissent pas prkvoir It: rkultat concret de leurs nkgociations. Pour les acteurs sociaux 

impliquks dans la transition, ce gmre d'incertitude semblait toutefois prkfkrablc: aux dictatures 

militaires. M h e  ceux qui tiraient profit de l'autoritarisme s r  sont rendus compte qu'ils n'ktaient 

pas à l'abri des dddcisions imprévisibles et arbitraires. En revanche, l'incertitude d~mocratique va 

de pair avec Ie pluralisme et la constitution de baxs  d'appui sulidrs, car reprkxntatives et 

consensuelles. Dt: plus, les perdants savent que leurs inter& seront respect& et qu'ils peuvent 

sagner au prochain tour de scrutin. C'est pourquoi le retour à la démocratie a reçu tant d'appuis : 

O elle semblait Cire la solution la plus « rationnelle » a la crise politique et ticonornique engendrk 

par les militaires (cc ib. ). 

Derrière l'argumentation des auteurs citks plus haut, on voit x profiler la notion de 

polyarchie, avanctk par Dahl ( 1971) pour analyser la forme que prend la dimocratie dans les 

pays developpk En p u  de mots, la polyarchir est un régime où il y a plusieurs groupes soçio- 

iconomiques qui detiennent 1<: pouvoir de façon concurrentielle. 11 est vrai que les ktudes sur la 

transition démocratique ont accorde beaucoup plus de poids que Dahl a la rationalit& des acteurs 

'- Notons que pour la premiére fois. le retour à la dbocratie a éte considére - tant par la populations des pays sous- 
développés que par les spécialistes - comme une fin en soi. 11 a alors M u  se d i f à k  de la vieille opposition entre 
démocratie formelle et démoctatic réeue ou substantieIle. Ce débat avait discrédite les régimes parlementaires et les 
libertés individudes. considérés comme une ruse de la bourgeoisie. Plutôt que de s'engager dans un nouveau débat 
sur les conditions matérielles et culturelles indispensables a la transition démocratique, les chercheurs ont soutenu que 
l'affermissement des institutions démocratiques, le développement économique et l'apprentissage des valeurs civiques 
&aient des tâcher simuitanées (cf Schmitter et Kari, 1991). tout comme la résolution de piusieurr autres problèmes 



politiques. Mais elles ont négligé ce que le politologue américain avait défini comme l'une des 

conditions indispensables à la réalisation de la polyarchie : i l  faut que les droits fondamentaux 

soient protégés par des mécanismes efficaces, de façon à ce que les individus puissent tant 

participer que s'opposer au L'absence d'une réflexion sérieuse sur les droits du 

citoyen est devenue de plus en plus évidente, surtout quand il a fallu expliquer les 

transformations qui ont suivi la chute des régimes autoritaires. 

Dès la fin des années 1980, il s'est avéré que la construction d'un espace public 

démocratique était très dificile. La transition était réussie : l'ensemble - ou presque - des 

gouvernements de ['Amérique latine étaient amves au pouvoir moyennant des élections iibres -V 

ubiertas. C'est la consolidation qui est devenue un véritable problème. Le passage d'un 

gouvemement élu au suffrage universel à un régime démocratique semble toujours incertain. La 

situation est pour le moins paradoxale : les individus peuvent voter et s'exprimer librement, mais 

la comption des fonctionnaires et les violations des droits de l'homme ne cessent de proliférer. 

De mème, les inégalités entre les riches et les pauvres deviennent de plus en plus frappantes. 

L'expression « démocratie de basse intensité' » exprime ce phénomène d'un point de vue global. 

Elle désigne la relation complexe entre I'exclusion sociale et la concentration du pouvoir 

politique, qui aboutit a un système de gouvemement oii la participation et la sécurité des citoyens 

communs aux régimes de transition, dont la surchar~e des demandes, la réinsertion des militaires, le contrôle de la 
corruption et le renforcement de la sécurité urbaine (Schrnitter, 1994). 
I - DaN (197 1 : 3) distingue au total huit u garanties institutionneUes » servant a définir un régime polyarchique : a i- 
F r e e h  ro form and join organi=c~ti~l~~ ; 2- Freedom of expression ; 3- Right to wte ; 4 - Elegzbility for public 
o@ce ; 5- Righ of politicuI Ieariers !O compete for support ; la- Right of pofiticaf l e d r s  Io compete for votes ; 6 
illtemtiw s0u~ce.s of i t t f t t i o n  ; 7- Free d fair electionr ; 8- lnrtlnrtlmtiolls for maAing govenunent policies 
deprrd on wres and 0 t h  expre?~~~~um ofprferences M. 
'- Cme expression a été proposée a développée de manière systématique par Gills, R m o r a  a W h n  (1993). Pour 
un bilan des adjectif% qui o a  été utiiisés pour caractériser les nouveaux régimes démocratiques, voir aussi Serensen 
(1  993). 



sont de moins en moins (( réelles D, même si les institutions (4 formelles » de la démocratie sont 

présentes. 

Pour comprendre les obstacles à la consoli&tion démocratique en Amérique latine. les 

politologues ont fonulé plusieurs hypothèses. Weffort (1991) insiste sur le fait que les 

(( nouvelles démocraties w n'ont pas un système de représentation solide, capable de créer des 

relations politiques qui soient à la fois stables et productrices de consensus. Elles véhiculent des 

éléments - des institutions, des pratiques et des leaders - autoritaires, notamment le clcccretrsmo. le 

clientélisme, les élections de type plébiscitaire, le patronage et le népostisme. Pour sa pan, 

O'Domeii (1994)' met l'accent sur le fait que la transition démocratique a eu lieu au milieu de la 

crise économique la plus sévère qu'ait connue la région après celle des années 1930. Il souligne. 

a a l'encontre de Schrnitter (1994), que les contraintes structurelles ont eu plus d'impact sur les 

nouveaux régimes que la nature ordonnée ou chaotique de la transition du point de vue politique. 

Selon O'Donnell. c'est la gestion de la crise économique qui a justifié la limitation des libertés 

publiques et de la concertation sociale. Dans ces circonstances, il faudrait parler de a démocratie 

délégative », une expression qu'O'Domel1 utilise pour désigner très précisément les régimes 

démocratiques où le président gouverne a comme bon lui semble » et où les mécanismes de 

représentation des intérêts sont court-circuités2. Le pouvoir exécutif réussit ainsi à isoler et à 

- - . - - - -- - -p - - 

1 - Ce texte a commencé a circuier dans le milieu universitaire deux ou trois ans avant sa publication dans une revue 
scientifique. 
*- Le texte d'O'Do~eil  a plusiairs faiblesses. En premier lieu, O ' D o d  n'analyse pas l'oeuvre des auteurs qui ont 
étudie le probléme de ta concentration du pouvoir dans [es rtighes démocratiques bien avant lui. dont Max Weber et 
Joseph Shurnpeter. Cet oubii permet à O'Donnetl d'affirmer que la a démocratie delégative N constitue un « type de 
démocratie qui n'a pas été théorisé n, ce qui est, rians le meilleur des cas, a moitié vrai. Deuxiémemem, O'Donnell 
insiste sur le Eiit que les régimes post-autoritaires sont des pofyarchies à part entiére. Ceci semble également 
insoutensble. P m  Dahi. le père du concept, il est cIair que la polyarchie est un régime politique où il n'existe aucun 
empèchement ii la libre compétition dectoralc : 1s ressources dont disposent la différentes forces politiqua ne sont 
pas cumulables, les droits fondamentaux sont prot&és de façon a ce que les individus puissent s'opposer au 



rendre plus efficace l'équipe des technocrates qui gèrent l'application des plans d'ajustement. 

mais c'est une solution qui demeure précaire, car il n'y a toujours pas de dispositifs 

institutionnalisés permettant la participation en dehors des élections, qui sont les seuls capables 

d'o f i r  un cadre d'action rationnel aux agents politiques et économiques. Il leur est ainsi 

impossible d'envisager des scénarios à long terme, ce qui a pour effet de décourager les 

investissements productifs et de favoriser la spéculation financière. De cene manière, il  n'y a ni 

démocratie ni développement (bien qu'il puisse y avoir croissance). 

Dans un travail postérieur à ['article mentionné cidessus, mais publié précédemment, 

O'Domeil (1993) soulève un ensemble de problèmes théoriques liés aux ((démocraties 

délégatives », qui ont plutôt trait à la « qualité » de ces dernières qu'à l'identification des critères 

permettant de les définir. L'auteur constate que les régimes pst-autoritaires so&ent d'une 

profonde crise de l'État : les seMces publics fonctionnent mal ou très mal, l'accès a la justice est 

refuse à une grande partie de la population et les citoyens ne croient plus à l'honnêteté des élus'. 

L ' État, incapable d'imposer des réglementations uniformes à l'ensemble du pays, coexiste avec 

des sphères autonomes de pouvoir, où les droits et libertés sont systématiquement bafoués. 

gouvernement saris avoir peur de réprésaiiles, il existe un large consensus au sein de la popdation concernant les fins 
et Ies moyens du régime politique et il y a une certaine égaiisation des conditions socio-économiques. Or la situation 
décrite par O'DomeH s'ajuste difficilement ii ces critéres, tel qu'il le signale lui-mème : la fkçon dont les ressources 
politiques sont reparties fkvorise plutôt « l'oligarchie que le pluralisme », les individus ont peur de protester et la 
société civile est fàibiement deveioppée. En dÊfinitive, contrairement à ce qu'écrit O'DonneU, il ne semble pas 
approprie d'afhner que les nouvelles démocraties sont des polyarchies. Une telle afErmation peut prêter a confisios 
car elle vide de sens la notion de polyarchie, fort d e  sur le plan théorique. Si l'on suit la logique d'O'DonneU, il 
serait possible de dire, par exemple, qu'il existe des démocraties ou ['État de droit n'est pas respecte, ce qui implique 
une contradiction dam les termes. A la limite, il est porsile d'.imaginer un despote klaVé qui garamir a ses sujets une 
égaie protection de la loi même s'il empêche la tenue d'élections libres. Il est clair, dans ce CM qu'if s'agit d'un 
régime autoritaire ou la justice respeste les droits individuels et les garanties de p d u r e .  Pour des raisons similaires, 
on ne peut pas considérer comme réellement démOCt8tiques des sociétés ou le gouvernement tient regdiement des 
élections et ne traite pas h s  individus comme des sujets de droit. 
'- Sur la effets sociaux et politiqua de I'ii£tXblissement d a  moyens d'intervanion de t'État, voir a w i  Bresser 
Pereira (1 996). 



O'Domell parle alors de zones (( brunes » : il y a des élections, la liberté d'opinion y est souvent 

respectée, mais les citoyens ne peuvent pas miment s'opposer au gouvernement ou contrôler ce 

dernier. Entre deux élections, ils sont exclus du système politique et sont victimes de différentes 

formes de discrimination. Les élus, protégés par une chaîne de complicités et de t< magouilles » 

politiques, ne sont pas obligés de rendre compte de leurs actes et ne s'intéressent qu'à maintenir 

le clientélisme, qui est la source de Leur pouvoir et de leur impunité. Dans un dernier texte, 

O'Donneil (1996) analyse un autre élément clé pour comprendre la situation privilégiée des 

décideurs dans les démocraties délégatives : le dépérissement ou carrément l'annulation des 

contrôles horizontaux entre les diffërentes instances gouvernementales. 11 fait référence au 

système de poids et contre-poids, mécanisme qui, dans un régime démocratique, préserve 

l'équilibre entre les pouvoirs publics et, par 18 même, le principe de l'imputabilité des 

fonctionnaires. Cette situation est aggravée par les administrations qui, en exerçant une 

discrimination considérable a l'endroit des plus faibles, font en sorte que les citoyens ne sont 

effectivement pas égaux devant la loi. Ce sont en fait les deux faces d'une même médaille : a 

cause de la faiblesse de ['État de droit, les fonctiomaires échappent a w  contraintes légales et les 

citoyens ne sont pas protégés par la loi. Pour désigner le genre de démocratie qui découle de cette 

situation, où l'État ne fait pas respecter l'ordre juridique, O'Donnell parle d'une « citoyenneté de 

basse intensité ». 

Suivant cet ordre d'idées, Rzeworski (1995) se demande quelles sont les conditions 

nécessaires a la réalisation de la citoyenneté dans les régimes postautontaires. Par citoyenneté, il 

entend a un ensemble de droits et d'obligations communs à toute la communauté politique (ib. : 

34) ». Przewonki n'explicite pas le contenu des droits et des obligations inhérents a la 



citoyenneté. 11 s'attache plutdt à souligner leur caractère universel. Cela se comprend aisément. 

Pour l'auteur, l'universalité est une notion clé. Elle définit, d'une manière ou d'une autre, les 

trois conditions que doit respecter l'État pour que la citoyenneté soit réalisable : I -  agir 

conformément à la constitution et à l'ordre juridique ; 2- garantir l'égalité devant la loi sur toute 

l'étendue du territoire ; 3- assurer aux citoyens un minimum de bien-être matériel, d'éducation et 

d'information. Un peu en retrait. Przewonki signale une autre condition nécessaire à la 

réalisation de la citoyenneté : l'existence d'un va-et-vient continuel entre l'État qui veille à 

l'application de la loi et les individus qui s'organisent pour faire valoir leur droits. Si l'on prend 

au sérieux tous ces critères, la situation dénoncée par O'Donnell semble de plus en plus 

désespérée, car on est face a des (( démocraties 1) qui bloquent efficacement l'accession de tous 

les citoyens aux pleins droits de la citoyenneté. Nous manquons encore de mots pour décrire 

O pareille situation, où les individus exercent leur droit de vote et peuvent s'exprimer librement, 

mais où leurs protestations tombent souvent dans le vide. Le plus approprié semble donc de 

garder la formule (( citoyenneté de basse intensité ». 

c- Quelle citoyenneté ? 

Malgré son utilisation fréquente dans les plus récents travaux sur la transition et la 

consolidation démocratiques, la notion de citoyenneté n'a pas fait l'objet d'une analyse 

approfondie. k ne prétends pas, ici, résoudre ce problème. Je me contenterai d'établir quelques 

précisions utiles à ma problématique. 



Quels sont donc les critères permettant de dire ce qu'est la citoyenneté et de mesurer son 

degré de concrétisation ? À ce propos, l'oeuvre de Marshall (1965) est une référence 

incontournable, malgré toutes les critiques dont elle a été l'objet (cf Manning, 1993 : 13 14). 

Selon Marshall, la citoyenneté est un rtutut qui permet de bénéficier d'un ensemble de droits et 

de prérogatives. Le point de départ est la reconnaissance de l'égalité de tous devant la loi, telle 

que cristallisée dans les Iégislations d'Europe occidentale avec l'essor de la bourgeoisie au 

X W e  siècle. Cette égalité est le fondement des droits civils, qui définissent les éléments 

nécessaires à la liberté individuelle (Marshall, 1965: 78) : l'intégrité de la personne, la liberté 

d'opinion, la protection de la propriété privée, la liberté contractuelle et le droit de se défendre en 

justice. La Révolution Française a institué deux autres garanties du même genre, dont Marshall 

ne fait pas mention : la définition de la liberté comme le pouvoir de faire tout ce qui ne nuit pas 

à autrui )) et le principe de la définition légale des délits et des peines. Le siècle suivant - toujours 

selon Marshall - fut celui de la conquête des droits politiques, qui permettent de participer à la 

prise de décisions communautaires, dont le droit de voter et d'être éligible aux élections. Ce Fut 

également le siècle des révoltes ouvrières et de la reconnaissance des libertés exercées de 

manière collective, comme le droit d'association et le droit de grève. Le XXe siècle est celui de 

l'État providence et des droits économiques et sociaux, pamii lesquels la sécurité sociale et 

l'accès à l'instruction et à la cdture. 

Aux yeux de Marshall, la citoyenneté est le fruit d'un processus d'expansion du principe 

civique d'égalité au domaine politique et socio-économique. Ce schéma, bien sûr, s'applique mal 

à l'Amérique latine en général et à l'Argentine en particulier. Citons, à titre d'exemple, les 

reformes « égaliîaristes des années 1950 et 1960, qui n'ont surtout pas été une conséquence de 



l'affermissement progressif des libertes individuelles (Collier et Collier, 199 1 ). Elles ont été 

implantées par des régimes populistes, qui n'ont pas hésité a limiter les droits civils et politiques. 

On pourrait donc difficilement parler d'une evolution linéaire et cumulative au sens ou Marshall 

l'entend. Ce que je retiens, c'est la distinction faite par cet auteur enne les differentes 

composantes de la citoyenneté et les liens complexes qui existent entre elles. 

On dénonce depuis longtemps la tension inhérente aux sociétés capitalistes entre l'égalité 

juridico-politique et l'inégalité économique et sociale. Faut-il restreindre les libertés jusqu'à ce 

qu'on ait instauré les conditions matérielles nécessaires à leur exercice ? Cette question en amène 

une autre : comment résoudre, dans une société dkmorratique, les contradictions inévitables entre 

les volontés individuelles et les décisions majoritaires ? Ces problèmes, posés en termes absolus. 

comme s'il s'agissait d'antinomies inconci!iables, n'ont pas de solution. Touraine ( 1 992) a 

démontré qu'il est même vain d'en chercher une, car la tension c o m t e  entre l'individu et la 

communauté est le véritable moteur des temps modernes. Et ce sont justement les droits afférents 

a la citoyenneté qui assurent « l'ouverture N de la société. L'exercice des droits relie et sépare les 

hommes dans un même élan, leur permettant d'exprimer l e m  différences dans un espace 

commun. Cette mécanique sociale, axée sur le diversité, est plus facile à saisir si on la compare 

aux systèmes totalitaires, où il est aussi impossible de former des groupes que de se distinguer de 

la masse : tous doivent y mener une vie unifonne (Arendt, 1995). Bien au contraire, l'État 

démocratique fait face à uw pluralité qu'il lui est impossible d'annuler, à moins de changer de 

nature, car il puise sa légitimité dans un ensemble de droits qui impliquent la possibilité d'une 

opposition perpétuelle à autrui et au pouvoir (Lefort, 1994). Pluralité n'équivaut donc pas a 

relativisme. Les bornes sont claires, telles que signalées par Berlin (1988 : 46) : dans une société 



démocratique. il est rationnel d'écarter toute décision qui fait obstacle à la continuité du débat et 

au respect des libertés fondamentales1. 

Tous les critères énoncés cidessus nous permettront de comprendre pour quelles raisons 

la persécution policière et la criminaiisation des usagers de drogues classées. les deux stratégies 

qui sont au coeur de la construction politique du toxicomane, constituent une manifestation 

accablante de la précarité de la vie démocratique ea Argentine. II semble en effet pertinent de se 

demander si les utilisateurs de drogues peuvent exercer leurs libertés civiles et politiques, 

notamment le droit à une égale protection de la loi et la possibilité de participer a la prise des 

décisions qui affectent leur vie quotidienne. On peut même se poser des questions concernant 

leur droit « social N à I'information et aux soins. Peuvent-ils jouir de ces droits ? A première vue, 

a la réponse est plutôt négative, car ces utilisateurs sont voués a traverser, de commissariat de 

police en communauté thérapeutique, une série de sphères autonomes de pouvoir, des 

« zones bmes  » dirait O7Donnell, ou les garanties qui protègent l'intégrité physique et 

l'indépendance d'esprit des individus ne sont pas respectées. Leur seule chance de redevenir 

citoyens est de s'engager dans un projet d'abstinence, qui, de surcroît, n'est jamais considéré 

comme tout a fait crédible. En contrepartie, les décideurs sont déchargés de toute 

responsabilité. On ne connaît pas d'hommes politiques ou de fmctionaaires qui aient été traduits 

en justice ou obligés de démissionner a cause des effets néfastes de leurs programmes de lutte 

'- Les tenants de la w rectitude polmque D ont ouvert une diwussion intaess~~tte à propos de h daaxratie a du 
reiativisme. Soucieux de respecter le droit des paiptes et des minorités à l'autodéterminatio~ ils n'hésitent pas a 
dénoncer Ie caractère e h m e d q u e  de la conception (< occidemale u de la démocratie. ils semblent ne pas réaliser, 
cependant, que la « &de politique » s'aligne sur l'imégrisme sans trop de difficuités : quelle décision prendraient- 
ils fke aux c o m m m é s  musulmanes qui pratiquent  onn ne lie ment la mutilation sexuelle des femmes, ou les 
victimes sont en principe consentantes ? 



anti-àrogue (engorgement de ta justice. muitiplication des infections au VM. incitation a 

I 7  intolérance, divulgation de données mensongères, etc. ). 

Plus haut, j'ai signalé que même dans les régîmes démocratiques consolidés l'ordre 

juridique est lézardé par la guerre contre la drogue. Celle-ci menace les droits et libertés 

(Cabdlero, 1992 : Stengers et Ralet, 1991) et limite l'imputabilité des élus (Rasmussen et 

Benson, 1993 ; Tonry, 1995). Pour cette mème raison, une étude de l'érosion de l'État de droit 

dans des conditions extrêmes, c'est-à-dire dans une société où ce dernier n'a pas mème pu 

s'enraciner, est doublement intéressante. Les mesures prises à l'égard des utilisateurs de drogue 

dévoilent aussi bien la fiagilité de la consolidation démocratique que - pour ceux qui veulent les 

voir - les tentations autoritaires des régimes parlementaires bien établis. 

II- Problématique 

Une évaluation sommaire des auteurs traités ci-dessus fait ressortir facilement plusieurs 

suggestions importantes wncermnt mon sujet de recherche. Chez S- la séparation radicale entre 

l'étude phamiacologique des drogues et l'étude des différents usages de la drogue nous met en garde 

contre t o m  les idées devenues, à notre époque, monnaie courante. Szasz démontre égalernent que la 

désignation d'un individu en tant que toxicomane n'est pas mdépendante des pouvoirs qui s'en 

servent pour légitimer leur intervention sur lui. Pour sa pert, Rosa del Olmo retrace la genèse des 

mesures anti-drogue en Amérique latine et, par là mème, celle de la notion de toxicomanie et de ses 

conséquences politiques. Mais mal@ la pertinence et le airactére novateur de leurs tnivam ces 



auteurs ne définissent ma problématique qu'en la contournant Il n'y a donc pas de continuité parfaite 

entre leurs perspectives et la mienne. La différence essentielle se trouve au niveau du choix des 

facteurs explicatifs. Voyons cela de plus près. 

Le but de mon travail est de démontrer que le toxicomane, l'individu qui s'adonne aux 

drogues, n'est pas une (( donnée naturelle H à parûr de laquelle réagissent les forces répressives. 

Autrement dit, je propose d'abandonner l'idée, pourtant si évidente, selon laquelle le toxicomane est la 

cible exogène d'me persécution qui vient le frapper aléatoirement Le toxicomane n'est pas M déja 

là », antérieur à toute préoccupation poli tique concernant 1' usage de certaines substances. 

(( ...py] objet - affimie Ewald ( l986,25) - naît dans les formes mêmes de sa problématisation N. C'est 

pourquoi j'ai choisi d'étudier l'ensemble des pratiques qui définissen& à une certaine époque, ce que 

l'on appelle un toxicomane, et cela, sans supposer une macru-rationalité ordonnatrice. Raîiques 

politiques, parce que sanctionnées ou approuvées par l'État, elles déterminent à la fois le problème et 

la manière db porter remède. 

S'ai remarqué que S ~ i i l l  et Del Olmo saisissent et expliquent la gravité du partage établi entre 

les drogues permises et défendues. ils dénoncent même les effets de ce partage sur la miété, que ce 

soit l'avancée du pouvoir étatique sur l'autonomie du sujet (Szasz) ou bien encore la dissimulation 

d'une opération politique plus vaste (Del Olmo et, d'une manière plus hétéroclite, Szau). Cependant, 

leur démarche et lem recherches restent à un niveau théorique tr&i élevé. Les concepts de bouc 

émissaire, de prohibition rituelle des drogues et de stéréotype discursif - en dépit de leur utilité - 

peuvent empêcher de r e ~ o n ~ t r e  les enjeux inédits d'une situation particulière. Dans cet ordre 

d'idées, le toxicomane ne serait au fond qu'une figure punitive de rechange, &saire au processus 



de régulation sociale. Cette logique renvoie à une concepon déterministe et essentidiste de la 

société. « Fabriquer » et punir des drogués répond, comme cela est très clair dans les analyses de 

Szasz, aux besoins de conservation de la société considérée comme un tout vivant. De manière 

similaire, Del Olmo annule les possibilités de réaliser l'analyse stratégique proposée à cause de sa 

conception volontariste du politique : la problémahsation de l'usage de cenaines drogues dépend, en 

définitive, des besoins conjoncturels des hommes d'kat Cette utilisation épisodique du fait 

toxicomaniaque par les hautes sphères du gouvernement n'explique pas, cependant, le processus 

d'élaboration et de mise sur pied de structures permanentes qui transforment l'usage de drogues 

illicites en toxicomanie. 

Cette critique ne doit pas être entendue de manière négaûve. Je l'ai énoncée, tout simplement, 

afin de signaler que les inquiétudes soulevées par ces deux auteurs laissent une zone d'ombre 

importante que je me propose d'éclaircir. ILS affirment et démontrent a l'aide d'une lecture érudite du 

passé, que le toxicomane est un construit, un produit historique complexe dont les conséquences 

débordent largement sa seule figure. Plusieurs raisons sont avancées et évaluées. Mais dans l'entre- 

deux c'est-àdire entre l'existence du modèle punitif et ses effets sur la miété globale, il e?gste un 

univers de pratiques courantes, qui, jour après jour, dans la grisaille du quotidien, collent à certains 

individus l'étiquette de toxicomane. Ce sont des pratiques policières et judiciaires. Légitimées, certes, 

par une décision législative que je ne prétends nullement passer sous silence, ces pratiques seront au 

coeur de ma démonstration Elles constituent le (( comment » de l'exercice du pouvoir axé sur la 

question de la drogue et de la toxicomanie. Ces activités établissent, de la manière la plus concrète et 

la plus empirique qui soit, les caractérisations, les partages et les exclusions qui définissent ce qu'est 

un toxicomane. 



II apparaîtra évident au lecteur que je m'inspire ici du concept de pouvoir. ou plutôt de 

mécanismes et de relations de pouvoir, établi par Michel Foucault. Cet auteur a cherché a 

comprendre le fonctionnement du pouvoir et non pas sa nature ou son essence. C'est pourquoi il 

a notamment refusé d'identifier le pouvoir a un jeu pendulaire entre la contrainte physique et 

l'endoctrinement idéologique. Ces deux pôles ne sont, pour Foucault, que des instruments ou des 

effets des rapports de pouvoir. Le but principal de ces derniers est de contrôler la conduite des 

sujets et non pas de leur infliger une violence ou de susciter leur consentement. Exercer un 

pouvoir équivaut a gouverner des individus qui peuvent a la limite se dérober, qui ne sont ni dans 

les fers ni absolument convaincus de la nécessité d'obéir. C'est pourquoi les réactions des 

gouvernés sont constamment surveillées, mesurées, corrigées. Qu'il n'y ait pas un (( blocage » 

total des corps et des volontés signifie également que les rapports de pouvoir sont toujours 

modifiables, c'est-à-dire que l'on n'est pas enfermé dans une histoire ou que celle-ci soit 

finie ». 

« Ce qui définit une relation de pouvoir - disait Foucault 
dans un des rares texies où il fournit une explication théorique de 
cette notion -, c'est un mode d'action qui n'agit pas directement et 
immédiatement sur les autres, mais qui agit sur leur action propre 
[...] Une relation de pouvoir [...] s'articule sur deux éléments qui lui 
sont indispensables pour être justement une relation de pouvoir : 
que « l'autre » (celui sur lequel elle s'exerce) soit bien reconnu et 
maintenu jusqu'au bout comme sujet d'action ; et que s'ouvre, 
devant la relation de pouvoir, tout un champ de réponses, réactions, 
effets, inventions possibles (1987 : 3 13) ». 

Dans ce même texte, on trouve également une définition du concept de t< dispositif (ou 

appareil, ou foyer) de pouvoir », que j'utiliserai souvent Ce terme désigne des situations et des 



lieux ou s'ajustent mutuellement, suivant des processus en perpétuelle adaptation, des capacités 

techniques (comme l'enseignement), des communications réglées (comme la confession) et des 

procédés de conadle (comme la surveillance). D'autres auteun contemporains en donnent des 

définitions similaires, notamment Giddens ( 1990) et Touraine ( 1997). tout en soulignant que 

c'est à Foucault que revient le mérite d'avoir démontré comment le pouvoir s'exerce à tous les 

niveau du corps sucial, à travers des instances fort variées qui amvent à établir leun propres 

procédures d'assujettissement. Dans cette optique, les grands systèmes de domination n'imposent 

pas partout un jeu identique de relations inégalitaires : ils prennent appui sur une multiplicité de 

rapports de force et cherchent à en assurer la coordination et la stabilité. 

La définition foucaldienne du pouvoir n'est pas exempte des problèmes. À trop insister 

sur (( l'omniprésence )) du pouvoir, Foucault (cf 1976) semble avoir négligé le fait que tous les 

régimes politiques ne sont pas égaux et qu'ils ne se servent pas de dispositifs de pouvoir 

semblables. Au début du siècle, Weber (1971) avait déjà démontré que l'exercice de la 

domination varie selon le genre de légitimité revendiquée par le gouvernement et le type 

d'organisation des appareils d'État. Les différences entre les régimes politiques se font 

notamment sentir au niveau de I'autonomie des citoyens et de l'imputabilité des fonctionnaires. 

Foucault ne voit pas cela, et c'est pourquoi ses travaux peuvent être considérés comme une 

critique radicale des ddmocraties occidentales qui va jusqu'au relativisme. Un autre problème est 

celui des solutions proposées par l'auteur, formulées par ce dernier en termes de « luttes 

locales », capables de briser le pouvoir établi en des points stratégiques et de substituer aux 

rapports de force des relations égalitaires. Or, plusieurs expériences historiques demontrent que 

a l'éveil de la société civile » ne mène pas nécessairement a la consolidation d'un régime 



démocratique (Foley et Edwards, 1996 ; Roniger, 1994). La société civile, livrée a elle-même, a 

plutôt tendance a s'enfoncer dans une situation chaotique. ce qui facilite en bout de ligne le 

rétablissement d'un gouvernement autoritaire. II est donc juste d'affirmer que la relation entre 

I'Etat et la société civile n'est pas un jeu a somme nulle ( ib . )  : une société civile (( forte » 

n'implique pas le démantèlement de l'État, mais l'existence d'un système de contraintes légales 

et de contrôles mutuels qui oblige toutes les parties - groupes d'intérêt et acteurs étatiques - a 

rendre compte de leurs actes. Aucune de ces possibilités ne semble avoir été examinée par 

Foucault. Mais il  n'est pas nécessaire de jeter le bébé avec l'eau du bain. Que Foucault, 

extrèrnement méfiant envers les institutions, ait eu un penchant pour le relativisme et l'anarchie 

ne veut pas dire que sa méthode en soit imprégnée. C'est une méthode, pas une doctrine. Elle 

permet de poser les questions, de se demander si l'on peut penser autrement qu'on le fait 

et, en outre, ne conduit pas nécessairement le chercheur qui l'utilise à tirer des conclusions 

similaires à celles de Foucault. 

Pour revenir à ma problématique, j 'aimerais davantage m'attarder sur I'action ùistituante des 

instances de controley car certains lecteurs, peut* effrayés par I'affhmtion selon laquelle le 

toxicomane n'est pas indépendant de son identification par un appareil de pouvoir, vont trouver que 

je glisse vers un idéalisme forcené (du genre le toxicomane n'existe que dans l'imagination des 

policiers, des juges et des experts N). Mais c'est en fait un processus contraire que j 'initie. le tente en 

. v effet d'analyser un phénomène politique sans présupposer I'exktence d'une cible predeterminée, 

d'une intentionnalité cachée ou d'un invariant historique (ces autres idéalismes...). Je veux rendre 

intelligibles les pratiques qui, de manière lrès positive, luttent )) pour imposer leurs vérités et s'en 

servent par la suite comme seul point de référence (cf Toiwine, 1992 : 297). Lç point crucial de ce 



façonnement continu est la naturaiisation des créations, c'est-à-dire le moment ou ce qui a été un 

processus délaboration hésitant - avec des blocages et des conflits - acquiert la solidité d'un fait 

L'originalité de ces pratiques imtituantes disparaît ainsi demère une certitude qui s'impose d'elle- 

même. Verités d'époque. elles sont le plus couramment prises et étudiées comme des manifestations 

momentanées d'une vérité éternelle (lgtat, le politique, la maximisation du profit, l'individu déviant, 

etc.). A trop vouloir établir des lois universelles, le danger est de negliger les pratiques concrétes, trés 

diffërentes - et non moins contraignantes -, qui sont a leur base. 

(( Les objets, af ime Paul Veyne, semblent déterminer notre conduite, mais notre pratique 

détermine d'abord les objets. Partons donc plutôt de cette pratique même, de telle sorte que l'objet 

auquel elle s'applique ne soit ce qu'il est que par relation a elle (1979 : 2 12) ». Je sais que cette 

approche polirrait être acceptée sans difficultés dans le cas de nombreuses figures stigrnatisantes du 

passé (la sorcière, l'hérétique, le juif empoisonneur des eaux, la nymphomane, ledant onaniste). Elle 

semble trop provocatrice si on l'applique au toxicomane, personnalité monstrueuse de notre époque, à 

propos de laquelle on perçoit rarement - faute de recul historique - les pratiques qui projettent sa 

caractérisation pathologique et en font un prétexte à intervention Ces pratiques de pouvoir vont 

tellement d'elles-mêmes qu'on ne distingue plus leurs propriétés créatrices. C'est leur produit réifie, 

le toxicomane, qui s'impose à nos yeux Par conséquent, un travail qui se veut scientifique doit rendre 

problématique le fait toxicomaniaque, comprendre son processus de composition et les conséquences 

spécifiques de son faux naturel. 

Une telle perspective ne signifie pas, tout comme le précise encore Szay  nier l'existence d'un 

ensemble réel d'actions humaines. Si un individu utilise un produit intera il le f i t  très 



concrètement. Mais il ne sera un toxicomane qu'en fonction des pratiques de pouvoir qui établissent 

quelle consommation constitue un dérèglement particulier, la toxicomanie, qu'elles se font un devoir 

de comger. A une autre époque ou dans une autre culture, des conduites similaires serom inteqm3ees 

d'une autre façon, consfitueront une autre vérité, non moins évidente aux yeux des contemporains'. 

Pour paraphraser encore Paul Veyne ( 1979), i l  y a certes « matière » à toxicomanie : la commmation 

de substances susceptibles de tramformer la sensibilité. Mais cet acte élémentaire n'm rren tant que 

certaines pratiques de pouvoir ne k qualifient (geste sacré, diabolique, délinquant ou maladif). La 

négation de la toxicomanie comme fait réel ne se situe donc pas au niveau des individus qui prennent 

de la drogue, mais au niveau de leur qualification historique. Nier l'objectivité du fait toxiwmaniaque 

ne veut aucunement dire qu'il n'y ait pas des gens attirés par la consommation de produits interdits. il 

s'agit, tout simplemen< de montrer que l'usage de certaines drogues est identifié, à un moment domé, 

à la toxicomanie, et put ainsi fort bien occuper une place de choix sur I'agenda conjoncturel du 

gouvernement. 

m- indications méthodologiques 

Suivant l'optique décrite cidessus, mon travail est organisé, en grande partie, autour d'une 

enquête sur les procédures qui contn'buent le plus directement à ce que certaines habitudes, certains 

- -- . - - - - - - - 

1 - CE Escohotado, 1992, 1 et IL ou l'auteur démontre, par exemple, que l'utilisation réguiiére de grandes quantités 
d'opium n'a pas toujours constitue un probléme pour l'individu ou la société. C'est notamment le cas de la Rome 
ancienne, ou l'on considérait que l'habitude et l'augmentation progressive des doses permettaient de mieux profiter 
des bienfaits du produit. Au XXe siècle, l'exemple le plus étonnant est celui des consomniateurs d'opium qui, pour 
une raison ou pour une autre, ignoraient la description dramatique du syndrome du sevrage et identifiaient les signes 
du manque a une forte gippe. N'ayant pas fait le Lien entre l'abstinence et les sueurs tioides, ils pouvaiemt mal se 
croire « dependants » a I'igard de l'opium qu'ils arrêtaient de consommer sans trop de mal. À ce propos, voir aussi 
Lindesmith ( 1 %8 [ 19471). Cet auteur prouve que « the individual's imerpretation of withdrawal distress is a belief or 
attitude thai exists as s aittural and psychologid pheuornenon (16. : 192) ». Jean Cocteau avait fith le même constat 



comportements et certains désin soient identifiés comme toxicornaniaqws et servent à caractériser 

-et a miter - les utilisateun des drogues prohibees ou non prescrites. Les appareils d'État qui ont 

prise de la façon la plus immédiate sur le corps et sur I ' h e  des consommateurs sont la police et la 

justice. Leurs interventions constituent « le noyau dur » de la définition du toxicomane élaborée par 

17Etat Elles sont orientées vers les individus et reposent sur la légitimité de la science et de 1-autorité 

publique. Leur ((produit » est un groupe hétéroclite de malheureux, désignés en tant que 

toxicomanes, qui peuvent être soumis a des expérhenîations et montrés au grand public. C'est 

pourquoi il est impossible de comprendre le fait toxicornaniaque sans analyser au préalable les 

activités de la police et de la justice. Une question demeure : comment aborder l'étude de ces deux 

institutions ? Voyons tout cela de plus prés. 

L'objectif de ma démarche est de démontrer que le toxicomane n'est pas indépendant des 

pouvoirs qui le qualifient de la sorte. Il s'agit donc d'expliquer le processus de stxuchiration d'un 

construit et non pas de découvrir les propriétés d'un donné, même s'il se présente sous cette dernière 

I - forme dans l'expérience immédiate'. Car les cacactenstiques attniuées aux toxicomanes ne sont ni 

- - - -- - -- -- -- - 

dans les années 1930 : « L'opium épargne tous [les] adeptes [qui] ne le prenaient ni ne te prennent au tragique (1980 : 
97) B. 
1 - Le construcuvisme, dont les variantes contemporaines sont nombreuses, est une approche qui soulève des 
problémes sembhktles à ceux dont je parie ici. Son postulat fondamental veut que la connaissance, loin de refléter le 
monde de façon objective, Iui impose un ordre détermine (cf Watzlawick 1981). Popper (1985) ne dit rien de bien 
différent Iorsqu'il afbne que l'objectif de la science est de parvenir a une description vraie du monde, quoiqu'eiie 
demeure de  l'ordre de la conjecture, car il est impossible de décrire l'essence des choses. Au fond c'est une question 
phiiosophique, fort ancienne : peut-on connaître la nature des choses en soi ? Ce probléme est encore plus prégnant en 
sciences sociales, où l'objet à connaJtre n'est pas un phénomène naturel, mais La f8çon dont les gens élaborent et 
transmettent des idées sur cc qui est réel. La sociologie de la connaissance vise a résoudre ce probIéme. Elle examine 
de qude rnariièrt la position sociale des individus détermine ce qu'ils considèrent comme la réalité dans ieur vie 
quotidienne (cf Berger et Luckmann, 1967). S'inspirant de ce courant, certains chercheurs ont étudié la naissance des 
problèmes sociaux (d. Schneider, 1985), notamment le rôle des groupes d'intérit dans la création de situations qui 
leur sont fâvorabtes. Mon havcnl suit une perspectîw similaire, mais pas identique. Mon objet d'étude n'est ni 
I'irrténorisation personnelle de l'opinion commune conceniant les drogues interdites (6: Becker, 1983), ni les 
stratégies adoptées par les associations probiiitionnisres ou abolitionnistes pour que leurs préoccupations deviennent 
d'imérèt p u l c  Je cherche i savoir de queiic maniire d a  disposfi de pouvoir dom l'État assure d*wes et c&j* 



naturelles ni nécessaires : leur « efficacité » dépend des dispositifs de powoir qui « les constituent 

dans leur spécificité pour une société donnée et a un moment donne du temps (Bourdieu, 

Chamboredon et Passeron, 1980 : 35) B. Par conséquent, si l'on ne veut pas « éterniser dans une 

nature le produit d'une histoire (rb. ) », il faut reconstituer les jeux de force qui ont donné un caractère 

de réalité à notre objet d'étude. 

Pour toutes les raisons invoquées cidessus, ma thèse repose sur une analyse des décisions et 

des agencements institutionnels qui Font de l'usage de drogue un phénomène politique (permettant 

d'exercer un powoir sur les individus sous l'égide de l'État)'. Les points de repère nécessaires à cette 

analyse seront présentés au début des sections qui portent sur les piatiques policières et judiciaires en 

matière de lutte contre la toxicomanie. Je pounai ainsi rendre compréhensible l'exacte cristallisation 

des partages opérés par ces deux institutions et les mécanismes dom elles se servent pour y parvenir, 

opération qui n'obéit pas a une rationalité unique. Cette démarche permettra de r e ~ o ~ t r e  les 

stratégies particulières des intewenants impliqués et lem effets sur l'ensemble de la société. 

Plus simplement encore, je vais explorer l'hypothèse suivante : les toxicomanes sont ceux qui 

ont été identifiés comme tels, selon les procédufes de repérage et de jugement utilisées par les 

appareils de pouvoir chargés de leur mise en oewre. Pour vérifier cette hypothèse, j'analyserai la 

I'intégrabon institutionnelle ont investi l'usage personnel de drogue et quels sont les flets de cet investissement sur la 
vie des citoyens. 
1 - John Elster explique simplement les raisons qui justifient I'abandon d'une théorie holiste, qui expliquerait tous les 
phénomènes similairrs ai fàïsant abstraction des rapports de force et des agentztznents qui les soutiennent : n A mon 
avis, le progrès, dans tes sciences d e s .  ne consiste pas a construire des théories généraies, que ce soit le 
matérialisme historique, la sociologie parsonnienne w la théorie de I'équiiibre économique. Leur ambition commune 
- étabiir des propositions géaérales et invariantes - est chhénque et le restera Mais contrairement à une idée 
répandue, l'option aiternative à la pensée nomologiquc n'est pas Ia méthode idiographique de description ou de 
narration pure. Entre les deux se trouve l'étude des mécanismes et des rouages qui les constituent. Je ne vais pas 



formation du dispositif institutionnel visant la classification de certaines substances. ainsi que 

l'identification des conwmmateun et leur catégorisation en tant que toxicomanes. Ce processus 

comporte des choix politiques et l'aminagement de moyens d'action, dont il faut comprendre les 

origines et les conséquences globales. Quelles sont les raisons invoquées pur  faire entrer l'usage de 

drogues dans le champ du politique ? Comment ont été établies ou choisies les instances de pouvoir 

qui rappellent l'interdit légal aux consommateurs ? Peuventelles rapporter l'utilisation de drogue à 

d'autres dimensions que la maladie, I'anomalité et la dangerosité ? En quoi une punuite pour usage 

ou pour possession de cirogue a des fins personnelles peut-elle modifier le statut d'un citoyen dans un 

régime démocratique ? 

Répondre à ces questions suppose un travail dyt ique  de longue haleine à partlr de sources 

documentaires perhnentes, où viennent s'enregistrer les débats parlementaires concernant la 

classification des produits et les sanctions applicables aux contrevenants, le développement des 

techniques policières de dépistage des usagen, les sentences rendues par le tribunaux, les traitements 

prescrits. Ces documents sont d'un intérêt et une importance aès variables. Leur unité repose sur le 

fait qu'ils rendent problématique l'usage de drogue et établissent un partage du vrai et du faux riche 

en conséquences concrètes. Cette unité est assurée par la démarche d'interprétation, qui consiste a 

exploiter les sources écrites en fonction de l'objectif de la recherche : prouver que la toxicomanie 

émerge d'un dispositif institutionnel où l'on fait appel à des prénotions concernant l'usage personnel 

de drogue qui transfomient les usagen en toxicomanes. 

proposer de définition formelle de la notion de mécanisme. Qu'il rnr& d'indiquer, par quelques exemples, qu'il s'agit 
d'un enchaînement causal specifique et reconnaissable ex p . s ~ ,  bien que rarement prévisible ex cmte ( 199 1 : 1 0- 1 1 ) ». 



L'analyse de tous ces documents exige un e m e n  approfondi de leur contexte de production. 

Pour ce faire, j 'ai eu recours à des lim d'histoire et à des ouvmges de référence, mais aussi à des 

journaux et a des entrevues. Ces demières m'ont permis de mieux connaître les techniques 

d'inten-ention employées par ceux qui, d'une manière ou d'une autre, prennent part à la lutte contre 

la toxicomanie. J'ai effectué plus de quatre-vingts entrevues auprès de fonctionnaires, de policiers, de 

juges et d'experts, dont les noms et les postes figurent en détail a ['Annexe 1 (sections A B et C). 

Pour ce faire, j'ai utilisé une batterie commune de questions à réponse ouverte, complétée par 

certaines questions plus spécifiques aux divers milieux Le questionnaire s'inspire du modèle proposé 

par Kingdom ( 1984) et se trowe aussi dans l ' m e  I (section D). Cette enquête n'avait pas pour 

objectif de connaitre les opinions des personnes interviewées sur le phénomène drogue, mais plutôt la 

manière dont elles travaillent, les procédures qu'elles utilisent pour repérer, juger ou traiter les 

consommateurs. En réalité, j'ai fait un usage très mesuré des données provenant des entretiens, car 

leur exploitation est une e n m s e  délicate, qui déperid de la maîtrise des outils méthodologiques 

appropriés et de la possibilité de les confronter a d'autres rnfonnations. le ne voulais pas que les 

entrevues deviennent mon pnncipai objet d'analyse ou mon principal dément de preuve, et pour 

cause : les techniques d'interprétation sont toujours contestables, la perception des toxicomanes 

m'intéresse moins que les décisions uistitutio~elles dont ils font l'objet et, enfin, il est très difficile 

d'analyser le discours spontané des acteurs tout en évitant « le piège du sens commun »'. Les 

entrevues m'ont plutôt sewi  a établir des contacts, qui se sont avérés essentiels pour accéder à des 

archives privées et a des documents officiels résemés ou non publiés. 

@ - A ce voir Bourdieu, ChvnbOrexio~ et Passeron (1980 : 56-57). 



La vérification, je suis prêt a le ceconnaître, n'est pas fondée sur les méthodes consacrées en 

sciences miales. II n'y a pas une c a d i t é  unique à laquelle se référer, mais une pluralité de 

rationalités complémentaires à découvrir. Il ny a pas non plus une grille d'analyse d'où tout découle. 

Celleîi est remplacée par un questionnement initial, qui guide l'ensemble de la recherche et permet 

de découper le champ à explorer1. La vérification suppose ici un travail descriptif patient, capable 

d'avancer à la fois vers la définition d'un domaine spécifique de relations de pouvoir et (t ... la 

détermination des instruments qui permettent de l'analyser (Foucadf 1976 : 109)' ». Ce disant. je ne 

propose pas une explication indiscutable du phénomkne en question. Rien n'est plus éloigné de mes 

intentions. Si je suis capable de signaler l'existence des mécanismes inshhitionnels qui transfonent 

les utilisateurs en toxicomanes, mon hypothèse générale sera corroborée. Les possibilités de la réfuter 

sont cependant nombreuses. Il se peut qu'aucun dispositif de pouvoir n'ait été mis en place pur  

classer certains produits et pour soumettre les consommateurs à des mesures disciplinaires. il se peut 

également que l'État préconise une « banalisation N de l'usage de drogues. Cette c i d r e  politique, 

loin de considérer les utilisateurs comme des individus déviants, comme des toxicomanes qu'il faut 

exclure et soigner de force, cherche à neutraiiser les risques qui découlent spécifiquement de la 

' - Ce dicoupage, comme le lecteur l'a bien saisi, restreint ma recherche à la dimension strictement politique de la lune 
contre la toxicomane, c'est-à-dire aux décisions et aux procédures qui permettent de quaIifier un individu comme 
toxicomane et d'exercer. par 18 même, un pouvoir sur lui. Disons, à titre d'exemple, que je n'aborderai que de  manière 
trés limitée les préjugés qui font percevoir au public ['usage de drogue de fàçon stigmatisante. Je ne me pencherai pas 
non plus sur la question des propriétés que les consommateurs attribuent aux produits interdits, y compris celie de 
créer une dépendance. Les catégories de jugements et les croyances ne m'intéressent que dans la mesure où eiies 
contriiuent à j d c r  l'élaboration et la mise en pratique de procédures de classification des substances et des usagers. 
*- M i d  C r o i s  a Emard Friedberg partagent l'id& de F a i d  a prouvent sa patioaia dans leur ouvrage bien connu 
L'acteur et le +m. Iis démumm que t ' d i d o n  d'un cadrit formel - avec une théUrie direcmce et des concepts 
opérariormk préétablis - u ne p m  absohunaa pas de distinguer 9 un systéme existe ou nos ni a plus krte raison de 
comprendregraCeaqu&modes&réguianon-avecleurspmpriétésetcorrtraintespropres-ulparviaita~a. Ca.,aprés 
tout, ori peut toujours projeter sur n'*hgmte quel ensemble, que la tradition ou les idées reçues f h t  apparaitre comme un 
systkm, les diverses fonctions ou probhm systinrques qui correspondent à h ckcrtlid de l'approche et de la théorie 
utilisées. [...] L'orianation stratégique que nous ddkions  se pose avant tout k probiéme de 1'- et de la mise en 
arideme empirique de cette existaice, d'un p h é n o m b  qui n'est pas une donnée m û d e  et dom par c e e n t ,  on ne 
peut jamais conmitre d'avance ni la configuration ni tes propriétés chaque tois spédques et amingentes, br& a découvrir 
( 1977 : 240) W .  



prohibition Qu'il s'agisse de la distribution de drogues illégales ou des produits de submhmon de la 

libéralisation de I'accés aux seringues stériles, ou bien encore de la dépénalisation de l'usage 

penomel de substances interdites, ce sont toutes des mesures qui n'attribuent pas a par i  aux 

consommateurs des attitudes irresponsables et dangereuses. L'expérience de la drogue est alon 

envisagée dans des tennes opposés à ceux qui justifient la mise sous tutelle et la réhabilitation des 

utilisateurs. Ces derniers ne sont plus identifiés comme des délinquants ou des malades en détresse, 

mais comme des citoyens, qui ont le droit àe participer à l'élaboration des politiques concemant leur 

santé et leur bien-être, tout comme à l'obligation de répondre de lem actes. 

La présence de l'un ou l'autre des mécanismes institutionnels énumérés cidessus amènerait à 

nuancer ou à rejeter mon hypothése de travail, auquel cas la recherche, loin d'avoir échoué, aura servi 

a à obtenir des infornations nouvelles et à reconsidérer la pertinence des prémisses initiales. La 

stratégie de vérification qui sous-tend cette analyse est de nature qualitative et quantitative, selon 

qu'il s'agisse d'étudier la création des procédures d'identification ou de mesurer leur développement. 

Pour donner plus de poids aux conclusions, je tenterai de synthétiser le travail analytique au 

moyen de deux principes, qui servent à caractériser l'action policière et le fonctionnement de 

l'appareil judiciaireiaire Le premier principe, je I'appderai règ/e d'mrestutton. lI condensera la 

rationalité propre aux opérations antidrogue menées par la police - le découpage du territoire à 

surveiller, l'interpellation des suspects, l'incrimination des auteurs d'un délit de possession - et 

expliquera leur incidence dans la définition du fait toxicomaniaque. Ce principe doit démontrer que 

les forces de l'ordre procédent de façon à ce que leur objet - l'urager toxicomane - n'existe qu'en 

fonction de leur p o p  déploiement De maniére Nnilai~~, une règle dejugernent r e n h  compte de 



la délimitation de la toxicomanie opérée par la justice, processus où s'enchainent les décisions prises 

par les législateurs, la raisons invoquées par les juges et les recommandations faites par les experts. 

Ils fournissent ensemble, et non pas sans accrochages, les possibilités d'application de la norme 

pénale. Autrement dit, ils mettent en oeuvre un dispositif au sein duquel les accusés. à force 

d'expertises et d'arguments techniques, sont assujettis aux qualités déviantes considérées comme 

propres aux toxicomanes. Aucune fatalité ne préside à ce processus de désignation et de 

criminalkation des usagers. CI ne suit pas des lois inéluctables. Il ne devient nécessaire - pour les uns - 

et contraignant - pour les autres - qu'en raison de I'institutiodsation de certains choix politiques. 

Cela dit, j'espére que l'appareillage conceptuel et les conclusions de mon travail permettront 

à d'autres chercheurs de faire de nouvelles études de cas et mème des analyses comparatives. Si je 

me suis limité a étudier un cas unique, c'est avant tout a cause de I'absence de recherches sunilaires 

sur d'autres pays de la région et de l'impossibilité - avant tout financière - d'entreprendre par moi- 

même une cueillette d'informations aussi vaste, dont les résuitats étaient fort incertains. Les 

avantages d'une étude comparative sont indéniables, surtout au niveau de la stratégie de vérification, 

même si ce n'est pas un exercice facile. Pour commencer, il faut pouvoir distinguer un groupe de 

pays similaires à tous égards ( régune politique, tradition juridique, caractéristiques socie 

démographiques, etc.), sauf en ce qui concerne les modalités d'organisation de la lutte contre la 

toxicomanie (politiques de prévention, création de brigades anti-drogue, définition de délits liés à 

l'usage personnel de substances classées, etc.). il s'agit, par la suite, de mesurer la proportion 

d'individus ayant été désignés comme toxicomanes dans chacune des populations étudiées. On serait 

alon en mesure de savoir s'il existe une corrélation positive entre I'apprition » des toxicomanes et 

le développement des organismes de prévention et de répssion de la toxicomanie. Le travail serait 



encore plus intéressant s'il était possible de comparer des pays ou l'usage traditionnel d'une mème 

substance a été soudainement interdit et ou les autorités n'ont pas veillé à faire respecter la 

prohibition de la même façon. Dans ce cas-ci, la comparaison permettrait de conmitre de manière 

encore plus précise la relation c a d e  entre les activités répressives et la caractérisation des usagers 

en tant que toxicomanes. Sans faire ce genre de comparaisons, je tenterai de confionter des moments 

historiques éloignés les uns des autres, qui correspondent, en Argentine, à des stades différents de la 

lutte contre la toxicomanie. L'objectif est similaire : comprendre le rôle que jouent les appareils 

d'Etat dans la constitution du fait toxicomaniaque. 

Avant de passer au point suivant, je voudrais signaler deux autres raisons pour lesquelles le 

cas de l'Argentine me semble un bon point de départ pour des analyses comparatives : le caractère 

changeant et l'extrémisme des mesures qui y ont été prises à l'égard des utilisateurs de drogues 

interdites. Àpres le retour à la démocratie, les grands corps de l'État ont d'abord refusé, et par la suite 

accepté, d'inclure les coIlsornmateurs dans le champ de I'iIlcrimination pénale, une décision qui a 

conforté les forces de l'ordre et augmenté leurs prérogatives. Ce sont des choix politiques que les 

données statistiques ne semblent pas justifier. Il serait donc difficile de due que I'intérèt des a b t é s  

pour la toxicomanie découle d'un danger réel de désintégration sociale. II y a bien d'autres raisons à 

cela Expliquer ces raisons permet d'élucider non seulement le pn>cessus d'objeaivation du 

toxicomane, mais aussi la manière dont un régime démocratique peut être débordé par des pouvoirs 

autonomes, qui mettent en oeuvre leurs propres procédures de contrôle et délimitent de nouveaux 

champs stratégiques. 



Pour démontrer que le toxicomane est défini par les pratiques de pouvoir dont il est l'objet 

j'analyse ces dernières et le processus de réification qui en dérive. C'est pourquoi la toxicomanie sera 

envisagée, tout au long de cette thèse, comme une procédure d'objectivation et non pas comme un 

problème s'imposant soudainement aux autorités. 

$'ai cru essentiel de consacrer une première partie a l'étude des statistiques sur l'usage de la 

drogue et des méthodes utilisées pour les conmire. Le but est de démontrer, tout d'abord, que les 

décisions gouvernementales en matière de prévention et de répression de la toxicomanie ne semblent 

pas justifiables du point de vue factuel. Les informations disponibles sont loin de démontrer que 

l'Argentine court le risque de s'effondrer a cause de I'intempérance de ses habitants. 11 en ressort. 

bien au contraire' que les « décowertes scientifiques » concemant t'utilisation de drogue procèdent, 

en grande pariie, du champ opératoire ouvert par I'interdiction de leur usage. Le plus souvent, il 

s'agik en effet, de généralisations établies à pami d'individus déjà soumis à des contraintes légales et 

thérapeutiques, qui cumulent de nombreux handicaps sociaux. Cela n'a pas empêché les experts en 

épidémiologie et les hommes politiques d'extrapoler les résultats à toute la population De fait, cette 

section m'a pemus d'analyser une première série de mécanismes qui transforment l'usage de drogues 

interdites en geste répréhensible et traitable. Elle est Wsée en deux grands volets. Le premier volet 

porte sur la genése des mesures statistiques et de l'épidémiologie de l'usage des drogues. Le 

deuxième volet traite de l'élaboration des enquetes sur les consommateurs de substances interdites en 

Argentine, de leurs résultats et de la façon dont ces derniers sont utilisés par les décideurs. 



La deuxième partie cherche à définir le rôle que jouent les pratiques policières dans 

i'objectivation de ia toxicomanie. II est question, tout dàbord. de l'histoire de la police comme « bras 

séculier de  état )) et des approches théoriques contemporaines qui pennenent d-etudier la 

institutions policières. Vient ensuite une brève description de la structure orgamsatiomelle de la 

police argentine et des événements qui témoignent de sa difficile adaptation au répime démocratique. 

Suit une analyse des éléments conceptuels qui orientent les policiers pour qualifier un individu de 

toxicomane, ainsi que des techniques de repérage appliquées sur le terrain a des procédures 

d'accusation Cette partie finit avec une explication d&aillée de la multiplication des opérations 

policières antidrogue après 1983, ainsi que de leur influence sur ia réification du fait 

toxicomaniaque. 

La troisième partie aborde l'univers complexe de l'institution judiciaire, où s'entremêlent 

incessamment l'esprit du législateur », les opinions des juges et des experts, les instructions du 

ministère public aux procureurs et les programmes de rééducation mis en place par i'exécutif 

Pour y mettre de I'ordre, je présente d'abord le contexte constitutio~el argentin et les principes 

généraux du droit pénal. J'éhrdie ensuite les débuts du droit de la drogue, dans une section qui 

peut sembler un peu longue, mais qui est fondamentale. Le processus de construction du 

toxicomane est cumulatif, car les expériences passées concernant l'inculpation et le placement 

d'office des utilisateurs ont laissé des traces indélébiles dans le dispositif judiciaire. en dépit des 

changements et des réformes. C'est également l'exploration du passé qui permet de relativiser 

nos convictions en ce qui à trait, par exemple, à la neutralité du classement des substances. 11 en 

va de même des termes utilisés par les juges et les experts pour qualifier les justiciables. Tout ce 



vocabulaire, riche en conséquences pratiques. provient en grand partie des traités internationaur 

qui ne répondent pas nécessairement à des impératifs scientifiques. La dernière section de cette 

troisième partie porte sur la période pst-autoritaire, celle qui m'intéresse davantage. Elle aborde, 

dans un premier temps, le débat sur la dépénalisation et les raisons qui ont poussé à le clore 

subitement. Pour finir, j'examine le processus de recriminalisation des consommateurs, qui n'a 

pas seulement signifié le retour des mécanismes d'identification des toxicomanes élaborés sous 

la dictature militaire, mais aussi leur affermissement et leur expansion. 

Chaque étape de ma démonstration, notamment les deux dernières, sera accompagnée 

d'une réflexion en contrepoint sur la compatiiilité de la lutte contre la toxicomanie et le respect de la 

citoyenneté et des règles de la démocratie. II sera ainsi possible d'évaluer l'impact des procédures de 

réification du fait toxicornaniaque su. les fondements de l'action publique. 



Première section 

LA POLITIQUE DES PETITS NOMBRES 



N Causal and fonnal analyses of the relations among 
clusters of variables just will not suff~ce. Nor wil l  
meticulous analysis of original intent. ft is time we became 
inteliectuals ». 

Theodore f .  Lowi 
The Srate in Politiccd Science: 

ffuw We Became CVhat We S;u&. 

a En temps de guerre, la propagande sévit. En temps 
de "guerre à la cocaïne", rien d'étonnant a ce que les 
statistiques, censées donner la mesure de l'effort à fournir 
ou du succès de la demière offensive en date, fassent l'objet 
d'un traitement partisan. Tout comme la notion de 
toxicomanie, plutôt floue et toujours sujetie a caution ». 

Mylène Sauloy et Yves Le Bonniec 
À qui profite la cocaïne '> 



Quel est l'intérêt, dans le contexte de ce travail, dévaluer les données statistiques sur l'usage 

de drogues en Argentine ? Sans doute, de donner une assise ferme a toute la discussion qui suivra 

D'une part, cette analyse des statistiques démontrera que le dispositif élaboré pour contriiler 

la demande de drogues n'est pas né dune réaction politique face à un danger sanitaire ou social 

consolidé, un danger dont on connaîtrait aussi bien la gravité particulière que l'importance par 

rapport aux urgences sociales du pays. Cette démonstration est essentielle. Elle permettra d'écarter 

l'une des prémisses les plus fréquentes dans les ouvrages conventionnels sur la drogue, a savoir que 

les gouvernements sont confrontés à un problème qu'ils n'ont pas conbiiué a façonner. 

D'autre part, I'évaluation des initiatives visant à déterminer la fréquence et les conséquences 

de l'utilisation de drogue permettra de mettre en évidence : a) la contribution du personnel chargé de 

recueillir les informations statistiques - policiers, médecins, fonctionnaires ou épidémiologues - à la 

définition de ce qu'est l'expérience toxicomaniaque, et b) I'utilisaiion stratégique des résultats 

obtenus, autant dans le débat public que dans le cadre des interventions étatiques. 

Pour bien mener cette analyse des procédures d'enquête et de leurs résultats, il faut, tout 

d'abord, faire un iravail de mise en perspective. C'est pourquoi il me semble nécessaire d'expliquer, 

au moins brièvement, les conséque~lces de l'application de la statistique à la gestion du social. 

Ensuite, il sera possible de présenter les enquêtes de terrain faites en Argentine, afin d'analyser leur 

manière d'objectiver la toxicomaaie, de la rendre a la fois connaissable et contrôlable. 



Un dernier mot d'introduction. Cette analyse n'a pas pour but de discréditer les 

opérations de mesure. mais d'e.xaminer leurs présupposés théoriques. ainsi que les impératifs 

pratiques qui en découlent. Les chercheurs et les décideurs oublient souvent que l'objet à décrire 

est le produit d'un travail de codage et de classification, qui consiste avant tout a définir quels 

sont les attributs à mesurer. Ils prêtent ainsi une existence réelle a des c~tegories qui n'ont de 

sens que dans un certain contexte historique. Et comme ils ne se posent pas de questions sur 

l'affiliation des données statistiques a une théorie de ce qui est normal )) et (( désirable N, leurs 

affirmations restent moulées dans leurs préjuges. Cette attitude est aux antipodes de la recherche 

scientifique, car elle bloque la mise à l'épreuve des idées reçues. Ce ne sont donc pas les 

activités de mesure qui posent problème. mais le manque de contrôle sur les postulats qu'elles 

véhiculent. Il faut donc examiner les mesures statistiques en précisant ce qu'elles comprennent 

et ce qu'elles excluent, sans les rejeter du revers de la main. Qui plus est, la mise en évidence de a ce qu'elles ne disent pas est essentielle pour relativiser les dangers associes i la consommation 

personnelle des produits classés. Pour mener à bien cette analyse, je pose donc une série de 

questions d'ordre épistémologique. Comment les épidémiologues construisent-ils leur objet ? 

Quelles sont leun prémisses ? Surveillent-ils les biais introduits par les outils conceptuels et 

techniques utilisés ? k tente ainsi de démontrer que la collecte et l'analyse des domees est 

surdéterminée par une conception des drogues et des utilisateurs imprégnée de jugements de 

valeur, qui permettent de considérer certaines conduites comme pathologiques et qui légitiment 

la mise en oeuvre de politiques préventives, sanitaires et répressives. 



Chapitre L Les origines de l'épidémiologie de l'usage des drogues 

Dans ces quelques pages, je v o u ~ s  examiner ta manière dont la pratique statistique a été 

incorporée a la gestion des problèmes sociaux. Ce bref recul dans le temps permettra de saisir dans 

quelles conditions hstoriques sont nées les méthodes quantitatives et qualitatives que les chercheurs 

appliquent aujourd'hui a l'étude de l'usage des drogues, ainsi que leurs effets spécifiques sur les 

recommandations faites aux décideurs. 

1. La mesure du pathologique 

Ce sont notamment des préoccupations d'ordre sanitaire qui ont incité les EUS à recueillir 

des informations sur les conditions de vie de la population Et c'est la médecine, malgré les 

résistances initiales du corps médical à accepter les catégorisations et les totalisations propres à 

hygiène sociale (Bemdge, 1 WO), qui a démontré l'utilité d'appliquer la pratique statistique dans tous 

les domaines sociaux (Desrosières, 1993). En cherchant les causes des maladies et des facteurs q u i  

favorisent leur propagatio~ les sciences de la santé accomplissent à la perfection les fonctions du 

statisticien : sélectionner des traits pertinents (modéliser), mettre en marche des procédures 

routinières d'enregistrement (mesurer) et, enfin, définir un plan d'action (intervenir et comger au 

besoin le rnodéle théorique). 

Ces trois opérations sont au coeur de i'épidémiologie, conçue comme un instrument de 

connaissance permettant de fkiner et de supprimer des malaches contagieuses, comme la varicelle et 

le choléra. Sa méthodologie consiste, schématiquement, à mettre en corrélation les caractéristiques 

de Pagent responsable de la maladie n cella du milieu de vie.& persormes atteintes. L'usage des 
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drogues. qui n'obéit pas, p r i m  ficie, à un dérèglement accidentel de l'équilibre physiologique, se 

prête fort mai à ce genre de recherches. Il a donc fallu attendre un certain changement 

épistémologique pour que la consommation personnelle de drogue devienne un objet soumis à des 

calculs épidémiologiques. Ce glissement s'est produit au moment où les autorités sanitaires se sont 

intéressées davantage à I'ensemble des déterminants de la Sante, quittant le créneau plus étroit des 

maladies contagieuses (cf Massé, 1990). Ce sont donc des comportements - tenus pou. 

pathologiques - que l'on étudie, mais toujours suivant une même méthode, conçue pour aborder des 

altérations physiques provoquées par un agent externe ou par un acte fortuit Au début, l'hérédité et 

les maladtes mentales ont eu la vedette, d'abord en Allemagne et en Suisse, plus tard en Amérique du 

Nord Dans I'aprés-guerre, i'ûrganisation mondiale de la santé (OMS) et différents orgammes 

régionaux ont étendu les études épidémiologiques A tous les continents (Postel, 1993). 

2. La mesure de l'usage des drogues 

Bien sûr, le simple constat de l'apparition régulière d'une conduite indésuable dans une 

conjoncture détenninée ne permet pas de distinguer les causes réelles du mal à combattre 

(Desrosières, 1993 : 108). M u  si le véritable mecanisme causai est souvent ignoré - ce qui n'a 

été un obstacle pour mettre en oeuvre des mesures concrètes -, le probléme majeur est toujours celui 

de la détermination des attributs à mesurer. Cette fluidité conceptuelle a marqué l'épidémiologie de 

i'usage des drogues dès ses débuts, dans les années 1950 et 1960, ce a quoi s'est ajouté un 

désintéressement marqué quant aux objectifs des chercheurs et à l'utilisation publique des résultats 

obtenus (Smart, 1974). 



Au début de la décennie 1980, la situation ne semblait pas avoir changé, et ce, malgré 

I'abondance des travaux déjà réalisés et les tentatives d'établir un système international normalisé de 

classification de (( ['abus n ou de (( l'usage impropre des drogues n i .  Hughes et u/. ( 1982) constatent 

ce désarroi dans un texte ou ils passent en revue plusieurs projets de surveillance épidémiologique 

implantés dans les cinq continents. Le point crucial est encore l'identification des toxicomanes. 11s 

soulignent, en premier lieu, la difficulté à dépasser « le sommet de l'iceberg », ckt-adire ie groupe 

d'individus connus de la police et des centres de soins. Deuxième obstacle, le fait que les 

toxicomanes, N même s'ils ont été identifiés D, ne collaborent pas - c'esî-àdire ne dénoncent pas leurs 

confrères - et ne disent pas volontiers la vérité (rb. : 2). En dernier lieu, il y a, selon les chercheurs, un 

problème éthique, mais surtout financier et méthodologique, posé par l'observation de personnes qui 

voudraient bien conserver l'anonymat Les toxicomanes apparaissent ainsi comme des menteurs, 

empreints d'un esprit tribal et réticents à collaborer avec la science. 

Pour résoudre ces difficultés, cette équipe dép'épidémiologues propose plusieurs stratégies de 

dépistage, itablies à partir de ce qu'ils croient être des caractéristiques propres à l'ensemble de 

toxicomanes. Une première alternative, fondée sur le fait indiscutable que les toxicomanes prennent 

des drogues, est celle de faire passer un test d'urine à tous les suspects et de tenir un regisbe des 

résultats. Si banale qu'elle soit, cette proposition de travail renferme une possibilité, celle de coller 

l'étiquette de toxicomane à un grand nombre d'individus, quelles que soient leurs habitudes de 

consommation. il existe une deuxième aitemative de dépistage, élaborée à partir de traits 

' - ~ u i a l e ~ a n r c c r l & k . i ~ n & i t m t i n a . k h & ~  E n t p l e o & e l f ~ ~ ~ e s t r r s & ~ ~ ~ ~ ~ , r a i Q p i b t i c e n  1980 
par la DMsion des stupesants des Nations unies ( v a p m m t  cité, enm autres, par Miguez et Peui, 1993 9, a été 
complètement ignoré par la propre institution mére au moment d'établir, en 1987, le Schéllyl multidrscrp/iltQIje coy~~pfet 
pour les acrMt&sfirnaes & lutte conrre I'abrcs de h g w s  (Nations unies, Conférence intemarionale sur Pabus a le t d c  
illicite des drogues, 1987). En ce qui mnceme les orgarrisnes régionaw peranents ni I'Organtsaaon panaménmine de la 
santé (OPS) ni la CormniSSiw i r i t d c a i n e  contre i'abus de drogues (CICAD) n'ont produit une typologie 
epidémiotogique normalisée, mème s'il &e toute une série de projets ébauchés a un moment w à un autre (cf 



d'identification qui décodent d'une M caractéristique ethnologique », comme la manière de parler ou 

de marcher. Ceci. bien évidement, permet d e  convertir un préjugé culturel en une prémisse 

scientifique. tout en limitant les catégories d'individus à surveiller. Ces deux alternatives se 

combinent de manière magistrale dans la capacité de faire varier le centre d'attention d'un groupe a 

un autre sans pour autant renoncer à un dépistage exhaustif 

Par ailleurs, à la (( magie » commune à tous les langages statistiques (Desrosières, 1993 : 90) 

- celle de passer d'un niveau de réalité hétéroclite a un autre uniforme (par exemple. des usagers de 

drogues à la toxicomanie) -, I'épidémiologie ajoute la possibilité de déterminer la prévalence des 

phénornénes étudiés. c'est-à-dire la fréquence de leur manifestation à une é m u e  et dans une 

population déteminées. Ce calcul, obtenu par extrapolation, sert à désigner des groupes « a risque », 

vis-à-vis desquels il s'impose de prendre des mesures de prévention spécifiques. 

En Amérique latine, on utdise cette même matrice épidérniologique, quoique limitée par une 

série de contraintes économiques (Carballeàa, 199 1). Les chercheurs et les autorités ont tenté de 

surmonter cette limitation en profitant des ressources existantes, comme le veut la formule 

consacrée'. Cela équivaut a m m  sur un pied d'égalité des sources d'information fort différentes, 

par exemple les fichiers de la police, les registres des services d'urgence des hôpitaux et les archives 

administratives des centres de désintoxication En Argentine, ce problème a été particulièrement 

difficile à résoudre. 

. . 
Organisaton panaméricaine de la santé, ec CICAD, 1996, 1994). Pour pius ck détails sur la standardisanon 
internationale des indicateurs mesuant i'abus de drogues, voir Panaia ( 1989). 
'- Voir ICmocation répétée à ce CO& judicieux des orBangnes intemationam dans, entre autres, Argentine, 
SEDRONa 1993c ; Mi- 1993, 1987, 1985 ; Nations unies. Co* internationale sur t'abus et le trafic illicite des 
dm- 1417. 



Chapitre II. L'ipidémiologie de l'usage des drogues en Argentine 

Pendant les années 1980, à la différence de la plupart des pays latino-américains, l'Argentine 

a pu contourner les pressions des États-UNS en matière de viglance tipidérniologque (Carballeda, 

Caiabrese et CoteIo. 1992). Aucun système d'enregrstrement cenîraiisé n'a été instauréi. Aucune 

enquête nationale sur l'usage des drogues n'a vu le jour. Ceci s'explique, en partie, par les relations 

tendues que l'administration Alfonsin (1983-1989) entretenait avec la puissance du Nord La 

Commission nationale pour le contrôle du trafic illicite et de l'abus de drogues (CONAD), alon en 

plein essor, rejetait le type de contrôle des usagers proposé par Washington, axé avant tout sur des 

politiques répressives. Elle s'est tom& du coté des organisations internationales et de l'Union 

européenne pour trouver le financement nécessaire à ses projets. Le modèle de prévention de la 

CONAD n'avait pas comme priorité le dénombrement exact des usagers, activité reliée a un type 

d'action - la surveillance, Ilintervention sur des populations cibles - peu compatible avec les idéaux de 

la m i t i o n  démocratique dont cet organisme semblait s'inspire?. De toute façon, ce choix de la 

CONAD est loin davoir signifié, comme on va le voir, un refus en bloc des prémisses de la guerre 

contre la drogue menée par les États-~nis. 

En 1989, l'arrivée de Menem au pouvoir - en dépit d'un rapprochement avec les États-unis 

(le ministre argentin aux Affaires extérieures a en effet déclaré que les deux pays entretiennent des 

I - Le gouvenianab riiiiitaire avait tente d'orpker, en 1980. une milede systématique de données a partir des irrfiacbons a 
la Loi sur les drogues (Argaitjne, adrnrmsaation Videia, 1980b. c). La note explicative accompagnant le projet de loi 
mentionne, sans donner aucune préasios les compromis Urteniationatrx que i'Argeraine s'étai? engagée a mettre en 
en mafi& de surv- épidénnologiqut. Mais, de toute fàçon, les fonriulaires que devaiait remplir les organismes 
concernés par Ia w d e  procédure a h h i m u k  n'oat pas été publiés, wmme préMi, daas le Wetin officiel. Cette 
omission qui démontre ia trés &hie importance a m c k  9 œ projet par le régime militaire, a h de prame aux juges 
pour ne pas avoir à suim une déniarcbe bureauaatique supplémentaire. Les arrêts pertinents sont reproQlits daris N a m  
( 1988 : 29 1 -292). 

'- Pour une analyse des idéaux qui ariimaient les protagonistes de cette itape de la hme anti-drogue, voir CalabreSe (1987). 



(t relations chamelles ») -, n'a pas ssuffi pour mettre les pendules à Ilieure. Les enquêtes 

Cpidémiologiques se sont multipliées, litat et les organisations non gouvernementales - fraichernent 

créées ou reconnues - ont redoublé d'efforts. Mais, jusqu'à présent, aucun système d'e~egistrement 

centmlisé, capable de rassembler les données provenant de différentes sources, n-a été établi. il 

existe, malgré tout, une masse hétéroclite de recherches épidérniologiques paniculières. L a  

populations visées et les techniques employées varient énormément Cette diversité constitue une 

preuve supplémentaire de la difficulté à deteminer de manière scientifique ce qu'est un toxicomane. 

Par contre, leurs points de convergence démontrent que les inconsistances théoriques et 

méthodologiques n'empêchent pas de définir une situation comme problématique, et encore mois de 

donner des conseils au Prince pour y porter remède. 

Dans les pages qui suivent, je passerai en revue la plupart des enquêtes visant à établir le 

profil épidémiologique de la consommation de drogue en Argentine. Cela permettra d'analyser la 

portée créatrice des catégorisaiions utilisées et la validité des informations recueillies, ce qui 

constitue l'objectif premier de cette section. 

Une première ligne de démarcation peut être établie selon le type de population étudié. Il y a, 

d'une part, des recherches faites a parhr des individus déjà signalés cornme toxicomanes par un 

organisme spécialisé (la police, les centres de soins et de détention, les tribunaux, les services d'aide 

et d'orientation en matière de toxicomanie). Dans ce cas, le but est de co-tre les caractéristiques 

personnelles des individus repérés, lem conditions de vie et leurs habitudes de consommation. Ces 

données permettraient, en principe, de mieux intervenir auprès des usagers. Une ambition plus 

générale est celle de recueillir des informations ponctuelles sur les causes de Ia consommation afin 

d'agir avant même qu'elle ne débute dans la K popdation épargnée par le fléau ». 



Mais, d'autre part il existe un groupe d'enqu&es épidémiologiques qui ont pour objet détude 

la communauté au complet ou des groupes considérés comme problématiques d'aprés les 

informations recueillies par les services sanitaires et répressifs. Dans ce deuxième genre de 

recherches, l'objectif est encore plus vaste. fl s'agit, bien sûr, de faire le portrait des usagers qui 

échappent aux procédés de repérage déja existams. Cependant, le plus important semble être 

d'estimer la prévalence et l'incidence de l'usage des drogues. La prévalence est une mesure statique. 

qui seri à calculer le nombre d'usagers dans la popuiation de r é f h c e  à un moment donné, la charge 

qu'ils représentent pour la population en santé. L'incidence est une mesure dynamique, utilisée pour 

évaluer le nombre d'individus qui prennent pour la première fois de la drogue pendant une m o d e  

donnée'. Toutes ces catégories sont apparentées à une logique probabiliste du risque : elles 

permettent de lier l'aspect aléatoire de l'action humaine à la prévisibilité statistique (Desrosières, 

1993 : t 8). 

Pour faciliter l'intelligence du texte, ces deux types de recherches épidémiologiques - les 

études sur des groupes d'usagers déja soumis à des contraintes institutiomeks et les enquêtes en 

population générale - sont analysés séparément Cette distinction permet de mieux apprécier les 

effets propres à chacune d'en= elles, notamment en ce qui concerne la production de la catégorie 

(< toxicomane » et l'élaboration des dispositifi d'intervention Suivant cette logique, j'examine, dans 

un premier temps, les statistiques décrivant les clientèles de différentes imtitutiom liées a la lutte 

contre la toxicomanie7 soit les individus interpellés par les forces de l'ordre pour des affaires de 

drogue, les détenteurs traduits en justice, les personnes décédks a cause d'une surdose, les 

1 - Ces uisauments méthodologiques sortt mguamt âéfuüs dans les traités et dans tes travaux sur i'épidéniiologie de l'usage 
de drogues. On confond, paf exemple, les temies morbidité et incideme, même si IClncidence n'est qu'wre des mesures de la 
mohkihe (& Miguq 1993. 1989). Voir aussi Nations Umeg Confëraice imemariOc181e sur i'abus et le trafic illicite des 



consommateurs reçus a l'urgence dans les hGpitaux, les consommateurs repérés par les seMces 

d'orientation en matière de toxicomanie et, e n f i  le5 consommateurs internés dans les centres de 

réhabilitation. Deuxièmement, j'étudie les enquêtes sur l'usage de drogues menées auprés des 

groupes qui sont demeurés à l'écari des institutions de soins et de répressioh dans l'ordre où ils ont 

attiré l'attention des spécialistes et des autorités : la jeunesse en général, les conscrits, les étudiants 

universitaires, les milieux favorisés, la population généraie et les écoliers. En dernier lieu, j 'examine 

les estimations faites par les experts, les fonctionnaires et les hommes politiques concernant la 

progression de la consommation des substances interdites. 

1. L' analyse des populations captives 

a) Les détenus 

En Argentine, c'est la Police fédérale argentine (PFA) qui a été la première institution à 

développer un système d'enregistrement des toxicomanes. Ii y a eu, dès le début du siècle, des 

fichiers personnalisés pour chaque contrevenant aux réglementations concernant ce qu'on appelait à 

i'époque des alcalofdes ou des narcotiques (Bard, 1923 ; Cortés Conde, 1977 ; Manassero, 1992?). 

Mais ce n'est qu'à partir de la fin des années 196û que l'on a élaboré des stabstiques spécifiques sur 

les intexventions policières en &ère de drogue, distinctes des données génémles sur la prévention 

du crime (Argentine, PFA, Surintendance technique, 1972). Plus tard, en 1977, sous la dictature du 

général Videla, les forces de l'ordre ont créé un bureau spécialisé pour recueillir les inf0nnation.s 

produites par les orgammes de sécurité engagés dans la lutte contre la drogue (Argentine, Police 



fédéraie argentine, 1979). Le système prévu se limitait à recenser le nombre de prévenus, à les 

di fférencier par groupe selon l'âge et le sexe, et à consigner le type et la quantité de drogue saisie'. 

Cette quantification., a m i  simple qu'elle paraisse, doit être considérée en remontant à la 

source même des urgences qui ont présidé a son élaboration, comme le veut la règle d'or de I'analyse 

statistique énoncée par Julien (1995)'. Dans ce sens, le taux d'augmentation des opérations anti- 

drogue, qui dépasse largement celui des interventions policières dans leur ensemble, exige une étude 

plus attentive. Celle-ci ne doit surtout j10~ négliger le fait que dans le cas de l'usage de drogue, à 

l'instar de tous les autres (( délits sans victimes », les statistiques policières témoignent plutôt de 

l'orientation de l'action « spontanée D de la police que de l'intensification des uifrctions (Zaffaroni, 

1993). 11 faut donc examiner ces données, ainsi que celles concernant le nombre de détenus, dans le 

contexte de leur production, ce que je ferai plus tard, dans fa deuxième parhe de la thèse, consacrée à 

l'étude des pratiques policières. 

[I suffira de retenir ici que, même si les corps policiers démontrent y avoir mis plus de zèle, 

les opérations anti-drogue n'ont jamais représenté plus de 0,93 % du total des intementions policières 

ayant entrainé des uicuipations, comme démontre dans le tableau cidessous. Bien évidemment, cette 

appréciation ne mesure pas la publicité f ~ t e  par les autorités policières et les décideurs M les 

conséquences qu'ont à subir ceux qui ont été interpellés. 

'- undiiailimportant: ks~~~istiguapotiwe~oetiancntpasmmptedcsdosstmwécscherchaqueindmdu lorsdes 
perquisitio11s,sailktotal~compte,œquinepermezpas&évahier-aumoinsa~&~e#e~-sladierbéle 
able des op(nmau pokièm est constjtuée de grands mfïquam ai de détenteurs de hiMa quantités de drogue- 
'- Sur ce pl= voir aussi Bourdieu, Chambondon a Passerou, 1980. 



Tableau no 1. lnferventions pol mères 

hsurément ces pourcentages conaibuent à expliquer pour quelles raisons, même si les 

opérations répressives n'ont pas diminué, les haut fonctionnaires de la police considéraient - au 

moins jusqu'à 1989 - que la toxicomanie était sous contrble et n'avait nullement augmenté ». Cette 

expression à été souvent répétée par le chef de la Division de prévention de la toxicomanie de la 

Police fédérale argentine (PFA), le commissaire AIberto Rimoldi ~ r a ~ a ' .  Avec de nombreuses 

précautions oratoires, pour bien marquer qu'il éîait nécffsaire de continuer à lutter contre la drogue, 

des déclarations similaires, prononcées par d'autres chefs de police, sont parues régulièrement dans 

les journaux de tous le pys2. En 1986, les autorités policières ont même désavoué le ministre fédéral 

de la Santé : le nombre de toxicomanes n'était toujours pas inquiétanr'. Trois ans a@, au moment 

de la modification de la Loi sur les drogues, Héctor Ruiz NinIez ( 1989) soutenait que la police ne 

Année 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

1 - il s'est ahsi pour la pnmikre Sis. dans lejoumal La C W d  k 13-5-1984. 
2 - Voir, aitre autres, na3r, 2 1-2-1984 ; Chin ,  20-3- 1984 et 71empo Argipnturo, && 1984. Un résumé de ces opinions a 
aepsüedMrMonh99i984&j~CGrvritGrvrit 
'- Chronique publiée cians Lrr Gawe le 3-7- 1986. 

Total des 
interventions 

348.780 
39 1.503 
428.172 

interventions anti- 
drogue 

705 
1 .279 
1.764 

O/& 

0,20 
0,32 
0,4 1 
0,87 
0,72 
0,68 
0,58 
0,s 8 
0,90 
0,93 

424.6 19 
487.959 
608.602 
658.560 
560.240 
489 -290 
5 19.139 

3.71 8 
3.537 
4.166 
3.83 1 
3 -279 
4.4 13 
4.838 



participait guère à la psychose engendrée - toujours selon le journaliste - par les médias et les agents 

de la h g s  Enforcemeru ..thmsrrarton (DEA) envoyés en Argentine. Cette amtude de la PFA 

n'avait pas changé mëme si les responsables de l'institution reconnaissaient que l'Argentine n'était 

plus seulement un pays de transît Maiamud Goti ( 1992), haut fonctionnaire de l'administration 

Alfonsin, confirmera plus tard le bien-fondé de l'opinion de Ruiz NiiiIez, au moins en ce qui à trait à 

la rhétorique de la police. 

Encore en 1991, maigré I'intolérance manifestée par le président Menem a l'endroit des 

fonctionnaires qui ne s'ajustent pas au discours officiel, un commissaire de la PFA déclarait que 

IfArgentine n'était toujours pas un « pays consommateur n de drogues illicites '. 

Si la police, tout en refusant une alternative a la pénalisation, avait une opinion mitigée sur 

les mesures statistiques qu'elle générait, de nombreuses personnalités s'en sont servies 

rétrospectivement pour démontrer le contraire : des fonctionnaires (Lestelle, 1994b), des élus 

(Argentine, Chambre des députés, 1989 : 7892-7894) et même des psychiatres (Mwachio de 

1992b : 33-34). Ainsi, des données numériques obtenues dans un cadre strictement répressif ont été 

utilisées à des fins bien diverses. Certes, le fait que les Iégislateurs et les hommes politiques tirent 

parti de ce type d'information n'étonnera personne. Mais il est bien plus étonnant que, dans une 

société démocratique, des catégories établies par la police contribuent à prouver le bien-fondé des 

critères et des initiatives thérapeutiques. 



b) Les accusés 

La police foumit a u  tribunaux un contingent de détenus susceptibles d'être mesurés et 

classés suivant d'autres paramètres. Cependant, les tnLbunaux nationaux, qui ont aussi efficacement 

défini la toxicomanie sur le plan de la jurisprudence, n'ont pas mis su. pied un système fiable de 

statistiques à ce sujet Peu de données globaies sont connues avec certitude'. ~s seuies données que 

i'on pounait mentionner ici sont celles qui permettent de comparer le nombre total de prévenus et le 

nombre de prévenus pour innactions à la Loi sur les drogues. 

Tableau no 2. Incuiputions 

Année 1 Total des inculpés Inculpés pour drogues I I " I  

Ce tableau permet de comprendre deux phénomènes a la fois. D'un côté, les prévenus pour 

idfactions à la Loi sur les drogues n'ont jamais représenté plus de 2,12 % des inculpés. Mais d'autre 



part, le taux de croissance des inculpations dues à la guerre a la drogue (4W,97 %) est beaucoup plus 

élevé que celui des inculpations pour tous les autres délits ( 158,17 Oh). Ce paradoxe explique, en 

partie, un fait aés intéressant, Des juristes et des fonctionnaires de la justice questionnés à Buenos 

Aires semblaient être tous d'accord sur deux points : a) il y a eu, aprés 1989, une accumulation 

croissante des procès reliés à la drogue et b) cette augmentation a eu un impact inégal sur le système 

juridique, notamment au niveau des tribunaux fédéraux. Malheureusement, il n'y a pas de données 

sur 17accumuiation des dossiers' que Von p o h  joindre à celles qui figurent dans le tableau ci- 

dessus. 

cep end an^ on sait que cette abondance de travd a été provoquée par des lnfiactions 

mineures à la Loi sur les drogues, comme le démontrent Bnizzone (1994) et les statistiques 

officieuses du Parquet auxquelles j'ai eu accès (Argentine, ministère public près les tribunaux de 

première instance de la ville de Buenos Aires, 199 1, 1995). Je reviendrai sur ces chi& au moment 

d'étudier plus en détail le rde des tribunaux dans I'objectivation du phénomène toxicomaniaque. 

Qu'il suffise ici de souligner, suivant les recherches de Bruzone citées plus ha* que les juges 

fédéraux ont trouvé dans la répression des détenteurs d'une faible quantité de drogue un prétexte 

idéal pour ne pas s'occuper des affaires beaucoup plus « compromettantes » qui étaient de leur 

ressort, notamment la poursuite des fonctionnaires véreux. 

Par ailleurs, il ny a pas d'études statistiques sur la criminalité liée à l'usage de drogues, qui 

permettraient d'évaluer sa gravité ou bien encore de la relativiser par rapport à d'autres types de 

délinquance. Mais il existe une alternative, celle de calculer, sur la base du total des sentences 

section Ces informations seront donc anaiysees dans les chapitres suivants qui traitent des Qratiquor cmc&es des corps de 
pli~etsdcrmbuuna 
1 - Voir note suivante. 



rendues par les t n i u x  du pays. le pourcentage de sentences concernant des délits commis sous 

l'influence des (( stupéfiants D, catégorie englobant tous les produits contrdés. 

Tableau no 3. Se droguer pour commettre un délit 

Source .- Registre n a d  des casiers judiciaires et des stahstiques cnmnrelles, 1987, 
1 994b. 

Année 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

Certes, on pourrait dire que ces pourcentages sont le produit dune f a e  d'inscription Ceci 

semble p& probable, car I'orgmisme qui en est responsable, le Registre national des wiers 

judiciaires et des statistiques criminelles, se Limite à dépouiller les dossien envoyés par les 

magistrats. Par ailleurs, il ne s'agit nullement cfme extrapolation (procedure habituelle en vue 

d'établir l'ampleur de I'w de drogue). Et ce n'est que dans ces cas-ci que la justice a été capable de 

prouver, (( hors de tout doide raisonnable fi,  qu'un délit avait été commis après consommation de 

stupéfiants. Cependan< il est toujours vrai que très peu d'affaires criminelles soumises aux tribunaux 

aboutissent à une déclaration f m e  de culpabilité'. 

'- La n lenteur » du systkme juridique argentin à rsdre sentence est une de ses caractéristiques les phir f n d a m e d e s  
(V-, 1993). Ces aussi l'une des causes les plus fkqentes des mutineries dans les prisons : les détenus doivent 
attendre normalement de longues arniees pour connaitre leur sentence, même si PArgecaine a signé le pacte de San José de 
Costa Rica et Lia incorporé plus tard à sa m e l i e  Constiaition. Ce traite Iuriite a deux le nombre d'années pouvant s'écouler 

Total des sentences 

19.764 
19.707 
15-30 1 
15.001 
1 7.466 

Contrevenants 
drogués 

88 

96 

O,@ 

0,07 
O, 10 
0,11 
0,02 
0.09 

15. IO4 
15.559 
16.262 
18.938 
18.444 

81 
13 
75 
26 
10 
15 
18 
4 
17 

0,4 1 
0,OS 
0,50 
0,14 



Mais le qstérne judiciaire permet d'apprécier i'ampleur et les conséquences de l'usage de 

drogues dans la société d'une autre manière. Il  existe un registre juridique des dépouilles dans 

lesquels les médecins e.uperts ont trouvé des traces de cocaïne. Ces données sont importantes dans la 

mesure où rune des justifications des politiques antidrogue est celle de la dangerosité des produits. 

Une dangerosité que les individus seraient incapables de contrbler par eux-mêmes. 

c )  Les consommateurs décédés 

En Argentine, le &ce national de médecine légale et son Laboratoire de toxicologie 

intemiennent dans tous les cas où les juges n'arrivent pas à établir les causes exactes de décès. Le 

tableau cidessous donne le détail des natistiques élaborées par le deuxième de ces orgmsmes 

officiels. 

entre i'anprisorinenent d'un p r h m i  coupable a Ie vadia d'un m i  compécaa San application ne s'est Faite que ais 
lentemat. 



Tableau no 4. Déptrilles présentant des métabolites de ccouïne. 

h m e  : Garcia FanWdQ et al., 1992 ; esnretien avec I'amm. 

tl faut souiigner, afin d'éviter toute confusion, que la découverte de métabolites de cocaïne, 

c'est-à-dire de substances organiques ayant participé aux transfomations chimiques et biologiques 

suivant l'ingestion de cocme? ne prouve pas qu'une surdose soit à l'origine du décès. Sur ce plan, les 

auteurs chi rapport se contentent de dire qu'avoir trouvé une quantité minimale de wcaihe suffit 

pour lui prêter un rôle fondamental dans la mort de i'indkidu (Garcia Feniandez et al., 1992 : 126) ». 

Cependant, le professeur Garcia Feniande chef du Laboratoire de toxicologie légale, qui 

m'a accordé me brêve entrevue lors de mon enquête sur le tenain, admettait qu'il est impossible de 

dire si la cocaïne avait - à elle seule - provoqué ces décès. Une seule exception pouvait ëtre signalée : 

le cas d'un homme qui avait avalé dix grammes du produit dans un poste de police, et ce. afin d'éviter 

une accusation pour possession en vue du hatic'. Touîes ces idormaiions n'ont pas empêché i'équipe 

du Laboratoire de toxicologie Iégale d'arriver à une conclusion dramatique. Les légistes affimient en 

1 - Pour les Akar?n de cette autopsie, voir Garcia Fcmhdez et al. (1992 : 1 13). il faut rarisrqua, dam œ cas en partipartiailier, 
le mélange de jargons - académiqw, légal, pdiaer e~ poprlaire - utilisé par les toxkdogues. 



effet qu'il y a eu en Argentine une augmentation remarquable (Garcia F e d d e z  er al., 1992 : 

126) f i  du nombre de victimes de L'abus de drogue. 

Ces déductions sont pouriant difficiles a comprendre. Rien ne semble justifier leur ton 

alarmiste. Des statistiques complémentaires, plus générales, ont été élaborées par le ministère de la 

Santé et des SeMces sociaux dans le cache du Rogramme national des statistiques de la santé. Elles 

ne prouvent pas non plus qu'il y ait eu une recrudescence de la morialité due a la consommation de 

drogues interdites. Entre 1983 et 1992, six décès o a  été répertoriés sous la rubrique M morts 

produites par la dépendance aux drogues » (Argentine, ministère de la Santé et des Services sociaw 

M o n  des politiques et des programmes, 1994 à l988), ce qui signifie moins d'un cas par an. 

On m'objectera qu'il est impossible dévaluer la fiabilité de ces dernières statistiques. Les 

procédures de collecte de données ne sont pas connues ; la catégorie choisie est trop vaste ; les 

médecins évitent volontiers les dénonciations qui pourraient leur fàire subir des tracasseries 

administratives ; les familles préferent la discrétion Ces vérités, partielles, ne sauraient cacher le fait 

que les aldontés n'ont pas d'autres sources auxqueiles se référer pour justifier leurs initiatives. 

~ventuellement, elles sy réfèrent pour mnnaitn: le taux & suicides, le nombre d'accidents routiers, 

l'évolution des maladies, les causes de mortalité les plus fréquentes. Ce dest pas le cas des mesures 

anti-drogue. On ne mentionne jamais ces statistiques du ministère de la Santé dans les documents 

officiels. 

Cependant, la décision d'avoir un registre méticuleux des décès reliés aux drogues ne 

résoudrait pas tout, car la grande majorité des intoxications fatales provoquées par les drogues 

illicites sont, en réalité, des empoisonnements involontairestaires La mort résulte davantage de 

l'obligation, pour l'usager, & se procurer la drogue au marche noir: dans un tel environnement, 



l'acheteur peut difficilement CO-tre le degré de contamination ou la teneur réelle des doses 

utilisées (Escohotado, 1992 III : 185 et 373). Autrement dit, les risques découlent plutôt de l'interdit 

qui frappe les substances que de leurs propriétés pharmacologiques1. Et c'est I'oubli providentiel de 

ce fait qui permet d'exalter le danger que les décideurs et les chercheun m i e n t  couramment à 

l'usage des drogues. Comme si la nocivité était une caractéristique des produits eux-mêmes et non 

pas une conséquence du cadre politicdégal qui sous-tend leur utilisation Malgré tout, les 

statisticiens et les épidémiologues sont plutôt pités à passer sous silence l'envergure de ce 

conditionnement. 

d) Les intoxiqués 

L'omission de l'influence du politique en matière de drogues illicites dévient patente dans les 

études statistiques faites à partir des uiformations relevées dans les seMces d'urgence des hôpitaux 

généraux ou spécialisés en toxicologie. Dans les pays sous-développés, ces services représenteraient 

même une alternative - partielle, mais valable - aux systèmes de vigilance épidémiologique trop 

coûteux dont disposent les pays industrialisés (Holmberg et Elidde, 1989 ; Mgue  1989a, 1987, 

1985). Mais la détermination de la méthode permettant dextrapoler les uiformations qui y sont 

recueillies afin d'atteindre le but ultime : (( mettre en évidence l'ampleur et les caractéristiques du 

problème qui fermente dans la wmmunauté ( M m  1989b : 544) », reste toujours dans i'ombre. 

Une première éhlde de ce genre a été faite à Buenos Aires sur la base des données recueillies 

dans trois hôpitaux (Miguez et Grimsoa, 1989). Ces hôpitaux n'ont pas été choisis de manière 

- - 

'- O d imposs'bie de citer ici tous ks autaus qui démontrent lajustesse de m e  afbdon  Si i'on se X e  rmte cxmms 
les plus récentes, mentionnons Friednran et S q  (1992). Mino et Amever (1996). Szasz (1992), Thomîon ( 1991). 
wtsotsky ( m l ) .  



aléatoire. Ce n'est que dans ces trois cas que les autorités concernées ont accepté d'obliger leur 

personnel a remplir les fornuiaires de l'enquête. 

Pendant la semaine choisie par les épidémiologues, sur un total de 15 19 consultations, 76 ont 

été motivées par i'abus de substances psychotropes, contrôlées ou illicites. De ce dernier sous- 

ensemble, 10,4 % des patients étaient intoxiqués à la cocaïne ou à la marijuana. À ce niveau, les 

autem utilisent des pourcentages, ce qui rend plus difficile la compréhension des données. Même si 

le manque de précision du [apport ne permet pas de reconstituer les chi- avec certitude, i l  est 

possible d'affher que ce 10-4 % du sous-ensemble des intoxiqués ne représentent pas plus de 8 

personnes. De cette manière, si l'on refAt le calcul sur la base de l'ensemble des consultations, les 

intoxications provoquées par des substances illicites ne constituent que 0-46 % des cas. De plus, les 

a médecins chargés de la collecte des données ont estimé que ces intoxications étaient modérées (les 

pahents se déplaçaient par eux-mêmes). Pourtant, les auteurs de l'article en question n'ont pas pu 

résister à la tentation d'affirmer que les consultations dans les services d'urgence démontrent que /es 

jeunes se servent de plus en plus des drogues illicites pour altérer leur comportement (Miguez et 

Grùnson, 1989). Tout comme s'il s'agissait d'une M e  statistique capable de révéler uw évolution, 

ce qui est impossible du point de vue méthodologique, car ii s'agissait d'une enquête transversale 

simple (Massé, 1990). il est même impossible de se fonder sur celle-ci pour vérifier la fkéquence de 

l'usage des drogues dans la communauté : la population de référence- celle qui est desservie par les 

hOpitaux, n'est pas non plus clairement identifiée. 

Des corrélations aussi peu rigoureuses sont suggérées à propos du sexe, du niveau scolaire n 

&s conditions de vie des patients intoxiqués. Plus tard, l'un des deux chercheurs ajoutera que les 



services d'urgence ne reçoivent, en général, que des utilisateurs peu expérimentés (Miguec 1993 ?)'. 

Cette précision tardive oblige a remettre en perspechve I'ensemble des données. Elle prouve, par 

exemple, que le danger relié aux drogues dérive, en grande partie. de l'impossibilité d'apprendre les 

vicissitudes de Leur usage dans un environnement rationnel (Fxohotuio, 1 992) 

D'autres enquêtes épidémiologiques de même type ont suivi. En 1993, le docteur ûsvaldo 

Curci, responsable du Centre national des poisons, a publié un manuel de toxicologie avec de 

nombreuses remarques sur sa clientèle toxicomane. Ce texte est d'une grande valeur, car bien que ses 

données quantitatives soienf peutGtre, de deuxième ordre, il permet néanmoins de voir jusquia quel 

point les sciences de la santé sont imprégnées dune conception morale de l'utilisation des drogues. 

Ainsi, selon la substance qui motive la consultation, l'individu sera qualifié d'intoxiqué ou de 

toxicomane. 

La toxicologie, en tant que branche de la médecine, étudie le métabolisme et I'élimination de 

toutes les substances susceptibles de provoquer des intoxications nuisibles chez l'humain (Curci, 

1993). Les praticiens se servent de ces connaisïuices pour assister des personnes intoxiquées ou pour 

aider la justice à préciser les causes de décès. Ces dew activités se limitent, en principe, a des 

interventions ponctuelles : éviter des complications majeures ou procéder a un examen technicc+ 

légal. Ce n'est pas du tout le cas lorsqu'ii s'agit des pat~ents qui ont « abusé » des drogues illégales. 

Leur vie entière devient objet d ' d y s e  et le traitement préscrit déborde largement la suppression des 

effets indésuables. 

. -. - - - - - - - - - 

' - Mg- arrive a m e  conchision en raison du mrnbre trés peu dcvé de toxicomanes en traitement qui ont eu remws 
aux SeMces d'urgerce avant leur internement (cf Miguez et PeCq 1990). 



Le travail de Curci démontre a la perfection cette attitude des toxicologues face aux 

utilisateun de substances illicites. Son intention même prouve la rigidité des préjugés. II veut, avant 

tout, « diminuer le rejet et la résistance que Ibn ressent généralement envers ces patients (ib: 48) ». 

La stmiégie choisie nkst peut&e pas la plus eficace. Aux statistiques découlant du fonctionnement 

du centre, le toxicologue superpose une étude qualitative faite à partir d'un autre échantillon 

d'usagers (des mineurs ma- qui reniflent des colles synthétiques). Ce croisement a pour effet 

&assimiler des modalités de consommation et des situations sociales fort différentes. Une confision 

camouflée par un langage technique savamment dosé. En effet, des notions provenant de différentes 

sciences - médecine, psychiatrie. psychanalyse - servent à caractériser les usagers et à expliquer les 

causes profondes de leur « pathologie N. 

Les toxicomanes, affirme Curci, sont des jeunes angoissés par la perte de leur corps et leur 

r61e d'enfants. Ils wnsornment de la drogue en vue de trouver un nouvel équilibre, une nouvelle 

identité : « dans l'impossibilité de dire "je suis", iis choisissent de dire "je suis un toxicomanen (ib : 

50) ». Au fond, ce ne serait qu'une manière de chercher la mort, ce qui explique le passage de 

drogues « douces » aux drogues « dures », représentées, resrespecnvement, par la coiles synthétiques et 

l'alcool. Si la théone de l'escalade1 n'a rien de nouveau, les points de départ et damivée sont pour le 

moins insolites. Insolites parce que ce chapitre du livre ne traite pas de ces deux substances. insolites 

aussi à cause chi statut inégal qui leur est accordé - « douces » et « dures » - sur la base d'on ne sait 

quel paramétre de toxicité. 

'- Selon la théorie de l'escalade la consommation des  drogue^ daes « douces », comme la marijuana, conduit, tôt ou 
tard, vers les drogues « dures », comme 1'&ooine. Par la elle permet de voir chez tous les usagers de drogues illicites, 
peu importe le type d'utilisation qu'ils en font, des toxicomanes potentiels (d: GNispoon, 1994 ; Michka, 1993). Je 
reviendrai sur ce sujet plus tard, a la section UI. 



En dernier lieu, le toxicologue évalue la famille des patients. Certaines caractéristiques 

communes sont signalées. Ces familles sont e mai structurées f i  : le pére est absent, de manière 

symbolique ou réelle ; aucune autorité n'est capable d'y établir des limites ; les enfants rqoivent des 

messages négatifs qui les incitent à convoiter la mort ; les disputes familiales sont résolues à I'aide 

des médicaments, de i'alcool et de la nouninire. Les enfants grandissent ainsi dans un environnement 

régi par des attitudes toxicomaniaques (ib : 5 1-52). 

Un seui constat factuel accompagne ces appréciations : l'augmentation des consultations 

suscitées par l'abus de drogues. Il n l  a aucune précision quant a la nature des substances impliquées. 

Curci se limite a souligner la hausse des consultations (voir tableau no 5 plus bas). Elles sont passées 

de 50 à 1.5 17 entre 1980 et 1990. Par aillem, en 1980, I'abus de drogues représentait 0,3 % du totai 

des consultations sollicitées ; dix ans plus tard, 72 % (rb : 52). L'auteur signale aussi que la 

consommation de cm-ne est devenue nettement plus fréquente à partir de 1986'. Cette 

recrudescence s'expliquerait - audela de l'existence d'individus psychologiquement prédisposés - par 

un changement dans les stratégies des trafiquants de drogues illicites (rb.). 

Les mesures statistiques fournies par le docteur Curci peuvent être précisées a I'aide des 

informations déposées par le Centre national des poisons au Secrétariat à la planification pour la 

prévention de la toxicomanie et la lutte contre le trafic illicite des drogues, S E D R O W  (Argentine, 

SEDRONAR, 1994~). En premier lieu, il est possible de confirmer que les données statishques 

foumies par Curci comprennent aussi bien des intoxicaîions dues a l'aicool qu'a des médicaments 

psychotropes et à des drogues illicites. Mais l'auteur ne prévient nulle part le lecteur de cette 

manipulation dans le traitement de l'idomtion. Deuxièmement, le fait d'avoir plus de détails 



permet de constater que le nombre de K toxicomanes N hospitalisés chaque année semble très peu 

élevé par rapport au total des consultations pour abus de drogue (voir tableau cidessous). Ce qui 

prouve. dune autre manière, la présomption de Miguez ( 1993 ?) quant au type de clientèle - plut& 

inexpérimentée - qui est reçue dans les seMces d'urgence. Escohotado ( 1992) semble avoir raison 

une fois de plus : c'est aux néophytes de trouver, à leurs risques et périls, la différence entre une dose 

enivrante et une dose létale, entre un produit pur ou un autre contaminé. Ce ne sont donc pas les 

drogues interdites qui tuent, mais plutôt le fait qu'elles soient consommées dans l'ignorance. 

Tableau no 5. A b u  de drogues YS. taxicomIe 

I intoxications 
Année 1 (abusdedrogues) (toxicomanie) 1 O'0 

Malgré toutes ces inconsistances, ou, plutôt, en vertu de ces inconsis*uices, l'ouvrage de 

Curci apporte bien plus de éonnées que la recherche précédente sur les urgences hospitalières. D'une 

part, il contirme I'augmentation des intoxications traitées dans son institution D'autre part, il révèle 

jusqu'à quel point une science, préoccupée primaficie par le diagnostic et le traitement efficace des 

empoisonnements, ne peut pas s'empêcher, dans certains cas bien différenciés, de porter jugement 

sur les patients. Un jugement dont les critères débordent largement la mission des toxicologues. Cest 



ainsi qu'un manuel ponant sur la manière de conader une urgence medicale apparait criblé 

d'appréciations sur le caractère normal ou non des patients, sur le désordre des fmilles et sur les 

agissements des trafiquants. k sous-titres sont éloquents : cenaines intoxicanons sont traitées sous 

le nom générique des substances qui les ont provoquées, d'autres sous le libellé « toxicomanie ». Le 

centre d'attention se déplace ainsi des propriétés chuniques d'un produit éventuellement toxique à la 

conduite et à la psyché du patient intoxiqué. 

La dernière statistique connue sur les consultations dans les services d'urgence des hopitaux 

est celle que le SEDRONAR a élaborée en octobre 1993 (Argentine, SEDRONAR, 1993b). Sur 

3.192 consultations, 275 étaient motivées par l'abus de « substances pyschotropes ». L''alcool y 

occupe la première place, suivi des médicaments psychotropes. La cocaine, prise avec de i'alcool ou 

des psychotropes, suscite 1,s % des consultations ; la marijuana, 0,7 ?/O, tout cela si l'on s'en Dent au 

premier tableau présenté, car dans les remarques finaies les auteun signalent que la cocaïne est à 

I'ongme de 4,O % des consultations et la marijuana de 3,3 %. Ces glissements mis à part, l'organisme 

officiel alKrme que cette enquête illustre la structure générale de la demande des substances 

psychotropes. Elle prouverait également la possibilité dutiliser le réseau de la santé pour monter un 

système efficace de surveillance epidémiologique. Cependant, cette expérience pilote n'a pas eu de 

suite. C'est bien une autre source d'in.fbrmations sur l'usage personnel des drogues qui est en plein 

essor : les senices d'orientation en matière de toxicomanie, qui s'adressent aussi bien aux utilisateurs 

qu'à lem familles. 



e) Les bénéficiaires 

Le SEDRONAR offre un seMce d'orientation au public, dans le cadre du programme de 

bourses permettant aux toxicomanes d'accéder à des soins spécialisés. Cela donne une idée assez 

précise du but pounuivi : f ' e  connaître et administrer les programmes de lÉtat, qui excluent toute 

autre altemative que celle des longs séjours dans une institution fermée. Du 1 er juillet 1993 au 3 1 

mai 1994, ce service a reçu, par téléphone ou en personne, 755 demandes de renseignements 

(Argentine, SEDRON- 19949). Tout a été soigneusement consigné. En termes épidérniologiques, 

il s'agit d'un système permanent d'information statistique à partu de données relevées par 

enregistrement continu (Massé, 1990). En fiiit, on a prévu une double procédure d'inscription, car ce 

n'est pas toujours « la personne qui consomme de la drogue » qui s'adresse directement au service. 

Cela n'arrive que dans 23,58 % des cas. Ce sont plutôt les proches qui y ont recours. À ces derniers, 

on demande de préciser leur lien de parenté avec i'usager, ainsi que leur lieu de résidence et leur âge. 

L'identification des usagers eux-mêmes est enwre plus détaillée. Aux descripteurs mentionnés ci- 

dessus s'ajoutent le sexe, l'état civil, le niveau scolaire, l'occupation, i'état de santé. l'âge de la 

première prise de drogue, la fréquence et la modalité de leur utilisation , et enfin, s'il y a lieu, on 

demande de décrire en détaii les traitements pkcdents. Toutes ces infotmaîions sont regroupées en 

sous-ensembles bien corrélés, comme par exemple, lieu de résidence - âge d'initiation - fiéquence 

d'utilisation Le but est d'établir le « profil du consommateur », et de définir, par la suite, les groupes 

les plus Milnérables et les mnes à risque. 

Même si l'on serait porté à croire que i'échantillon est peu représentatif à l'échelle du pays, ou 

même de la région métropolitaine, les autorités nliésitent pas à souligner l'exactitude de leur bilan. 

Le portrait-mbot du toxiwmane surgit d'un ensemble choisi de variables. « Atîeints » de 



monotoxicomanie ou de polytoxicomanie, ce sont, dans la plupiut de cas, des hommes jeunes 

(91,8 %), célibataires (?O$ %), chômeun (6927 %), qui n'ont pas fini l'écule secondaire (50,06 O h )  

et habitent la capitale (44,l %) ou sa banlieue ouest (P,84 %). La grande majorité a pris de la 

drogue pour la première fois avant l'âge de 20 ans. Et 70,83 % consomme des drogues de fqon 

régulière - notamment de la axahe-, dont 4722 % par voie intraveineuse. 

Aucune corrélation n'est faite - daos une étude qui en est remplie - entre l'infection au VM et 

la modalité d'usage : le SEDRONAR s'oppose fmuchement à toute possibilité de mettre sur pied des 

programmes de réduction des risques, même si ces derniers se lunitaient à la distribution de 

seringues et de préservatifk. Ne parlons par de la remise contrôlée de drogues interdites ou de 

produits de substitution, Une argumentation particulière, ne se fondant sur aucune preuve empirique, 

débouche sur cette prise de position Selon les fonctionnaires du SEDRONAR, le Mnis n'est pas 

transmis par le partage des seringues, mais par la promiscuité sexuelle d i  à L'usage des drogues'. 

Par ailleurs, la compilation des données receiisées par le Service dorientation au public du 

SEDRONAR ne tient pas compte de deux fats essentiels. En premier Lieu, 57,09 % de la clientèle 

ont déjà suivi un traitement de désintoxication Ce fait témoigne plutôt dini processus de 

' - ~ a ~ ~ ~ d ~ ~ a i n z r t ~ i n , m < ~  . . &lasantidelavilltdc&iaK>sAircs, adénmür6auxautoCitéS natiodes 
que I'usage htmhem de drogue est a i'origiae & la phipart des noweaw cas d r i o n  eu VTH, au moins à partir de 
1992 (Argerrtine, SEDRONAR 1%). Consultée a ce sujd, Estela Muzrio, responsaMe des nialadies associees i la 
toxicomanie du Ceaae national de rééducation d e ,  m'a aussi signalé sa préocarpation Eice à ~ ~ i l i t é  ofkielle. 
Tout comme G d M a  Tai31é, rnembrie de kquipe qui a mené la seule ampagne d r i o n  a i'wtoantrole en milieu 
toxicomane, qui s'est dérwlk dans la semi-clandestiriité (cf Taizé et Rossi, 1993). Leurs aaùites SemMeat &re bien 
fondées. Lxxs de son emcme, la directrice nationale de préverrtion de la toxkumnie, Rut Maggi, &inmit ceci : « Cette 
ûireaion nationae s'oppose a associer Ie SIDA au partage des seringues. Dire aux gens que la seringue transnet le virus 
pea.~! etrc une erreur grave. Cela kpxivam à dire "drogue-toi propranent n. Nais cfiachons par corLtre, a ptatéger la 
popilahonenbonnesantéetàWceuxqinsQ'eaeirtdesdroguesn. JuanY- seaétaire de la prévention de la 
toracOddelaprovùicedeB~Aircs,aunc~~inaisIasohdionriec)ainnepas,I1voit,~le 
« partage des aipüeg », une « tnuisgression de la riature &e à i'exàs ec à l'atatatim propres aux toxicomanes ( Y a a  
1993 : 139) B. Ce «maque de soin)>, qui c o m b e  un « mkmslpcide », ne pas êîre résolu en dhdmmî des 



rétroalimentation institutio~elle que d'un phénomène de demande spontanée. Deuxièmement, il ne 

faut pas oublier que ce service était alors, pour tous les toxicomanes condamnés par la justice 

fédérale, le dernier espoir d'échapper à une peine d'emprisomement Si le SEDRONAR leur 

accordait une bourse, ils pouvaient se payer un traitement dans un centre d'hébergement au lieu 

d'ailer en prison Cette clientèle qui arrive par le truchement des tribunaux n'est mentionnée nulle 

pan 

Un deuxième service d'orientation, wmmé F o d o g a ,  a été inauguré en 1994. C'est un 

programme conjoint de la Fédération argentine des organisations non gouvernementales de lutte 

contre la toxicomanie (FONGA) et du Secrétariat de la prévention et du traitement des toxicomanies 

de la province de Buenos Aires. Le chevauchement avec le SeMce &orientation du SEDRONAR 

s'explique par les rivalités personnelles qui existent entre les ardorités des trois organismes 

impliqués, comme l'a reconnu le président de FONGA, M Ricardo Grimsoq dans l'entrevue qu'il 

m'a accordée. 

Fondogu a répertorié les appels reçus pendant sa première période de travail, soit 440 en 

trois mois (Fondmga, 1994). Ce premier rapport a été publie à la une des journaux et avec grand 

éclat'. Les critères d'identification choisis ressemblent à ceux du SEDRONAR, mais non pas Les 

résultats. Par exemple, les appels proviennent dans la même proportion de toutes les zones de la 

banlieue de Buews Aires. Les consommafeurs eux-mêmes n'appellent que dans 8 % des cas. Ce sont 

a&, en générai, des hommes jeunes, chômeurs ou sous-employés, qui cotlsomment de la cocaïne 



(35-6 O/,), de la marijuana (11,4 Oh) ou plusieurs substances psychotropes (162 O h ) .  Et 71 2 96 d'entre 

eux n'avaient auparavant suivi aucun traitement. 

Ce sewice insiste davantage sur la caractérisation de la famille, sa compositioq sa 

dynamique - positive ou conflictuelle. On recense aussi les vols commis par les toxicomanes dans 

leur propre foyer, ainsi que la possession d'un casier judiciaire. D'autres variables entrent ainsi en jeu 

pour définir l'expérience toxicomaniaque. Cest pourquoi il est plus important d'examiner le type de 

corrélations établies que les mesures statistiques elles-mêmes. On souligne, par exemple, que les 

chômeurs ont des casiers judiciaires dans 1 7,4 % des cas, mais on ne dit pas quel est le pourcentage 

de travailleun aux prises avec la justice. Par ailleurs, 342 % des toxicomanes chdmeun ont volé 

quelque chose chez eux, soit 3 % de plus que pour les sous-employés et 7 % de plus que dans le cas 

des üavailleurs. On suggère également que les familles (( bien constituées )) ont davantage tendance à 

générer une dynamique f ~ l i a l e  p s i  tive, moins propice au développement d'enfants toxicomanes. 

Cette volonté de savoir est accompagnée dune volonté d'actions multiples, comme le 

signalait la coordonnatrice de ce service, Mme Ana Maria Rossaroli, dans l'entrevue qu'elle m'a 

accordée à Buenos Aires. Ii s'agit, en premier lieu, d'tnfonner les parents, de leur apprendre à 

observer les traces qu'un utilisateur de drogue est suscepti'ble de laisser demère lui. Ensuite, si la 

famille est dans une situation à risque )), on lui suggère une stratégie à suivre : il faut établir des 

limites claires aux e h t s  et faire ensuite CO-tre leurs réactions aux employés de Fonodroga. 

Finies les sorties, finies les rencontres avec d'autres jeunes qui pourraient leur donner le mauvais 

exemple. Si cela ne marche pas, un traitement est recommandé selon « le degré de transgression 1) de 

Putilisateur. Le critère qui définit la transgmsion est d'avoir consommé ou non de la drogue à la 



maison Plus la transgression est flagrante, plus radicale doit être la thérapie, allant &un traitement 

ambulatoire de courte durée à une hospitalisation de plusieurs mois1. 

En dernier lieu, l'analyse statistique des appels reçus devrait servir à rajuster le tir, cfest4dire 

à réorienter les activités de prévention des deux organismes fondateurs. Ils seraient ainsi capables, 

sur la base des renseignements recueillis, de joindre le plus directement possible les utiIisateurs. Cela 

éviterait d'attendre qu'ils demandent de i'aide des institutions. 

f) Les internés 1 : r n a n i k  d'être et d'avoir été 

L'analyse des connaissances tirées des clientèles toxicomanes serait incomplète si i'on ne * tenait pas compte de l'endroit OU la épidémiologues recueillent le plus souvent ce type 
* .  

d'informations : les centres de soins. Ces études visent à améliorer l'administration des traitements 

(Miguez : 1993, 1989). Mais c'est aussi affinne-t-on, un outil pour reco-tre les tendances qui se 

manifestent dans la population générale, autrement dit la structure de la demande N (Kombtit et al., 

1986 ; M o  Pizanr, et Noli, 1982). 

Dans ce domaine, les travaux du Centre national de rééducation sociale (CENARESO) - qui 

a été le seul étab1issement officiel de traitement de la toxicomanie pendant plus de 15 ans, après sa 

fondation en 1974 - font oeuvre de pionniers. L'examen de ces travaux demande de faire un retour 

dans le temps. Cet exercice penne$tra &apprécier les changements et les continuités, même s'il 

impossible de faire des c o r n m m  tris ciétailiées. 

'-&am 
, . p r o Q o s i s p a r k s ~ d t F ~ ~ h ~ p r o v i n O e d t B u e n o s A i r i e s ,  

Secrersnat de la prévention et & traitemem des t o x i m  (19940. Une autre liste des ce- & soins dispornbles est 



La première enquête (( épidémiologique )) que je retiendrai ici décrit les individus qui 

s'étaient adressés au CÉNARESO entre juillet 198 1 et décembre 1982 (ûtero Pizarro et Noli. 1982)'. 

Selon ce rapport les utilisateurs de drogue étaient, de préférence, des hommes jeunes, 

polytoxicomanes, de 21 ans en moyenne, qui avaient pris pour la première fois de la drogue 5 ans 

auparavant. En général, leurs familles étaient (( strucnaées H. ns consommaient de la drogue par voie 

orale et en groupe. Les auteures remarquent alors « un phénomène de remplacement », allant de 

l'usage de drogues illicites à celui de médicaments psychotropes. Dans la conclusion, elles ne 

mentionnent même pas la cocaïne, qui apparai4t dans les tableaux de manière anecdotique : 5,O Oh des 

patients en avaient pris, mais peu souvent 

Par ailleurs, et malgré i'avertissernent initial donné dans l'étude quant à la possibilité de 

tracer le « panorama national » de l'abus de drogues, il est impossible de savoir quel genre 

d'inférence permettrait d'atteindre cet objectif 

Moins ambitieq un deuxième rapport du CENARESO a été publié en 1986, au moment où 

l'on discutait - au niveau des tribunaux et du Congrés national - de la dépénalisation de l'usage 

personnel de drogues interdites (Otero Pizarro et Maaeo, 1986). Cette enquête a été élaborée à partir 

des demandes â'assis*rnce faites à i'institution pendant le premier semestre de 1984. En ce qui a trait 

au profil des usagers* peu de choses semblent avoir changé. On constatet cependant, que l'âge de la 

première prise a baissé à 14 ans. Une plus grande quantité d'utilisateun prend occasionnellement de 

la cocaïne (15-5 %), mais la consommation de médicaments psychotropes est toujours 

prépondérante. 

fournie par FONGA dont une version partidle figure dans Le buiietin publié périodiqwment par cette iristitution 
1 - Pour une description antérieure des activités et de la clienrde du CENARESO, voir Cagliotti, 1979. 



il est intéressant de souligner le changement de perspective théorique qui s'm opéré d'un 

rapport à l'autre. Le premier. publié vers la fui de la dictature militaire, menait l'accent su. le statut 

juridique des drogues. Le deuxième s'intéresse davantage a la situation sociale des usagers et aux 

liens de celle-ci avec rhabus de drogues, légales ou illégales. Ce changement, comme on le v e m  plus 

tard, démontre l'influence du processus de démocratisation alors en cours sur la perception de l'usage 

des drogues. Délit ou maladie, peu importe, les fonctionnaires du gouvernement Alfonsin wulaient 

agir sur ce qu'ils considéraient comme les causes premières de la toxicomanie : la pauvreté, le 

« désanchantement n7 la faible parbcipation comm~~âutaire des jeunes (Argentine, CONAD, 1986e, 

1985). 

O En 1990, une troisième enquête faite a partx des populations en institutions de soins est 

commanditée par la Fondation Cedro (Miguez et Pecci, 1990). On remarque toute de mite que les 

acteurs institutionnels en jeu ne sont plus les mêmes. La méthodologie de travail change m i .  Dans 

ce travail, le CENARESO partage la vedette avec des centres thérapeutiques privés. Ceux4 ne sont 

pas nécessairement dirigés par des professionnels et, dans trois cas, ils sont d'inspiration religieuse. 

La collecte de données ne se fait plus à partir de documents administratifs et médimsociaux 

-comme dans les enquêtes du CENARESO mentiornées précédemment -, mais à parhr d'un 

questionnaire que les théraipeutes font passer a lem patients, mais pas à tous ; ils choisissent ceux 

(( auxquels [ils] font confiance (zb. : 14) W .  A w  yeux des chercheurs et des thérapeutes, ce choix 

rendrait i'enquête plus fiable. Cependans ils ne tiennent pas compte du fGt que cette activité suppose 

une possibilité supplémentaire d'évaiuer les ptiénts, ce qui peut &entueliement fausser les résultats. 

En effêt, c'est une bonne occasion pour le personnel soignant de constater dans quelle mesure le 



toxicomane se sert des critères institutionnels pour évaluer son passé et son degré de récupération1. 

Une adap~tion qui n'est pas seulement la démonstration dune conversion spirituelle : tes internés 

savent que la fin du traitement dépend de leur accommodement au discours et aux pratiques du lieu 

de réadaptation dont ils veulent sortir ( Laplante, 1995 : 1 0 1. Mino et Arsever, 19%). 

Daris ce nouveau travail, il y a, par rapport aux deux enquêtes épidérniologiques précédentes, 

une multiplication notable des paramètres définissant (( le profil de I'usager ». De plus, les chercheurs 

soulignent explicitement quelles relations pewent étre établies entre les indicateurs qu'ils ont établis. 

Même si il est impossible d'affirmer qu'une interprétation puisse être imposée au lecteur, il n'est pas 

vain de signaler que c'est là une Giçon de multiplier les épithètes négatifs entourant l'usage personnel 

de drogue. 

L'ampleur de l'objectif poursuivi contribue à accentuer cette opacité conceptuel le. Cette fois. 

le but n'est plus seulement de W-tre les caractéristiques sociales des consommateurs de drogue ou 

leurs habitudes de consommation Q s'agit bien de savoir « qui ils ont été, ce qui leur est arrivé et ce 

qu'ils ont cherché (ib. : 57) ». Des préoccupations où se rejoignenf @le-mêle, des éléments 

anthropologiques, fatalistes et volontaristes. Ceci est une constante daas la définition scientifique » 

de la toxicomanie : la fusion équivoque de la volonté individuelle et d'im destin inexorable, où se 

brouillent - de manière accommodante - la responsabilité et i'absence de responsabilité. Si le 

présumé toxicomane accepte de suivre un traitement, il est inutile de le considérer comme 

irresponsable ; s'il refuse, les thétapeutes pewent demander à la justice civile de le déclarer inapte et 

de le placer sous W e  médicale. 

'- Pour une d-on des fa i i lma des enquites où l'on mudrraiall+ de fgai aibj&hvr des Uifomreiau sur k paaé d*r 
individus voir Bourdieu, Chamboredon et Passeros 1980 ; Massé, 1990. 



Pour que ce jeu ambivalent puisse trouver une justificatio~ l'intimité des toxicomanes - où se 

cetoient volonté et compulsion incontrôlable - doit être mise en évidence, tout comme le fait cette 

enquete de Miguez et Pecci. Les chercheurs r e w n n a i m  de manière explicite, que l'épidémiologie 

de l'usage des drogues ne peut plus ignorer le discours que les toxicomanes tiennent sur eux-mèmes. 

La raison statistique rattrape ainsi, dans le cadre argentin, la logique inquisitoriale du droit pend et 

des sciences du comportement 

Les confidences faites par les patients sont (( guidées )) par un questionnaire, ce qui est 

somme toute, une manière de les amener à reconstituer leur passé suivant des notions préétablies. 

Rien ne semble échapper à la curiosité des chercheun. il y a, bien sûr, une série de questions 

«traditionnelles )) dans ce genre d'étude, sur le sexe, l'âge, la catégorie socxo-professionnelle, le 

niveau scolaire, la situation familiale, les modalités de consommation de drogue. A ces questions 

s'ajoutent d'autres plus précises sur  les mêmes sujets : déménagements, habitudes toxiwmaniaques 

de la famille, séparation des parents, âge de la première prise d'alcool et de tabac, etc. Mais on 

demande aussi aux toxicomanes de décrire les raisons qui les ont conduits a prendre de la drogue 

pour la première fois, les situations daas lesqueiles il leur est nécessaire d'en consommer, les 

problèmes qu'ils ont eus à cause de l'abus de drogue, leurs réactions face à I'obligolon de faire de la 

revente pour se livrer à leur « vice ». 

Grâce aux techniques modernes de traitement des données statistiques, il est possible 

d'apparier ces variables de multiples façons. Cependant, les croisements ne sont pas gratuits, ni 

d'ailleurs les remarques que les chercheurs choisissent de faire ou de ne pas faire. Ainsi par 

exemple, ils soulignent que le tiers des patients toxicomanes n'habitaient plus avec leur f d l l e  au 

moment de l'internement Mais ils n'ajoutent pas un mot sur les deux tiers qui demeuraient toujours 



au foyer. De plus, ils ne disent pas si le taux des jeunes afnanchis de l'autorité parentale est plus 

élevé chez les toxicomanes que dans l'ensemble de la population Il n'est donc pas possible de savoir 

si le fait d'avoir quiné sa famille a me incidence ou non sur la tmjectoire des patients. 

La *alité de cette observation trahit les préjugés des auteurs en ce qui concerne le rôle de 

la famille dans la prévention de la toxicomanie. Quelques a ~ é e s  auparavant, l'un d'eux, Mi- les 

avait fornulés explicitement Il affirmait aiors que l'abus de drogue avait un lien étroit avec la 

jeunesse et la pawreté, de sorte que I'existence des jeunes pauvres qui n'en abusaient pas s'expliquait 

- en grande parhe - par l'action protectrice de la familie (Miguez, 1985). 

Peut* ce genre de biais en dit-il plus long sur les préoccupations des auteurs ou des 

commanditaires de ['étude que sur les jeunes interrogés. Toutefois, les résultats obtenus mettent en 

évidence deux changements majeurs dans la population toxicomane internée, surtout si l'on tient 

compte des études épidémiologiques fites au début des années 1980, vues précédemment On note, 

d m  &té, que la coûiine connaît une hausse en tant que drogue privilégiée. En 1990, 543 % des 

utilisateurs signalent que c'est la substance qu'ils consomment le plus souvent La tendance au 

remplacement s'est donc inversée, allant des psychotropes aux drogues illicites. Ce phénomène 

accompagne une augmentation de l'usage des drogues par voie intraveineuse, mode d'admrnistration 

choisi par S6,l% des patients toxicomanes intefviewés. 

L'analyse des travaux présentés cidessus ne donne pas une idée exhaustive des infonnatiom 

que l'on a voulu extraire des toxicomanes en instmitions de soins. Sur ce plan, il faut mentionner, au 

moins brièvement, deux autres types d'enquêtes. Eues constituent une autre tentative de mettre a 

profit leur internement Mais, cette fois, l'objecfif des chercheun est celui d'agir - de manière très 

connite - hors du cadn: d s  centres daccunl. 



g) Les internés II : manières de parler, de penser, de grandir 

II y a également e y  en Argentine. des recherches de nature (( ethnographique ». C@iom, 

Raskovsky et Becerra ( 1 976) ont tenté d'établir un glossaire du vocabulaire propre à la « sous-culhrre 

de la drogue ». Ils voulaient conmitre ce jargon afin de « mieux communiquer avec les 

jeunes toxicomanes ». Mais le but principal semble avoir été de percer leur (( philosophie 

opérationnelle », c'est-à-dire leurs codes d'identification et leur mode d'organisation collective. Ce 

genre d'exercice n'est pas sans rapport avec la penécution des jeunes organisée par le gouvernement 

militaire alors en place. Si le rapport entre les deux initiatives n'avait pas une base institutio~elie 

solide, il y avait - au moins - une communion de style. À ce sujet, Abraham (1995) souligne avec 

justesse que Ibn CO-t encore mal la manière dont la jeunesse non politisée a été réprimée en 

Argentine à partir des années 1960. Mais il faut aussi se demander pour quelles raisons ces 

recherches, axées sur la langue comme trait distince n'ont pas eu de suite. Cela s'explique, en 

grande partie, par l'utilisation de plus en plus massive des expressions nées de l'usage clandestin de la 

drogue, ce qui leur a fait prendre des accepfions nouvellesi. Cette dilution de i'argot des toxicomanes 

dans l'ensemble de la société rend a priori vain tout effort de s'en servir en vue de dépister les 

utilisateurs de drogues. 

Pendant la transition démocratique, cm a voulu autrement mettre à profit I'expérience des 

toxicomanes en traitement Cette fois, il s'agissait diisoler la dynamique familiale qui conduisait à 

l'abus de drogue, dans le but très concret d'intemenir auprès des fades ,  ce qui a été fàit par de 

nombreux chercheurs (cf, Komblit et al., 1986). 

1 '  -A cet egard le lecteur peut se référa utile men^. entre autres, aux owrages de Carlos U\anovsky ( 19% 1993) et a la 
mue Ce& 8 Peces. 



Plusieun initiatives du même genre ont tenté d'établir quelle était la perception du monde 

de la drogue » chez les usagers ru-mèrnes ou encore leurs idées sur le SIDA'. L'objectif de ces 

recherches était d'adapter la prévention aux groupes cibles au lieu de leur présenter un programme 

tout Fait, et, par là même, voue a l'échec. Même si elles continuaient a (( isoler N l'usage des drogues 

et à le considérer comme un problème, ces recherches avaient une orientation politique claire : ne 

pas persécuter les toxicomanes, déculpabiliser les fàMlles, dédramahser la consommation de 

drogues interdites. Les moyens choisis pour mener à bien ces initiatives sont certainement 

discutables. Mais, de toute fàçon, le glas a sonné en 1989 pour tous les projets qui ne s'adaptaient pas 

à la nouvelle politique officielle, axée sur la responsabilité des familles et la cure forcée des 

utilisateurs. Les chercheurs ont dû s'adapter aux diktats des organismes subventionnaires (dont le 

CONICET), restreindre leur champ d'action ou changer de sujet 

Ces circonstances expliquent pour quelles raisons, aprés 1989, les d'études sur les 

toxicomanes repérés par les -ces répressifs et sanitaires n'ont pas prolifëré. Dans la pme 

suivante de ce chapitre, j'analyserai les enquêtes de population générale, visant à déterminer 

l'ampleur de l'usage de drogues dans i'ensernble de la société. Mais avant de commencer, il me 

semble important de remarquer que les recherches dejh présentées, bien plus anciennes, ont établi un 

premier cadre de référence de l'objet toxicomanie », ou, autrement dit, de ses attnIbuts mesurables. 

C'est ainsi qu'appmaknt un espace coptif et un langage spécialisé, capables d'établir une 

catégorie d'êtres sur lesquels on peut agir. 

'- 0n doit mentionner ici, ai prSma lieu, la recherches amprises par i'équipe d'AM Lia Kornblir Voir, entre aum~. 
Kornbiït, Mi&z Dk et B w  1992 ; Konrblit et Bllyk, 1990 ; Kombh et ol, 198% ; K d h  et af. 1986. 



2. Trentecinq millions de suspects 

Tous les travaux axés sur les toxicomanes en traitement, malgré leurs @entions, ne révèlent 

pas grand chose sur la demande de drogues au niveau de la population en général. Certains auteurs 

disent même qu' il est impossible d'affirmer que l'offre et l'usage des drogues étaient répandus dans la 

société argentine pendant les années 1980 (Komblit, Méndez Diz et Bilyk, 1992 ; Kornblit et ui., 

1986). Cette appréciation, toute en nuances, coïncide avec celie de la PFA mentionnée plus haut En 

1987, un observateur étranger quaiifié. Juan CorelIi, envoyé par I'OMJ dans ie but de créer un réseau 

de communautés thérapeutiques, afnmiait égaiement qu'il nl avait pas en Argentine (< de problème 

de drogue » ' . 

Cependant, les médias, en diffusant des cas scabreux et les propos alarmistes tenus par des 

hommes politiques avides de popularité, corinibuaient &jà à en faire un sujet à la mode. « La » 

drogue a vite démontré son utilité discursive. Comme Komblit et Veron ( 1988) l'ont démontré, il 

s'agit d'un concept à la fois négatif et vague, qui recouvre une gamme Ués vaste de problèmes 

sociaux L'extrême polyvalence du terme drogue - ajoutent ces auteurs - a un avantage 

supplémentaire : elle permet aux fonchoanaires et aux jolanalistes d'expliquer des phénomènes 

complexes (comme la hausse de la cnmioalité) sans f& référence à des sujets compromettants 

(comme la pawreté et le chômage). Plusieurs sondages d'opinion ont prouvé I'efficacité de cette 

mise en scène médiatique. Elle a redorai les préjugés concernant la ciangerosité des drogues 

illicites, rnème si leur usage était un phémméne plutôt rare en Argentine (Nechi et Estrugamou, 

1990 ; Nechi et al. 1987). 

- -- -- 

' - ~ a n s  Lo Rom (La Plata), 7487. L'amck a un titre suggedf:  a Juan C o d  : un bon mvcspisair pour r m  ". 



Dans les pages suivantes, je présenterai une 'série d'enquêtes épidémiologiques dont la cible 

n'est pas un ensemble d'individus identifiés u p r w ~  comme toxicomanes. Ces recherches visent au 

contraire, a établir la prophon d'utilisateurs de drogues dans l'ensemble de la miété ou dans les 

milieux soupçonnés d'être N enclins N à en utiliser. La saisie de l'information repose, en yenéd ,  sur 

des méthodes subjectives d'enquête, comme l'interrogatoire rétrospectif Cette méthode sert plutôt a 

mesurer des opinions que des fhits, c'est-adire Pimportance de la représentation courante des drogues 

dans la définition de la réalité. Cest pourquoi il ne faudra pas oublier la divergence entre i'étendue 

réelle de I'usage des drogues et sa perception sociale, telle que décrite dans le paragraphe précédent 

Ces statistiques, plus globales, ont souvent des objectifs et des paramétres fort différents, ce 

qui rend difficile leur compamison Cet éparpillement représente aussi un obstacle majeur quand on 

a veut connaître l'évolution de l'usage des drogues ou de l'opinion publique a ce sujet. 

a) Les jeunes. 

Sous l'administration Alfonsin ( 1983-1989), l'organisme responsable de la lutte contre la 

drogue, la CONAD, n'a pas produit denquêtes épidémiologiques de grande envergure. Les 

recherches, faites dans le cadre de l'entente avec la Fondation Convivir et le Conseil national des 

recherches scientifiques et techniques (COMCET), étaient plutôt orientées ven i'étude des « causes 

miales n de la toxicomanie'. On peut mentionner ici, toutefois, les conclusions d'un groupe de 

recherche dont le projet visait à établir quelle opinion avaient les collégiens, de 13 à 19 ans, sur la 

diaision de I'usage de drogues. 

@ '- L'-rd tripartite CONAaCOMCETEamiW a gk&é un nombre important de pmjetq décrits dans i Baletin & 
i-graciums, publication périodique de la CONAD. 



(( En ce qui a ûait a l'usage de marijuana, il y a une contradiction évidente 
entre les habitudes qu'ils disent avoir et celles qu'ils attribuent aux autres adolescents. 
Aucun d'entre eux, ou presque, ne reconnaît avoir essayé des drogues. Cependant, la 
moitié considère "que les jeunes de mon âge en consomment frequernrnent ». La 
plupart soutiennent que c'est un problème de santé. Ces images coincident avec les 
messages véhiculés par les médias, auxquels les adolescents amibuent une grande 
responsabilité dans ce dossier (Schufer et al., 1989 : 18) ». 

Un sondage d'opinion Gallup, qui est la seule enquête permettant de suivre l'évolution de la 

consommation de drogue, démontre la persistance et l'affermissement de ce genre de croyances au fil 

du temps1. II s'agit en effet, dune même enquête répétée à des intervalles successifs. Le groupe d'âge 

n'est pas identique à celui de la recherche présentée cidessus. Cette fois, il s'agit de jeunes de 18 à 

24 ans. La question posée est beaucoup plus précise : « Connaissez-vous quelqu'un qui consomme 

[de la drogue] plus dune fois par semaine ? N Au mois de février 1985, 24 % des interviewés 

répondaient par I ' a h t i v e .  En décembre 1989, les réponses positives avait grimpé à 30 Oh ; en 

janvier 1993, eues atteignent 45 %. Par ailleurs, en 1989, 1 1 % des répondants disaient connaître un 

endroit ou se procurer de la drogue ; en 1993, ce pourcentage s'élevait à 23 %. 

Ca sondages dopinon, que mesurent-ils ? Un état & choses ou l'efficacité des campagnes 

anti-drogue ? Bien entendu, ces deux éléments se combinent, quoique leur poids spécifique ne 

semble pas être équ~aled.  Sur ce plan, le plus important est de souligner que (( la » drogue, en tant 

que préoccupation, s'est affirmée. Au fil des ans, les jeunes semblent être plus portés a I'utlliser 

comme paramètre pour évaluer le comportement de leurs proches. ils prêtent une plus grande 

1 - D'abord, ce sondage a été publié, en partie, dans La Niibn (4-4-93). Carticle avait pour manchette « La drogue ne 
respecte pas les àges. Les enfânts n'en m m  que la fà@e la plus vis'ble S. Qurn;te jours plus tard le m%ne journal 
publie la version intégrale du sondage sous le titre « Drogues et jeunesse. Une relation de p h  en plus droite u. CI revenait 
auiSisursespas, taichérissarasurlespartisprisdénoncésdeuxsemaineavant. 
Z - Les Étatsunis sont k sail p y s  o~ il y a eu, à ma comahxe, des études w Mikt des campaenes puûlicirpim contre 
le trafic illicite et l'usage de certaines drogues. Une équipe de cherchem a pu dérnorrtrer la voiubilité de l'opinion publique à 
ce sujet. P a u  a h ont m a d i  d a  opoWN avant a apr& le lmœment des h&ives anidrogue les p l u  . -  . ,  
-desadmiriistrationsmet W- GerberetJense!n, 1991). 



attention à tout ce qui s'y réfere. Et ils expriment volontien leurs convictions et leurs plus récentes 

découvertes. Mais rien de cela ne permet de savoir si la consommation a effectivement augmenté. 

b) Les recrues 

Ce regard fixé sur les jeunes n'est pas nouveau. Mas, dès Ia fin des a n n h  1980. les 

spécialistes et les autorités ont tenté de connaître avec plus de précision quelle était la conduite des 

jeunes fàce à la utilisation des drogues. Aux yeux des épidkniologues, un groupe semblait idéal a cet 

égard : les adolescents convoqués, chaque année, pour faire le service militaire. Jusqu'en 1994, tous 

les garçons de 18 ans devaient subir, avant leur engagement dans l'armée, un examen d'aptitude 

physique. De ce bilan de santé dépendait leur appel sous les drapeaux'. 

En 1989, après avoir obtenu des résdtats jugés alarmants l'année précédente à Buenos Aires, 

Alvarez et Quiroga (1992) ont réalisé une étude épidémiologique dans trois provinces de 

l'Argentine : Misiones, Mendoza et Salta Pour ce faire' ils ont e~ploité les examens médicaux 

ordo& par les autorités militaires. Aucune justification éthique n'est donnée sur la décision de 

soumettre les jeunes à un interrogatoire sur leur vie privée. Les chercheurs ne disent pas non plus s'ils 

ont pris des mesures pur contrôfer le fa~feur stress, les exagérations intentionnelles ou les 

&entuelles incompréhensions suscitées par le nom des médicaments à cocher. En raison de ces 

I - Je tiens à souligner que le service müitake teptésiecrtaiS en Argent& une dure éprewe, qui pouvait d m  un an ou pius. 
Auxcraiatesdetreincorporédansuneuistihmondolltlepassé~~&sangs'~msentimentgénéraliséde 
pute de temps. Ce n'est pas pour rien que la consaigtion est toujours appelée, drrns le lsngage CO- la colimba n. Ce 
mot est composé de La preniiére qd&e des trois verbes désignant les taches esatidies des conscrits : correr, !iimpiar, 
&mer (courir, balayer, m). Par darrg si le retour a la démocratie a ôté ~ K X  niilitaires leurs pouvoirs policiers sur ia 
&éie de, la bnrtatite ne semble pas mir compléteman disparu du traitement M g é  aux m e s .  En 1994, le çcandae 
sus&épati'~dcunconscritauxniains&sessupérieursapwsséleprésiderrtMenan-dorsenplemecampagne 
préélectorale - ii abolir le senice r i  obti&ato9e. Ces h f k  repéres événeneribels sdha  à décrire le ciha d'anxiété 
entourant i'eramen médicai qui a servi a mileder les irrtodom sur rusage de drogues que i'on ewuninera par la suite. 
Urnt amaété qui justSe, sowaa, i'exagération des handicaps persormels afin &écIiapper à l'incorporati~~l dans les rangs de 
l'armée. 



lacunes méthodologiques ou, peut&e- à cause de la méfiance envers les jeunes, ils ont décide de 

faire passer, a un sous-groupe choisi dans chaque province, un test de dépistage de métabolites de 

cocaïne et de marijuana Cette décision n'était pas non plus justifiée du point de vue légal ou éthique. 

En premier lieu, j'analyserai les résultats qu'Alvarez et Qwoga croient prudent de souligner, 

ainsi que la lecture qu'ils font des tableaux statistiques afin de donner une certaine crédiiilité à leun 

remarques. Par la suite, je ferai un bref commentaire sur ce que les auteurs évitent de dire. Ces 

silences sont plus révélateurs que le but avoué de la recherche. 

Alvarez et Quiroga affirment, dés le dépan, que la consommation de drogue chez les 

adolescents est devenue un problème de santé, qui détériore gravement la qualité de vie des 

utilisateurs et de leurs familles (ib. : 32 1).  Les domées collectées leur démontrent, ensuite, que les 

substances psychoactives les plus utilisées ne sont autres que I'alcool et le tabac. Malgré l'affirmation 

initiale, le degré de (( détérioration 1) dû à la consommation de ces deux produits n'est pas mesuré. En 

même temps, ils recomiaissent que les tests de dépistage « n'ont pas s e ~  à grand chose (ib. : 325) », 

ce qui est une manière élégante d'admettre que la cocaïne et la marijuana ne sont pas habÏtueiZernent 

consommées par la population cible. Cet échec est compensé par l'inclusion, dans leur définition des 

drogues illégaies, des médicaments psychotropes et des colles synthétiques. Cela permet d'augmenter 

le nombre d'utilisateurs repérés. 

A cette augmentation instantanée des présumés toxicomanes s'ajoute une interprétabon 

particulière des données, qui parnet aux autem de déclarer que la situaîion est eés inquiétante. ils 

arment, par exemple, qu' « à Misiones, 37.3 % des répondants ayant utilisé des drogues iiiégaies 

l'ont fàit plus de cinq jours par mois (B.: 326) N. Pointant, dans la ptovince de Misiones seuls 59 



jeunes avaient consommé de la drogue. Car c'est bien de ce sous-groupe que les chercheurs ont tiré le 

pourcentage en question, qui, en termes absolus, ne représente pas plus de 22 individus. Ceuxci. à 

leur tour, ne constituent que 1.32 % du total des candidats à la conscription de cette province. Ces 

pourcentages sont encore moins élevés dans te cas de Mendoza et de Salta 

Parallèlement à cet exercice d'interprétation, on trouve tout au long du texte un nondit 

significatif Dans la proMnce de Salta, un jeune sur quatre a lliabitude du (< coqueo », pratique qui 

consiste a mâcher des feuilles de coca avec une ph& de bicarbonate de soude. Cette coutume 

ancesaale équivaut de par ses effets légèrement stimulants, à boire une tasse de café (cf 

Escohotado, 1995 : 124-1 27). Très répandue dans la région, cette pratique, expliquent Alvarez et 

Quiroga (ib. : 325), est à l'origine des tests positifs de métabolites de cocaïne, qui s'élèvent à 25,9 % 

du sous-groupe dont les urines ont été anaIysées. Les répondants des autres provinces n'ont pas du 

tout l'habitude du coqueo. Or, les jeunes de Salta boivent moins et moins souvent d'alcool que leurs 

pairs de Misiones et de Mendoza, et ils étaient plus âgés quant ils en ont bu pour la première fois. 

Avec le tabac, le constat est semblable : ils fument un peu plus, mais ils le font plus sporadiquement 

que les jeunes de Misiones et de Mendoza L'âge d'initiation à la cigarette suit une courbe similaire 

dans les trois provinces. En ce qui concerne les drogues iUé@es, la lecture des tableaux devient plus 

difficile à cause de la diversité des substances et de leur disponibilité régionale. Cependanf on 

constate que les Salteiios sont dans une position intermédiaire dans le tableau qui &que la 

consommation de drogue (< une fois dans la vie ». Mais il est égaiement évident qu'ils en 

consomment de manière moins régulière et que l'âge de la premiére prise est légèrement plus élevée 

que dans les autres cas. 



Ces constats - que les auteun du rapport évitent de faire - donnent une grande crédibilité aux 

hypothèses d'Escohotado ( 1992) sur l'usage des drogues dans les sociétés où les individus 

apprennent a choisir les substances et les modalités de consommation les moins nocives. Les drogues 

n'y ont aucun des pouvoirs qu'on leur pste actuellement en Occident Elles ne servent ni à justifier 

des mesures d'exception ni à promettre une vie d'héroïsme ou d'insouciante transgression. Elles n'ont 

pas, dirait Szasz, de vaieur sacramentelle. 

Escohotado considère que dans les groupes sociaux la demande est fixe pour les stimulan& 

les tranquillisants ou les hallucinogènes (ib. : iü, 159). Ce quawum de réconfort chimique dépend de 

certaines conditions individuelles et sociales, telles que la détresse- l'ennui, les rites traditionnels de 

la tete ou la nécessité de travailler. À ce niveau, les récompenses et les punitions mises en oeuvre par 

les pouvoin publics sont inopérantes. Elles peuvent transformer l'usage de drogues, mais non pas le 

supprimer. Cela explique, selon Escohotado, que l'imposition subite d'une restriction produise un 

déplacement vers des drogues ressemblant fon au produit interdit Dans le pire des cas, les drogues 

prohibées sont remplacées par l'alcool, le tabac et des médicaments psychotropes non contrôlés ou 

faciles à trouver1. 

Suivant cet ordre d'idées- il serait possible de dire qu'à Salta, le « coqueo )) - une pratique 

dépourvue de valeurs dissidentes, un savoir-faire appris en toute liberté - évite aw jeunes gens de 

'- Le cas des pays asiatiques permet egalement d'-iIhisber les de I'inerdiction des drogues wdmodes. 
Apres la fin du moratoire prWu par la C o d o n  htematiode de 1% 1, rapporte Eswhotado (1992 : üi, 320-323)- les 
drogues natudes ont éte rempfack par les p d h  de la phsnnacopée occidentale. En 1981, ii ny avait ai inâe aucun 
héroïnomane mité dans un centre de soins. Aprés L'erxtrée en vigueur des lois Urterdisarrt lirtilisation persornielle de suc de 
pavot & de carinab'& les hôpitaux ont commeriaé a recevoir des patients qui cherchaiest des substiturs médi-ew. En 
1986, il y avait 100.000 héroinorrianes à New Delhi et un demi-million dans tout le pays En 1988, ils étaient plus d'un 
million. Cette tendance est aussi maifIse dans d'autres pays asiatiques, comme la Binnariie, le Laos et la Thaibnde. En 
d&mhbe, a la coosommation O& d'un produit pur a succédé ia consomniation k m w k u e  d'un proQa souvem 
contaminé. Cette situatioa pour paraphraser une formuie à Ia mode, est coriforme à la (i rectiatde mitaire D défendue par - - .  

Pays -. 



chercher massivement un stimulant dans l'alcool et, dans le cas de toutes les autres substances 

psychoactives. d'en faire un usage mieux wntrdé que dans les deux autres provinces. Cette dernière 

question, pour l'épidémiologie de l'usage des drogues, reste taboue : il est impossible de trouver des 

enquêtes visant à établir de manière erplrcite la quantité d'usagers qui utilisent des substances 

psychotropes sans en (( abuser )) ou sans demander de l'aide aux institutions (cf tb. : a 176,271 ). 

En 199 1, le ministère argentin de la Santé a publié un autre rapport réalisé lors de l'examen 

médi~militaire (ministére de la Santé et des SeNices Sociaw Programme national des statistiques 

en santé publique, 1991). Cette fois, les 540 jeunes choisis étaient tous des résidents de la Mlle de 

Buenos Aires. L'enquéte visait à déterminer les facteurs propices à la dépression, parmi lesquels les 

responsables de l'enquête ont jugé pertinent d'inclure l'usage d'dcool, de tabac, de marijuana et de 

cocaïne (ib. : 13). Les résultats démontrent que 57,O % des répondants n'avaient jamais fumé de 

tabac et que 32,4 % n'avaient jamais bu d'alcool Les pourcentages d'abstinence sont clairement plus 

élevés pour la marijuana (91,6 %) et la cocaïne (95,7 %). Dans le cas des produits interdits, on 

demande la fréquence d'usage, mais on ne fait aucune remarque a ce sujet, et on n'ajoute aucun 

éclaircissement sur les modalités de consommation qui mèneraient à la dépression Les chercheurs 

supposent donc que les quatre drogues étudiées ont un seul et mème effet Pour la marijuana, par 

exemple, l'utilisation occasionnelle (4,1 %) l'emporte sur l'utilisation hebdomadaire (1,9 %) ou 

quotidienne (0,9 %). La cocaïne suit un modèle différent : les prises occasionneiles (1'4 %) et 

hebdomadaires (0,6 %) sont dépassées par l'usage quotidien (2,O %). Les conclusions tirées de l'étude 

ne décodent pas des données recueillies : on ai8Firme7 de manière inattendue, que si un Ere ou une 

soeur mNomment de la drogue, i'individu a un 4 risque relatif)) de suicide de 15,9 %. De fit, cette 

étude démontre les fablesses méthodologiques des auteurs et l'impossibilité de justifier le lien qu'ils 



établissa - de façon glus ou moins explicite - entre les drogues interdites et la recherche volontaire 

de [a mOh 

Plus soignée du point de vue méthodologique et, certes, plus exhaustive, une recherche de 

Miguez et Pecci ( 1 993 ?), commanditée par le SEDRON- a aussi sondé le groupe de jeunes qui se 

rendaient a l'examen militaire ci'a~tude physique. Les enquêteurs ont fait remplir 7.295 

questionnaires dans quatre cirwRSCriptions militaires du pays : Buenos Aires, San Martin (banlieue 

de Buenos Aires), Junh (province de Buenos Aires) et Parani (province dEntre Rios). 

Selon les auteurs, trois résultats doivent être soulignés : a) 40 % des répondants ont (( abusé » 

de l'alcool dans le mois précédent i'enquête (ce sont les jeunes qui admettent avoir bu plus de 100 cc 

d'alcool absolu a uw même occasion) ; b) 8 % des répondants ont consommé des médicaments 

psychotropes sans prescription médicale ; c )  20 % des jeunes de vifle de Buenos Aires (l'insistance 

est de moi) ont essayé, au moins une fois dans leur vie, des substances illicites (marijuana, cocaïne, 

LSD ou champignons hallucinogènes). 

Ce résumé, bien sûr, témoigne d'un découpage volontaire, qui annule la complexité du 

phénomène étudié, notamment les différences culturelles et légaies qui entourent l'usage des 

substances en question Cependant, il est toujours possible de reco- la diversité des résultats à 

pamr des mesures statistiques éiaborées par les chercheurs eux-mêmes. Ici, je ne retiendrai que deux 

choses. D'une prt, les comparaisons que Miguez et Pecci évitent de faire, tout comme dans le cas 

d'Alvarez et Quiroga (1992). D'autre part, la volonté explicite des auteurs de mnnaitre non seulement 

les habitudes toxiques, mais aussi I'intimite d a  jeunes interrogés. En e f f i  cette recherche met en 

rapport l'usage de drogues et daicool avec la vie affective et familiale, et ce, dime manière fort 

particulière. Pour appuyer leurs coaclusions, les chercheurs ont recous à des vérités 



(( universellement reconnues » concernant la nocivité des drogues, des vérités qui n'ont pas à Sne 

vérifiées selon une méthode scientifique. 

En ce qui à trait a u  conélations passées sous silence, un même comtat saute au?< yeux : dans 

la région où l'on boit le plus d'alcool, celle de Pa- la consommation de médicaments 

psychotropes a de drogues illicites atteint son plus bas niveau'. Les auteurs ne se prononcent gukre 

sur ce fait, qui prouve la justesse des hypothèses d'Escohotado quant à l'existence d'une demande 

constante de substances psychoactives, qui est satisfaite avec les produits disponibles - l'alcool, à la 

fois stimulant et sédatif, semble être un ersatz universel. 

Le plus curiew cependant, c'est que les questions posées sur la fréquence de consommation 

démontrent que I'ingestion d'un produit toxique ne mène pas nécessairement à en faire un usage 

immodéré. Que l'on prenne l'exemple des médicaments psychotropes, des hallucinogènes, des 

solvants, de la marijuana ou de la m e ,  le décalage se c r e w  entre ceux qui en ont utilisé (( une 

fois dans la vie )) et M une fois dans les trente dernien jours )) (Miguet et Pecci, 1993 : 76-39). Cela 

devrait èîre évident pour les auteurs, qui ont établi ces deux indicateurs pour distinguer l'usage 

« expérimental » de l'usage « abusif » des substances psychoactives. En réalité, lem outils 

conceptuels les empêchent de faire cette distinction. Tout au long du travail, les chercheurs utilisent 

indistinctement les termes usage B et « abus )) de drogues. ils ne peuvent donc pas se demander s'il 

y a des usagers qui (( gèrent N leu. consommatioa 

Des postulats semblables sous-tendent le reste du rapport, qui vise à établir le profil rota! de 

i'utilisatew de drogue et de son entourage immédiat [I est question, tout d'abord, de l'offre et de 

'- A a popos voir. dans le rappon & Miguez a Peaâ préciti les tableaux et les figues des pega 2.3.4.27.30. 33.35 
et 37. 



l'achat de drogues. Sur ce plan, un tableau donne les informations sur la personne qui a offert [au 

futur conscrit] de la drogue pour la première fois (rb. : 10) ». Toutefois. les incitateurs éventuels ne 

sont pas répertoriés par ordre d'importance ou par ordre alphabétique, ce qui permet au .  

épidémiologues de faire apparaître l'inconnu n au premier rang de leur tableau. Pour comprendre 

ce choix sans justificatif ou logique, il faut se rappeler que l'inconnu joue un rôle important dans 

l'imagerie sociale sur les drogues : il est relié aussi bien au détournement des mineurs qu'à i'idée 

religieuse de la tentation (Stengers et Ralet, 199 1 ). 

Ces jeux avec les représentations graphiques' sont accompagnés dune multiplication des 

questions sur i'acquisition des drogues. Les chercheurs veulent tout connaître : les endroits où les 

jeunes ont fàit leurs premiers marchandages. la première drogue qui leur a été offerte, l'âge qu'ils 

avaient à ce moment-k Us donnent également une grande importance aux ((Caractéristiques 

psychosociales » des fuhirs conscrits (ib. : 42). Cette rubrique indu& en plus des indicateurs 

classiques - âge, niveau scolaire, type de famille, catégorie professionnelle -, des questions précises 

sur les relations f~ l ia les .  On demande aux jeunes s'ils se sentent aimés par leurs parents, s'ils ont 

un bon dialogue avec eux, si les parents leur donnent ce qu'ils veulent, s'ils discutent ensemble des 

méfaits causés par la drogue, le tabac, l'alcool et le SIDA. 

Ensuite, de nombreuses comélations ont été établies afm de comparer le profil familial des 

consommateurs et des non~onsomrnateun de drogues. Les auteurs concluent alors que les 

consommateurs de substances psychotropes sont ceux qui (( tendent à se sentir les moins aimés par 

leurs parents », ceux qui a ne discutent pas avec leurs parents de i'alcool, du tabac, des drogua et du 

'-~oururr~détai l léedamani&csdont  h r c p r i S a i t a t i o n ~ r a p ~ d c s ~ p a i < i n d M c e n a r r r i r k l e a c u f  
non m î i d c k q  voir Boursm (1978 : 2s-36). L'auteur démontre qu'en absence d'un contexte théorique approprié, 
Iirtiiisation des graphiques constitue lime a des formes les pius subtiles de "mensonge statistiquew (ib. : 26) ». 



SIDA » (cf ib. : 59,64,65). k tiens ici à remarquer que les chercheurs entendent par « discuter des 

drogues » la transmission d'un mandat d'abstinence, et que tout autre type de discussion est rpivo 

ficto diwlualifiée'. Et ils ne tiennent pas compte du fait que les rapports familiaux varient selon la 

région, l9éducation et la classe sociale, e& par conséquenf que ce que les jeunes aitendent de leurs 

parents varie également Ils auraient dû se demander, par exemple, pour quelles raisons dans les 

villes de province, ou les parents sont en principe moins « modernes », moins portés a discuter des 

sujets difficiles, les jeunes prennent moins de produits interdits qu'a Buenos Aires, où le niveau 

d'éducation est plus élevé et oii les parents sembient avoir un caractère plus ouvert 

Des conclusions enwre plus discutables sont tirées de la corrélation entre la consommation 

de drogue, le niveau scolaire et la catégorie professionnelle. Les auteurs affirment, par exemple, que 

48,s Oh des jeunes usagers n'ont pas fini l'école secondaire, sans cuntdler s'ils Went  ou non capables 

de I'avou fait en raison de leur âge (cf ib. : 53). Un jeu d'équivalences similaires sert à exposer le 

rapport drogues - chômage - occupation Au lieu de définir le pourcentage d'usagers pour chaque 

catégorie professionnelle, Migwz et Pecci présentent un graphique très élaboré qui, à la limite, 

permet au lecteur de wmparer le nombre à'usagem et dabstinents par profession (cf ib. : 55). Si l'on 

tàit très attention, on voit que chez les chômeurs et chez les travailleurs les moins qualifiés, le groupe 

des u>nso~nmafeurs est plus petit que celui des non-usagers. L'inverse est vrai pour les professions 

les mieux rémunérées. Les auteurs ne se prononcent pas là-dessus. De toute @.on, les c o l o ~ e s  qui 

représentent entes travailleurs peu qualifiés, usagers ou non, sont forcement plus grandes que celles des 

autres professions. il en découle une association erronée entre la pauvreté et l'usage de drogue que 

'- Voir aussi Mi- et Magn 1993 : 2%. 



les chercheurs eux-mhes, les fonctionnaires concernés et les médias n'ont pas hésité à mettre en 

relie*. 

c )  Les étudiants 

Tout comme les futurs conscrits, les étudiants universitaires ont été la cible d'une enquète 

épidémiologique sur l'usage des drogues, commanditée par le mème organisme officiel (Argentine, 

SEDRONAR, 1994e)- Les motivations politiques de ce choix sont beaucoup plus claires. il faut b 

chercher dam le long affioutement du gouvernement Mewm avec les autorités de 12lniversité de 

Buenos Aires (UBA). Ces demières ont tenté de préserver leur autonomie administrative et leur 

indépendance politique face aux restrictions imposées par le pouvoir exécutif. Les coupures 

budgétaires, la tzirification des seMces et le contingentement des étudiants ont été au centre du 

débat Cest dans ce contexte que cette étude a été réalisée, comme en témoignent les discussions qui 

ont suivi sa publication dans la presse. 

Le document s'intitule « Enquête nationaie. Usage impropre des drogues ». Dans 

l'introduction, les autorités du SEDRONAR eqliquent que le manque de ressources a limité 

l'étendue de l'enquête aux étudiants de 1'UBA Aucune autre justification n'est avancée concernant la 

pertinence de ce choix. L'échantillon est composé de 2.086 étudiants, choisis & manière aléatoire 

dans les différentes facultés. La plupart d'entre eux ont entre 17 et 22 ans (64,5 %) ; ils demeurent, 

plutôt, chez leurs parents (77,O %) ; un bon nombte d'entre eux travaillent à temps parhel ou à temps 

plein (62,1%). Les conclusions de l'étude, =Ion les autorités7 sont alarmantes : 8,6 % des étudiants 



universitaires sont des toxicomanes1. Pour amiver à ce chiffre et à cette catégorisation, les 

fonctionnaires additionnent les répondants qui font un « usage occasionnel » et ceux qui font un 

« usage régulier » de certaines drogues (cocaïne. marijuana, médicaments psychotropes, solvants). 

Pour donner encore plus d'éclat à leur enquête, les fonctionnaires du SEDRONAR ont refait 

le calcul a parûr de i'écharttillon complet Mais, cette fois, ils ont pris en compte tous les types 

d'wes - expérimental, ocwiormel et habituel. Le fait dinclure Ies expérimentateurs - ceux qui 

avouent n'avoir essayé de la drogues qu'une seule fois dans leur vie - g o d e  les chifites et. bien sûr, 

rend définitivement nulles les « distinctions » fkiites préalablement par les enquèteurs eux-mêmes. ils 

remarquent ainsi que 362 % des étudi- « ont consommé ou consomment des drogues ». Le débat 

qui a suivi la publication de cette étude reflète la manière dont les informations ont été recueillies et 

traitées : chacun des acteurs concernés s'y est référé pour arriver à des conclusions différentes?. 

d) Les fëtards 

D'autres enquêtes portant sur l'usage de drogue « de certains groupes dans ceitains milieux )) 

laissent de &té toute w o n  quantitative au profit dime descripûon « antfuopo1ogique » des 

'- ~erteétudene tientpasa>mptedahmeunaides buveurs, mûne si onydtmnmcqurh son neuf'fois plus nombreux 
que [es c o n s o ~ e u r s  de substaaces iikbs. Eüe ne tient pas non phrs compte d'une série d'enquêîes s i rda im faites dans 
les années 1960 et 1970 (ct: Astol6, Maaagno et Kiss, 1975, pp. 23-24), qui auraient pu être utiles pour établir une 
comparaison 
'-~es~remias~sutaoornaépibliésau~&mirdet'wrier1995a~itdot8écritiqués~arksarao~ 
univenhim a Ies associ&ns audiantes (Cdorirt, 5-2-95, p. W 9 ) .  Ils dénonçaient le i5t de ne pas avoir été avertis de Ia 
réalisatiori de i'enquète, ce que Ie seah i re  a ia hme arrtidrogue niait absohimem. La semaine d'après, le doyen de la 
Faadté de médecine, allié du goweniemaa Mam-n, domiab le feu vert a Ia publication d'une aime étude portant sur liisage 
d e l a d m g w c f i e z l e s ~ ~ .  i . e s r é s u t t a t s ~ é t a i t e n c 0 r e p h i s é l e v é s : 6 2 , 2 % d e s r é p o n d a n t s ~  
des nrbstances psychotropes illiates ou non ; 32 % des présumés torricomanes étaient déperdants a l'égard de ... i'aspirine 
(Chin et P4@~12,8-2-95). Erislrite les tmicologries de la fkuM de médecine ont dé.smmé lem doyen sur plusieurs 
points (Pagim 12. 9-2-95). Le recteur a dos le débat en d&mçant h mimipuhion des dans le but de 



consommateurs. Leur but est de connaitre le niveau d'acceptation sociale de I'usage de drogues 

illicites. ainsi que le modus operurul~ des usagers. ce qui n'est pas sans rapport avec les recherches 

analysées plus haut sur le jargon des toxicomanes. Cette ressemblance ne tient pas seulement à 

l'objectif des chercheurs, qui est de mieux connaitre une activité clandestine pour la supprimer plus 

efficacement. Comme jadis, la méthodologie utilisée donne a l'intrusion dans la vie privée un statut 

scientifique1. Bien siir, cette intrusion doit être plus subtile si la population visée se déplace sans 

contraintes dans un espace libre et ouvert Les stratégies d'approche changent en conséquence, mais 

de nouveaux objets détude sont ainsi définis, qui vont audelà du langage des toxicomanes, 

préoccupation la plus usuelle dans les recherches de ce genre. 

Dans cette optique, Mguez et Magn ( 1993) veulent camctérixr la consommation de drogue 

à partu d'un ensemble de questions qui - en principe - ne laissent rien échapper. Qs veulent savoir 

« qui, quoi, comment, où, quand, combien et pourquoi (tb. : 295) ». Répondre à ces questions 

permettrait d'établi les « schémas socioculturels » de la consommation de drogue. Une population a 

été choisie pour des raisons obscures : les jeunes qui passent leurs vacances à Punta del Este, en 

Uruguay, station balnéaire préférée de la grande bourgeoisie argemtine. 

Testée d'abord à Buenos Aires dans des discothèques et des têtes privées, la stratégie de 

travail a été mise en oeuvre par quatre jeunes observateurs, que rien ne distinguait des personnes 

étudiées. Celles-ci n'étaient pas averties qu'elles tenaient le rôle de cobayes, même quand leur propre 

maison semait de lieu de laboratoire. 

discréditer l'utiiversite pubfique. Jùst in c m ,  il a annoncé que tout &ait pn3 pour aider les érudiaras aux prises avec les 
drogues ( C M .  15-2-95). 
1 - Ce n'est pas le fait d'étudier la vie privée qui est critiquable, mais la maniire de le tàire et t'attitude des chercheurs. 
qui ne se soucient guére de la Liberté, des droits et des valeurs des personnes qui seront obsemées. 



Les auteurs utilisent les rapports foumis par les observateurs pour décrire une jeunesse ou 

hord de la déchéance ultime. Cette description négative découle nécessairement des valeurs qui 

guident la collecte et l'analyse des données. Tout comme je l'ai signalé à propos du sondage réalisé 

auprès des jeunes appelés au service militaire, l'enquête sur le terrain sert plutôt a illustrer une pnse 

de position qu'à vérifier certaines hypothèses. La conclusion n'est pas inattendue. Oubliant qu'ils 

étudient un groupe p a r t d i e r  dans une situation fort particulière, les vacances, Miguez et Magn 

déclarent que !a société ne se préoccupe pas du danger qu'elle est en train de couver. Bref, ils 

regrettent « que l'usage de drogue, si nocif et si dangereux, ne soit plus l'objet d'un rejet généralisé 

(ib. : 299)' ». 

Mais le laisser-aller anticipé ne semble pas avoir de justification En fait, les témoignages 

recueillir prouvent que la uinwimmation de drogue est une expérience plus maîtrisée que les auteun 

eux-mèmes ne le pensent : les sujets observés n'en prennent que dans certaines circonstances qu'ils 

jugent propices (cf. ib. : 296, 298)2. Cela se produit, il faut le souligner, dans un milieu qui jouit de 

certains avantages. En premier lieu, ce sont des individus qui ont un ac& privilégié à I'éducation et, 

le cas échéant, aux soins de santé. Deuxièmement, ils peuvent acheter le produit qu'ils désirent, 

évitant ainsi des substitutions nocives. Enfin, c'est un milieu qui se trouve, de par sa situation sociale 

'- ~ ~ ~ ~ l d ~ ~ ~ ~ ~ o p m i o n ~ - ~ u e j e ~ t c i c i a i a v a l  w enamont - neconfimnkcraintesde~igwza ~ a g r i .  
L a p h i p a r t d e s ~ o a e r r o g é e s s e ~ é e s m q u i é t e s d e t ~ e d e s d r o g u e s .  
'- Ceci est biai documenté tout au long de Parride : la ritilisateurs si font usage pour se daencire la é de semaine, pair 

alIer danser. pour s'armmx ensemble. En œ qui concerne les qua&& ingérées, un observateur note que se@ jeunes ont 
consonnnétrois SachetSdeacaÏne, de 7 0 0 0 ~  800 mg chacun On sait, par a ikrs .  que lacocaïne vendue est trés 
aduttérée. Selon des sources officides, le taux de pureté dépasse trés mement le sed de 20 % (LI NczciOn, -94 ; 
Clarin, 2495). Si I'on bit le calail, chacun des sept jeunes a nihalé 60 niilligrammes du pduh et une portion plus grande 
d'excipients méconnus. Raiors un point & repére. Sigmd Freud s'njeaait artre 30 et 50 mg de cocaiire prnissime 
plugeurSfbis parjour,aurythrneaecessaUepauavoirun&contiriu. IIneslestjaaiaisseritidépendam Auconnaire, 
a p f é s u n ~ t e m p s , l a o o c a i i i e i e ~  ïienapis,de&égisodique, peodantaumok 11 arij(Fmd, 1976; 
Geberovich, 1984). Par d e u q  les ctiinirgieris d b e n t  habituellanan, comme anesth&que nasal, jusqu'a 500  mg de 
axaine (Alexander et Wong, 1990). Ces Ws sont cormus. Tm- M@ez et Magri (1993 : 298) mosidérent que les 
jeunes obsenrés en font un usage « ac&». 



même, à l'abri des descentes policières intempestives, ce qui équivaut à une dépénalisation de f~cro.  

Ce supplément dintbrmatio~ de liberté de choix et de tolérance semble être la condition nécessaire 

a un usage contrôlé des drogues actuellement interdites (Escohotado, 1992). 

Pour nier la possibilité d'un usage récréatif et contrôlé des drogues, Miguez et Magn se 

livrent à un exercice dialectique de haute voltige. Ils doivent, d'abord, nier le bien* et le plaisir 

que les drogues sont susceptibles de procurer aux individus. ils le font en déclarant que l'usage de la 

drogue répond à une stratégie d'ajustement à la société marchande qui annihile l'individu, donc toute 

recherche personnelle ou interpersonnelle (Miguez et Magn, 1993 : 299). Ensuite, les deux 

épidémiologues sont obligés de menacer tous les usagers d'une dkgradation physique susceptiible de 

les anéantir. Cette dégradation est latente. ses manifestations sont foudroyantes et son déroulement 

est irréversible. À ce niveau, ils emploient une métaphore peu novatrice, celle de I'iceberg, en vertu 

de laquelle les usagers se trouvent tous à une étape ou  une autre de la course qui mène au sommet de 

la toxicomanie, représenté (à ne pas douter) par un toxicomane sérieusement handicapé'. 

Au mois de septembre 1993, le SEDRONAR a réalisé une enquête épidémiologique dans la 

capitale fédéme et dans la province de Buenos Aues, les deux régions les plus peuplées de 

l'Argentine. L'échantillon a été constitué - m e - t - o n  - de manière à respecter les caractéristiques 

sociales de l'ensemble de la population Aucun groupe n'est visé en particulier, ce qui rend cette 

étude plus semblable aux enquêtes nationales réalisées dans d'autres pays. 



Le document disponible (Argentine, SEDRONAR. 1994b)' n'est pas riche en détails. On sait 

que 79 K de la population considèrent comme grave « la situation de l'abus de drogues [illicites j D. 

Pourtant, U) 96 trouvent acceptable la consommation « moyenne ou élevée » de tabac. Ce 

pourcentage descend a 20 % loqu'il s'agit de l'alcool. Entin, 6 O h  des citoyens - par la suite on dira 

5 % - reconnaissent avoir utilisé des Qogues illicites ou des médicaments psychotropes sans 

prescriphon médicale. De ce sous-ensemble d'expérimentateurs, 28 % ont continué à en consommer. 

De ce dernier groupe, 53s % fiunent de la marijuana, 17 % prennent des substances psychoactives 

vendues en pharmacie, 14 % de la cocaïne, 3 % des hallucinogènes. Les autres répondants ne 

doment pas de réponse ou ne savent pas quelle est leur drogue préférée. Les usagers utilisent des 

drogues à l'occasion (25 %), une fois par semaine (19 %) ou encore plus souvent (25 %). Il faut 

souligner ici que ces demiers 25 % - reprWentant les usagers les plus réguliers - ont été obtenus après 

une décomposition multiple de khantillon onguial. C'est une M o n  de troisième ordre, qui ne 

représente même pas 9 3 5  % de la population totale. Ces résultats permettent de constater - encore 

une fois - que I'e.upérimentation et I'urage ne provoquent pas nécessairement un état de dépendance. 

Ce constat n'est même pas suggéré. 

Cetie enquête comporte égaiement une classification des municipalités, à risques élevés, 

moyens ou faibles », selon des variab1es dont la définition et les qualités mesurables ne sont pas 

spécifiées. À ce manque de rigueur s'ajoute une certitude : si les voisins considtirent que le problème 

de la drogue n'est pas important, c'est à cause du « manque de clarté dans la percqhon du 

phénomène ». La ciassification des villes établie par le SEDRONAR ne peut donc pas ètre niée ; ce 

sont les citoyens qui se trompent Cependant, leur opinion est respectée lorsqulils affirment avoir un 

'- Une enquête du mëme ~ c m e  tuait été réaiisot ai 1995. Le dament  d e m a n  introuvable. Cf. Pasquini et De 
Miguel (1995 : t 66). qui reproduisent des chifEes de cette mystérieuse enquête sans pour autant citer la source. En 
mai 1997, Ie responsable de la lutte contre la toxicomanie a avoué de mani& implicite que cette étude 



proche aux pnses avec la drogue (30 96) ou connaître un toxicomane (41,s Oh). Amis et 

connaissances sont soupçonnés de fumer de la manJuan- (35,1°/i), de consommer de la cocaïne 

(70-9 Oie) ou des médicaments psychotropes (43  !%O). 

Cette étude du SEDRONAR permet de comparer le pourcentage giobal d'expérimentateurs 

(5 %) et celui des citoyens soucieux de la progression de la toxicomanie (79 %). Ce décalage est 

significatif en lui-même : pour chaque utilisateur éventuel, il y a seize citoyens vigilants. On peut 

aussi wnfTonter ce que les usagers disent consommer et ce que la majorité croit qu'ils consomment'. 

La marijuana figure au premier rang dans les deux cas. Ensuite, le rapport usagdsuspicion s'inverse. 

Les médicaments psychotropes, malgré l'opinion courante, semblent être plus utilisés que la cocaïne. 

f) Le futur est déjà là : l'enquête totale 

En 1993, le gouvernement de la province de Buenos Aires a créé sa propre agence de lutte 

anti-drogue, le Secrétariat de la prévention et du traitement des toxicomanies. Après deux ans d'une 

intense activité, le nouvel organisme a réussi à mettre en oeuvre un double système de surveillance 

épidémiologique. Les écoles en constituent le premier point d'ancrage. Les élèves de la dernière 

année du primaire doivent répondre régulièrement a cinquante-six questions sur leur éventuel 

« contact » avec des substances psychoactives (Argentine, province de Buenos Aires, Secrétariat de 

la prévention et du traitement des toxicomanies, 1994q). Le questionnaire couvre un champ très 

vaste. On demande des précisions sur les conditions de vie, sur les sujets de discussion avec les 

epidérniologique n'existait pas, car il a déclaré qu'aucune enquête sur la population génirale n'avait été menée depuis 
1 99 1 (Claria 26-5-97). 
'- Comme on l'a vu, une comparaison de œ type est érioneée sommaireaient dans le travail de Schufk er al. (1988) a 
propos des adolescents d a m  le mincae de ia trangtion democmiquc 



parents, sur les résultats à l'école. Ces questions sont corrélées à l'ensemble des inforniatons requises 

sur le tabac, l'alcool, la marijuana et la cocaïne. Inspirée, sans doute, du questionnaire établi par 

Miguez et Pecci ( 1993 ?) pour étudier l'usage des drogues chez les futurs conscrits, cette enquête est 

beaucoup plus minutieuse. II n'est donc pas exagéré d'avancer qu'elle a instauré, dans le milieu 

argentin et en rnafière d'usage de drogues, ce que l'on peut appeler le prrncipe de l'enquête totale. 

11 s'agit, certes, d'un moyen de renseignement - denregamremen& d'analyse, 

d'expérimentation En tant que telle, cette étude suppose une série d'activités réglées et précises. Les 

enseignants reçoivent des uimuctions spéciales'. un réseau a été établi pour dimi-buer et recueillir les 

formulaires, les écoles sont qualifiées selon les résultats obtenus et enmwagées a prendre des 

mesures préventives. Ce système ne fondorne sûrement pas à la perfection Mais il reste, à la base, 

la procédure d'enquête, ce qu'elle produit endeça des échanges et des contrôles bureaucratiques. il 

faut garder à l'esprit que cette enquête, comme toutes les autres du genre, est une incitation au 

discours, mais a un discours codifié, qui permet de donner une signification déterminée aux 

affrmations faites par les étudiants. De plus, les questions ne sont pas posées dans le vide. Avant d l  

répondre, la élèves suivent plusieurs cours sur les dangers inhérents à la consommation de certaines 

drogues. L'interrogatoire sert donc ii évaiuer l'assimilation des connaissances récemment acquises, 

leur application cians la sumeillance de soi, de ses jeunes camarades et de sa propre f a d e .  

D'autres effkts sont plus génétaux La seule mise en oewre d'une tefle initiative &montre le 

zèle des fonctionnaires, leur engagement face à un problème qui mérite d'être scientifiquement 

mesuré et corrigé. Tout cela explique pour quoi il est juste de croire que cette enquête 

épidémiologique. n'est pas une étude pour saisir une réalité « d'en bas », mais bien une procedure 

'- Cf Argartint, province de Bu- Aires, SecraMat 
. * de la préwdon et du traitemat des toxicomanies, 1994~. 1% 

1994g 19941. 



pour assurer la diwigation dune vérité « d'en haut ». Pour les fonctiorvLaires chargés de la 

prévention de la toxicomanie, ces sondages contirment en même temps l'existence, la gravité et la 

nécessité d'extirper le mal dont ils s'occupent 

Le volet scolaire du système provincial de surveillance épidémiologique a pour complément 

une nouvelle « statistique de routine )) produite par la poIice. En fait, le Secrétariat provincial de lutte 

anti-drogue a démontré sa force politique en imposant aux agents de police i'obligation de remplir un 

questionnaire portant sur le probable état d'intoxication de roides les personnes interpellées. Ce 

soupçon généralisé lie de manière implicite la consommation de substances psychoactives au 

désordre public et à la criminalité. Du coup, l'usage de drogue pourra étre invoqué wmme le motif 

de n'importe quel méfait, ce qui exclut des causes bien p l u  compromettantes, comme la &re ou le 

mécontentement politique. 

Toute la procédure repose s u .  le flair des policiers, comme le démontrent les deux questions 

clés du formulaire qu'ils ont à remplir (Argentine, province de Buenos Aires, Secrétariat de la 

prévention et du traitement des toxicomanies, 1994n). Première question : a Avez-vous trouvé des 

signes chez la personne détenue qui vous portent à croire qu'elle est sous l'influence - même légère - 
de l'alcool ou de drogue ? H Suit une liste de substances psychotropes ; l'agent de service doit signaler 

- en se fiant a son intuition - celie que l'individu a CO-&. Deuxième qwstion clé : 

« L'utilisation de boissons alcoolisées ou de drogues peut-elle être reliée aux motifs qui ont suscité 

i'arrestation ? » Aucune précision n'est demandée à ce sujet 

La nature subjective des réponses données a ces deux questions permet bien plus de choses 

que la manipllaiion éventuelle dune enquke épidémiologique. La police voit ainsi augmenter son 

pouvoir discrétionnaire au niveau de l'instruction des pmds judiciaires. Ceriaines intoxications 



peuvent avoir des conséquences graves, comme l'obligation de suivre un traitement de rééducation 

ou la révocation d'une ordonnance de probanon Serace le point de départ d'un nouveau type de 

chantage ? La question se pose, surtout, après le licenciement de 4.000 policiers de la police 

provinciale soupçonnes de corruption'. 

De plus, Ie questionnaire limite la curiosité policière a certains points bien déterminés. Ainsi, 

par exemple, dans les catégories sociq~ofessionnellesionnell ne figurent pas celles qui caractérisent les 

adultes bien nantis. Les exemples figurant dans le guide accompagnant le questionnaire confirment 

cette exclusion des privilégiés, ainsi que leur improbable détention pendant les opérations de mutine. 

A ce niveau, on ne saura jamais si c'est par résignation ou par cynisme que les auteurs de l'enquête 

l'ont conçue de cette manière, c'est-à-dire conforme à la ségrégation soci*professionelle 

caractéristique des interventions policières. 

Les relais iristitutiomels de ce système de vigilance épidémiologique - les écoles et les postes 

de police - effacent la fiontière entre le volet cognitif et le volet opérationnel de la logique statistique. 

Cela démonire de manière explicite que ce sont des rapports de pouvoir qui permettent d'acquérir un 

certain savoir sur l'usage des drogues. Mais ce système révèle egaiement que les activités de collecte 

de renseignements comptent plus que les informations elles-mêmes. On ne co-tra peut-etre 

jamais les résultats des enquêtes. En revanche, les pmcédures & srirveillance épidémiologique sont 

appliquées ou l'ont été pendant un bon bout de temps, et elles ont  se^ a sigder la présence 

menaçante des drogues et à mettre en évidence les bonnes intentions des décideurs. 



3- Opinions, estimations et prévisions 

Le panorama de l'épidémiologie de I'usage des drogues serait incomplet sans un esamen 

sommaire des estimations faites à ce sujet par différentes institutions ou personnalités publiques 

aprés l'avènement de la démocratie. Ces estirnations méritent Gêtre Yialysées à cause de leur grande 

diffusion. La presse, les campagnes de prévention et les congrès internationaux servent à les faire 

connaitre. 11 est aussi vrai que les décisions gouvernementales se justifient, souvent, @ce à des 

appréciations plus ou moins fondées. Ce n'est donc pas le caractère fantaisiste des estimations qui est 

en cause. Fausses ou pas, elles conaibuent a définir la vérité de la drogue et des usagers. C'est 

pourquoi il est intéressant de savoir comment les décideurs font des évaluations, dans quelles 

circonstances et a quelles tùis. 

Dans le tableau cidessous, j'utilwrai une version remaniée de la grille que Miguez et Magri 

(1993) ont élaborée pour étudier le comportement toxicomaniaque des vacanciers argentins a Punta 

del Este. A i'indolence de ces jeunes fortunés succéde, comme on le verra, celle drs fonctionnaires 

des politiciens, qui n'ont rien à perdre en faisant les prévisions les plus disparates quant au nombre et 

aux caractéristiques des coIlsommateurs de drogue. Pour miew cerner leurs appréciations, j'ai cru 

prudent de les classer de manière chronologique, compte tenu de la quantité d'usagers avancée et de 

leur classification, ainsi que de l'acteur institutionnel impliqué et des cimnstances dans lesquelles il 

s'est exprimé. On saura ainsi a quand, combien, quoi, qui, où ». Est-il possible de distinguer une 

logique derrière toutes les estimations qui figurent dans ce tableau ? Aucune règle d'extrapolation 

n'est signalée. Aucune population de référence n'est clairement identifiée. Les sources sont 

vaguement citées ou pas mentionnées du t w t  En fait, ce tableau met en évidence la facilité avec 

laquelle les experts et les responsables procédent à des estimations, ainsi que l'impunité dont ils 

jouissent VU i'absence d i d o d o n s  ~ystémetisées~ Mats il serait faux de croire que tout les sépare 



des chercheurs cités plus haut. Ils partagent les prémisses alarmistes. le fimement conceptuel, 

l'intérêt marqué pour la jeunesse et visent un même objectif: éveiller l'attention du public. 

Si l'on regarde le tableau de plus près, plusieurs autres constats peuvent ètre faits. Prenons 

par exemple le w des journalistes et des hommes politiques qui se réfërent occasionnellement au 

probleme de la drogue. La crédibilité des chifies avancés s'effondre dès qu'on les met en contexte. 

L'analyse de trois estimations sufit a le prouver. Rimo, il était impossible, en 1985, de recevoir 

10.000 toxicomanes dans les centres d'hébergement (cf. tableau no 6, page 1, ligne 4). 11 n'existe 

même pas a présent une telle quantité de lits disponibles pour soigner des toxicomanes (cf Lestelle, 

1994b). Secundo, si les surdoses causaient hebdomadairement deux morts à Rosario - ce qui signifie 

plus de 100 décès par année -, les statistiques nationales de modité s'en seraient ressenties du 

moins en pame, ce qui n'est pas du tout le cas (cf tableau 6, page 1, ligne 9). Mais c'est dans la 

prospective faite pour l'an 2 0  que cette facilité a faire des prévisions - et à semer la crainte - atteint 

son sommet La journaliste identifie le total des adolescents qu'il y aura au pays à ce moment-là a la 

catégorie de toxicomane (cf tableau no 6,  page 2, ligne 14, et Lestelle, 1994b). 

Cette attitude est encore plus évidente dans le cas des estimations visant à déterminer le 

nombre total des toxicomanes au pays. Tout en haut du tableau, au début de la période démocratique, 

la PFA déclarait qu'il y avait en tout 15.000 toxicomanes. L'année daprés, Alberto Calabrese assurait 

au président de la République que la police en connaissait 100.000. Quatre ans après, un conseiller 

de la ville de Buenos Aires, en pleine campagne contre le projet de loi dépénalisant Pusage personnel 

de drogue, réitérait ce même chiffre (rien n'avait donc changé ?). 









Ce va-et-vient se répète à plusieurs nivearg tout en se complexifiant, car l'utilisation de 

différentes catégories « pathologques D contribue a rendre encore plus con& la situation. En 1989, 

LesteHe, député, affirmait qu'il y avait 30.000 toxicomanes! Six mois après, devenu chef de la lutte 

antidrogue, il h a i t  leur nombre a 80.000 ou à 100.000. À la même époque, Yaria, alon 

subordonne de Lestelle, remarquait qu'il Miait soigner jûû.000 consommateurs. Pour sa part. Carlos 

Novelli, directeur dune communauté thérapeutique fort connue du public, assurait aux autorités et a 

la presse qu'il y avait au pays entre 500.000 et 700.000 toxicomanes. L'année d'après, le Secrétariat 

de Lestelle rapportait au Traité Ndaméncain sur les stupéfiants et les substances psychotropes 

(ASEP) qu'il y avait 250.000 toxicomanes, dont 180.000 utilisaient des produits interdits. Quatre ans 

après, dans une affiche publicitaire diffisée par le même organisme, le nombre de toxicomanes 

s'élevait à un demi-million, mais le nombre de ceux qui consommaient des drogues illicites 

descendait à 50.000 ou 70.000'. Ces estimations m a  encore plus déroutantes si l'on se fie aux dires 

des autres acteurs institutionnels cités dans le tableau On passe ainsi, a la vitesse de la lumière, de 

200.000 « consommateurs » a 1.200.000 « jeunes, consommateurs habituels et usagers compulsifs )P. 

Une dernière remarque a propos ces predictions. L'emploi des pourcentages et de la catégorie 

« toxicomane potentiel PP redouble l'inquiétude qu'ils suscitent. Les calculs de probabilité sèment le 

doute sur un groupe tout d e r .  Chanm de ses membres court le risque de devenir toxicomane. Le 

1 - Le tableau démontre que 30.000 était La quantité de t o x i c o m  générai- acceptée eri 1989, mëme si ce calad 
powait varier - cene &me année - entre 20.000 ec 700.000. Cep- il n'est pas arodin de noter que le chifke de 
30.000 était aussi bien invoqué pour démontrer la gravite de la simation (Lest& Yaria) que son insigrnfiance (Malamuci 
GQti). 
'- Le lecteur canadien peut être surpris du manque d'articles de journaux ou de rapports officiels sur k sujet en 199 1. Cette 
année, Amira Yom belle-soeur et çeaétaire privée du président Menem, a été acrxlsée de blanchiment d'argent par la 
justice espagnole 1993). Quelques mois aprés. Diego Maradona, le joueur de soccer le plus renommé au monde, 
a subi un procés pour (( possession simple 9 de coca'uie. En matiére de drogue, ces deux scandaies suffisaient hrgemez~t aux 
b o ï m  de la presse et ils poussaient les autontés à garder un pdenî silence. La même cfiose est arrivée en 1995 et 1996, 
deuxannéesmacpuéespardesscandalts srniilsires. dont~e départ précipité du ~ecritairrd'État a la hmecomekclrogue a 
la fin de 1995, le départ non moins précipite & son sucçesseur en f i c c  1996, la décowerte de phisieurs brigades de 



souci est donc universel : personne n'échappe à une menace qui peut se concrétiser de manière 

aléatoire. La jeunesse semble être la cible préférée de ce genre & prévisions. Le seul £kit d'être jeune 

devient dangerew. Les drogues les menacent Les parents ont de quoi s'inquiéter et les autorités ont 

là un prétexte tout trouvé pour intervenir! 

Le manque duiformations empiriques valables, permettant aux décideun & calculer « en 

toute bonne foi », est aussi très présent dam les témoignages recueillis à Buenos Aires auprès de 

personnalités clés de la lutte contre la drogue. Les affimiations d'Albert0 Biaiakowsky, responsable 

de la maîtrise en toxicomanie offerte par luniversité de Buenos Aires, démontrent quel est 

i'aboutissemeat de ce cercle vicieux d'appréciations non fondées et de dounées hors contexte, où les 

unes emboîtent le pas aux autres, leur Servant de justification : 

(( La loi met en évidence un groupe de consommateurs, qui a tendance à 
s'accroitre [...]. Les saisies augmentent La drogue circule, ceci est prouvé. il y en a 
plus, ou on en entend plus parler, ce qui veut dire qu'il y en a ». 

Ce type de raisomemenf qui prend appui sur des impressions personnelles et sur des 

infomüitions fkgmentaires et produites par les organismes répressifs, est une coostante chez les 

personnes interviewées. Or, cette même logique peut être utilisée pour dédramatiser la situation, bien 

que ce soit moins souvent le cas. Lon de son entrevue, Bernard0 Gighotti, psychanalyste et membre 



de deux ONG - Con* et FAT - qui ne se sont pas pliées au discours anti-drogue du gouvernement 

Menem, d e  larait : 

(< il v a beaucoup de drogue en circulation., mais peu de toxicomanes en crise. 
Beaucoup de gens en consomment sans perdre le contrôle. Des fois, les hooligans 
font des ravages, mais ce n'est pas généralisé. Le risque c'est la misère, pas les 
drogues. Et si l'on comrnme des drogues et de l'alcool quand on est dans la misère, 
ça c'est une autre paire de manches ». 

Des appréciations similaires se répètent sans cesse. teintées par différentes orientations 

politiques. Tous les gens interrogés déplorent i'inexistence d'enquêtes globales et fiables sur la 

consommation de drogue - même ceux qui auraient pu les produire. Cependant, aucun d'entre e w  ne 

s'est privé d'établir un diagnostic dicté par t'expérience », a la seule excepaon d'Eugenio Zaffaroni. 

Cet ancien juge et juriste réputé a préféré souligner la s d e  chose dont on ne peut pas douter. f& 

il décrit la situation dont j'ai tenté d'analyser la nature et les conséquences dans les pages 

précédentes : 

(< [...] il est impossible de savoir queue est la situation réelle de la 
consommation de substances toxiques dans notre pays. il nl a pas de damées. Je 
m'explique : toutes les données sont douteuses. Denière chaque statistique, il y a un 
intérêt corporatif Nous ne savons pas comment les informations sont recueillies, 
quels sont les critères de classincation En vérité, ils ont amplifié le problème. Mais 
nous ne savons pas dans quelle mesure. Cest graw : il est impossible de se faire la 
moindre idée quant à l'importance de l'usage des drogues [...]. Non, il n'y a pas de 
données. Ii ny aucun i n W  a en avoir, bien évidexnment ». 

Ceux qui sont dénoncés par Maroni, ce sont les responsables directs de la lutte contre la 

drogue, qui prennent des décisions au gré leurs présomptions. Comme on le sait, il suffit qu'une 

situation sociale soit considérée comme réelle - et comme préoccupante - par les décideurs pour 

qu'elle déclenche la mise en oeuvre d'un plan d'action Elle devient ainn vraie à cause de ses effets, 



des dispositifs qui ont 6té tmplantés pour la contrôler'. Ainsi, les prédictions ont des consequences 

directes sur l'avenir. C'est pourquoi les convictions d'ûmar Cabrera, secrétaire national de la 

prévention et du traitement de la toxicomanie. méritent d'5t.e citées : 

M En Argentine, sont courants lusage d'alcool et l'abus de drogues licites, 
surtout de benzodiazépines. La marijuana et la cocaïne apparaissent par après, dans la 
montée vers la toxicomanie. Il y a peu de LSD ou d'ecstasy. Heureusement, il n'y a 
pas de crack ou d'héroïne. Mais, selon nos estimations, dans peu de temps le marché 
de l'héroïne se ,déveIopperq parce que les dealers colombiens forcent déjà les 
revendeurs des Etats-Unis a acheter de la --ne et de I'hérolne. La même chose 
peut arriver ici. D'ici 5 ans, il y aura une augmentation des usagers de 30 O h .  Donner 
naissance à un toxicomane prend du temps. Cest la conséquence du manque de 
programmes de prévention jusqu'à l'arrivée du gouvernement Menem [en 19891. De 
plus, la consommation d'alcool a augmenté [chez les jeunes], ce qui constitue un 
premier pas vers la toxicomanie. Ce n'est pas tout. Les familles n'imposent pas de 
limites aux enfants. Il est dificile de se trouver un emploi. Et nous manquons de 
leaders qui donnent le bon exemple. Maradona, les Rolling Stones, les stars 
nationales du rock ont tous eu affaire aux drogues ». 

C'est sous cette lumière que se prépare l'avenir. Le nombre de toxicomanes n'est pas connu, 

mais les décideurs calculent déjà (( exactement n leur taux d'augmentation. Le projecteur continuera 

à être braqué sur la jeunesse, ce qui, dans un même mouvement, limite les activités de dépistage et 

confirme leur pertinence. La causalité invoquée est également révélatrice. Elle pivote sur deux pôles: 

la vie privée des citoyens et une situation négative très générale. Cela évite de prendre les choses 

par le milieu, là où elles poussent » : les pouvoirs publics n'ont pas mis en place un système 

d'évaluation permettant de mesurer les effets indésirables fi des politiques en vigueur, comme par 

exemple le développement du marché noir et la multiplication des risques sanitaires. Hommes 

'- Robert K. Merton (1%5) a dé le premier a l'&de des prévisions créamas d e s  qui en- leur 
propre disarion Il n'a pas laissé de remarquer que. sur un plan stri~temaït polirique, le pouvoir de Muivaut a celui 
de provoquer, de créer les « f%hs » observés. Pour rompre œ cede viciaos il fàut selon Merton. prénser ce que les 
do& excluent. En prenant i'exemple des confins i'auteur démontre que nombre de noirs étaient des briseurs de 
grèves - c o r n  les blancs le disaient - du fkit qu'ils étaient exchis des syndicats et non le contraire. Je suis i i  en partie. la 
tkhodologie proposée par Merton 



politiques et 

à la famille, 

fonctionnaires sont ainsi décharges de toute respoIlSabiIité. Cette responsabilité revient 

selon une logique que les Argentins connaissaient depuis longtemps. Pour le dernier 

gouvernement militaire ( 1976- 19831, les parents étaient respollsables à part entière de leurs enfants. 

Les idées progressistes des jeunes étaient en effet attribuées a une faille dans la transmission des 

valeurs d'ordre et de reqxct de l'autorité. Les généraux répètent encore a qui veut les e n t h  que les 

mères des disparus. les célèbres (( Folles de la Place de mai », ont tout a se reprocher, elles, pas les 

militaues qui ont enlevé et torturé leurs enfants. 

Mais, cette fois, pour que i'impunité sfaEemiisse7 il faut uw menace dom les caractéristiques 

légitiment des entorses au régime démocratique. Les autorités nationales lui ont déjà trouvé un nom : 

hérobe. Cest le nouveau spectre qui hante l'Argentine. Les dispositifs de répression et de soins se 

O préparent a repérer et à traiter ceux qui en utiliseront ; les campagnes de @enfion expliquent la 

effets et le mode d'emploi du produit. Qu'il n'y ait par encore d'hémü~omanes au pays explique 

l'acharnement des autorités à les chercher partout, à les apercevoir dans des gestes ténus. à souligner 

le caractère éminent de leur apparition Cest ainsi que l'avenir se prépare. 

Bilan et perspectives 

Dans cette première partie, j'ai voulu démontrer de quelle manière, en Argentine, les activités 

visant à mesurer 1- de drogues illicites c o n m i  plutôt à objectiver le phénomène de la 

toxicomanie qu'a CO-~~X~ une pratique multiforme. Il en résulte une situation paradoxale. D'une 

put, il est impossible de nier i'existence des individus qui collsomment des produis interdits, mais, 

d'autre part, rien ne peut être dit sur eux avec certitude. On peut mieux aaalyser l'opération de cdage 

dont il sont l'objet que Pivolution ou l'effet de la eaasommatiaa de la drogue Il n'est donc pas m n e  



d'affirmer que la partialité propre aux méthodes d'enquête coexiste. en Argentine. avec une 

indifférence marquée pour la systématisation des résultats. Cela prouve, a double titre, que la guerre 

contre la drogue n'est pas la réponse de lftat a un fait dépendant des conventions qui le 

définissent : seule importe l'identification de l'usage des drogues comme problème, pas la collecte 

ngourew dinformahons. Les mesures statistiques et les enquêtes servent, tout au plus, a rappeler 

sporadiquement la présence du  mal à combattre. 

Le fait que l'aspect taxinomique de la logique statistique s'impose à l'aspect quantitatif a bien 

d'autres effets. Les pouvoirs publics évitent ainsi de produire des données qui pourraient 

éventuellement révéler la disproportion de lem initiatives, tout en soulignant la dangerosité des 

substances et la décrépitude des utilisateurs. De cette façon, aucune preuve empirique ne peut mettre 

en doute la nécessité de l'intervention de litat et de ses partenaires du secteur prive. 

Cette démonstratio~ je I'ai faite pas à pas. Tout d'abord, j'ai démontré que l'épidémiologie 

de l'usage des drogues a été conçue comme un outil de connaissance et d'action. Cela veut dire, très 

concrètement, que les épidémiologues construisent leur objet d'étude à des fins pratiques : ils 

classent la population selon des critères qui visent avant tout à fournir des indications pour la mise en 

oeuvre des politiques préventives et répressives. Ce travail à la fois descriptif et prescriptif est fondé 

sur une prémisse tenue pour indiscutable : la consommation de produits toxiques a toujours des 

conséquences néfastes pour l'individu et la société. 

Après un point d'histoire sur les contraintes épistémologiques hérentes aux enquêtes sur 

I'usage des drogues' j'ai analysé les statistiques établies en Argentine, sur lesquelles, malgré la 

multiplicité des perspectives et des acteurs impliqués, certaines conclusions générales peuvent être 

énoncées. 



En ce qui a trait aux résultats des enquêtes, la fiabilité des données est limitée. Peu de fàits 

sont prouvés quant aux habitudes toxicomaniaques de la population. L'alcool et le tabac sont les 

substances pysc hoactives les pl us uti 1 isées, suivies des médicaments py SC hotropes. Pourtant, les 

responsables, les citoyens et les médias s'inquiètent de la consommation de substances illégales. 

Parmi celles-ci, dès la fin des années 1980, la marijuana et la cocaïne tiennent la vedette. Tous sont 

d'accord : les toxicomanes en traitement, les fonctionnaires, les intervenants et le public. 

On peut dire beaucoup plus sur la collecte de données et les méthodes d'enquête, sur la 

manière dont elles établissent la réalité de la situation décrite. Les résultats sont surdéterminés par un 

même postulat : tous les usagers ont de fartes chances de devenir toxicomanes. Toute possibilité de 

mettre en doute ce postulat est écartée. Les épidémiologues ne comparent jamais le nombre total des 

usagers et le nombre des utilisateurs qui ont recours aux institutions de soins. Ils ne s'intéressent 

guère aux consommateurs qui utilisent des produits classés de temps a autre, qui n'obéissent pas au 

modèle du passage vers des drogues plus dures et vers I'inexorable accoutumance. Ces observations 

peuvent être Faites, comme je ['ai signalé, en tenant compte des données recueillies par les 

é pidérnioiogues eux-mêmes. 

Ces silences providentiels représentent un premier renforcement des conventions de départ. 

Les errements méthodoiogiques assurent également leur persistance. Les catégories utilisées pour 

qualifier les utilisateun de drogues prohibées en témoignent Pour commencer, les termes usage » 

et (( abus », ainsi que tous ceux qui s'y réErent, sont employés de façon interchangeable. Cette 

synonymie conceptuelle nie l'existence de co~lsommations contrôlées par les sujets. Cette opération 

se répète lorsque la catégorie (( consommateur D ne sert pas a désigner des usagers qui prennent 

occasio~ellement de la drogue, mais des individus qui peuvent à tout moment a tomber » dans une 



conduite de démesure- Ces dernières années, i'inctusion de l'alcool et du tabac dans les études 

épidémiologiques a brouillé davantage les cartes. En effet, la confision augmente quand on met c6te 

à wte des substances psychotropes qui n'ont pas un même staM légal et social. On passe ainsi sous 

silence les diairentes pratiques qui encadrent leur consommation et les conséquences qui en 

dérivent Si la Wilité est associée à prendre une bonne cuite fi, fumer de la marijuana, à cette 

mème occasion, peut obliger à suivre un traitement de rééducation La séduction féminine trouve un 

allié dans la cigarette, mais il est douteux que la prise de cocaïne en public suscite une pareille 

admiration S'ajoutent à cela d'autres bévues méthodologiques. La plupart du temps, les 

épidémiologues fom des enquetes synchroniques, qui décrivent une situation à un moment 

déterminé. Cela ne les empêche pas cependant de d m  que la conson1~nation de drogue a augmenté 

et a pris, au fil des ans, une dimension inquiétante. Enfin, les experts mettent en évidence des 

pourcentages tirés de proportions minimes des échantillons, sans pour autant souiigner leur véritable 

incidence par rapport au total de la popdation étudiée. 

U est également pertinent de considérer quels thèmes ont été écartés des activités de 

recherche. R est impossible de trouver des e n q u b  visant à distingcser les dangers propres aux 

produits défendus de ceux qui découlent de leur interdiction Ii n'y a pas non plus d'étuâes sur la 

trajectoire UiStitutiomeUe des toxicomanes, sur le phénomène de tétroalimentation des dispositifs 

répressifs et sanitaires. Il est tout aussi difncile de trouver des informations sur ceux qui arrétent 

spontanément de consommer de la drogue, a davantage sur ceux qui en wmrnment et restent 

toujours fondomek L'absence d'autres recherches peut être considérée comme plus grave : la 

présence du WI n'a pas suscité la moindre enquête sur le moment où s'effctue l'adoption de la 

seringue ou sur l'impact des programmes antidrogue chez les usagers à risque. En outre, on ne 

tonnait que très vaguement la contaminaton des produits, notamment celle de la cocaine, pourtant 



ce ne sont pas les échantillons saisis qui manquent. Ces idormations permettraient de mieux savoir 

d'ou proviennent les dangers tant décriés. 

Ces lacunes deviennent plus lourdes de conséquences au niveau de l'action datique. 

L'absence d'un système stable de collecte et de traitement de données - même dans les termes à forte 

prégnance idéologique décrits plus haut - a eu pour effet que de simples opinions et des enquêtes 

éparpillées sufljsent a légitimer les mesures anfidrogue. Disparaît ainsi la possibilité de faire une 

évaluation des politiques publiques en matière de toxicomanie et de la pertinence des techniques 

d'enquête utilisées. 

Cette stratégie, rendue possible à cause du morcellement des infodons,  s'est notamment 

développée a partir de la fin des années 1980. A cette époque, épidémiologues et commanditaires 

délaissent l'étude des toxicoma~les en traitement pour s'intéresser davantage à la coosomrnation de 

substances psychûictves dans l'ensemble de la population et, en particulier, chez les jeunes. À cette 

perspective élargie correspondent d'autres catégories d'analyse, permettant d'identifier des groupes 

Milnérables et des zones a risque, ce qui déclenche des opérations préveatives. Cette logique 

anticipatoire atteint son sommet dans le système de vigilance épidémiologique instaufé récemment 

dans la province de Bue- Aires. Lié de manière iutmdque aux postes de police et aux écoles, 

deux instiîuîioas riches en mécanismes d'intervention, ce système révèle ce à quoi on peut s'attendre 

dans les années à venir. ii définit de quelle manière l'insbnce politique conçoit les gouvernés et 

prévoit leur contrôle. Les jeunes et les adultes sont considérés wmme incapables de &rer la 

consoIIlLnation de certains produits, et sont intro&ts de force - s'il le hut - dans les stmchm de 

soins. Aux e h t s  on apprend l'existence des s&stames psychotropes et la manière Qm elles sont 

utilisées, pour ensuite mesurer leur capacité de s'abstenirabstenir Invoquée et repoussée B la f '  la Qogue 

acquiert une utilité politique détemllnante. EUe sert à sualifier les Lndividus endeça de toute 



consommation effective : adultes et enfants ne peuvent apparemment pas résister à ses charmes, ce 

qui les situe tous au même niveau Trés loin du citoyen de soi, t r k  près du troupeau qu'il faut 

conduire. 

En définitive, les nombreuses enquêtes Cpidémiologiques qui ont vu le jour après 

l'avènement de la démocratie n'ont produit que des données minimes, éparses et d'une fiabilité plus 

que douteuse. Mais ces damées ont pu être transformées par les hommes politiques et leur 

parteRaires civils en une menace latente et rmiverselle. Lors de cette opération, l'effort de 

classification et I'utilisation alamuste des statistiques se sont substitués a l'Me des effefç propres 

aux décisions gouvernementales et de la manière dont ces demières déterminent les alternatives 

auxquelles les usagers sont conûontés. Par là, les décideurs échappent aux responsabilttés qui sont 

les leurs. En même temps, la rhétorique et les mesures antidmgue deviennent de plus en plus 

intolérantes. Ces deux phénoménes sont complémentaires : moins les fonctionnaires qui pennent 

part à la lutte contre la drogue sont obligés de rendre mmpte de leurs actes, plus lem décisions 

peuvent être draconiennes. Mais les politiques officielles auraient la vie courte si seuls les chercheurs 

et les hommes d'État sluItéressaient à la toxicomanie. Pour qu'il y ait des preuves visibles - moindres, 

quoique éclatantes -, il faut bien domer aux toxicomanes corps et consistance, ce dont s'occupent les 

acteurs institutionnels dont les pratiques seront analysées dails les deux p h a i n e s  sections. 



Deuxième section 

LA POLICE, LES DROGUES, LES CITOYENS 



(( Aidez un misérem il s'en sortim Pas un toxicomane ». 

Police fédérale argentine, 
iLfunual plicrui de lu t~xrcomculiu 

(( Une seule dose suffit. .  » 

Police de la province de Buenos-Aires, 
To.ricomni'as 



Les mesures statistiques que l'on vient de voir établissent un champ d'intervention sur la 

population toute entière ou sur des groupes spécifiques, mais toujours de manière générale. On a 

également constaté que les études epidémiologiques dans le domaine de la toxicomanie n'ont cessé 

de proliférer- Ce processus, bien qu'engagé antérieurement, stest accéléré vers la fin des années 1980. 

Cette accélération a rendu nécessaire un débordement de l'objet d'étude, limité auparavant au,, 

toxicomanes en institutions de soins, ainsi qu'une intrusion toujours plus poussée dans la vie privée 

des pesomes interrogées. 

La disparité des populations cibles, l'éparpillement méthodologique et la dispersion des 

services impliqués cians la collecte de données n'ont pas eu un effet négatif sur L'élaboration des 

politiques anti-drogue, bien au contraire. Cette hétérogénéité a profité à la cristallisation des idées 

reçues et à l'impunité des fonctionnaires qui prennent part à la lutte contre la toxicomanie. Aucune 

recherche ne vient contrarier la multiplication des campagnes préventives et des projets de loi. 

Aucune évaluation des programmes m i s  en oeuvre ne conteste la nécessité d'avoir un organisme de 

lutte anti-drogue au plus haut niveau de Les informations disponibles et la manière dont elles 

sont interprétées servent plutôt à justifier la mise en oeuvre de nouveaux programmes et la poursuite 

des initiatives déjà entreprises. 

Mais les lois, les règlements et les campagnes antidrogue conçus par Les grands corps de 

lstat créent un ensemble de prohibitions et de permissions massives, dont l'application concrète 

demeure problématique. Pour évaluer leur force, il faut examiner les dispositifs institutionnels qui en 

conditionnent la mise en oeuvre. Ca derniers se trouvent à un niveau forcément moins élevé que 

celui des organismes dkcisiomels. [Is sont en contact direct avec le public et sont ramifiés de 

manière à recouvrir knsemble de la popdation Ii s'agit donc d'me muhiplicité d'instruments de 



contrôle. plus immédiats, plus proches de chacun, mais aussi plus discrets. ils opèrent dans le 

quotidien et, par 18 même. se confondent avec lui. Ici, I'éclat n'est pas la nome, mais l'exception. Que 

l'on insiste opportunément sur le résultat global des campagnes de prévention ou sur un cas 

parhculier ne signifie pas que la discrétion de l'ensemble des contrôles « ordinaires N soit 

bouleversée. 

Cun de ces appareils d h t  qui agit en permanence, placé le plus directement entre le 

gouvernement et les individus, c'est la police. Elle quadrille le temtoire national tout entier et a pour 

but d'assurer, jour et nuit, le maintien de l'ordre public - objectif qui peut varier grandement, tout 

comme les mécanismes conçus pour i'atteuidre. La police se définit donc par la &versité des tâches 

qu'elle a à accomplir au seMce de lgtat, mais aussi par le caractère éminemment opémionnei de sa 

vie instihrhonnelle. Ces deux caractéristiques de l'appareil policier sont pertinentes pour ma 

recherche dans la mesure où la lutte contre la drogue est devenue l'une des fonctions essentielles des 

organismes de sécurité. Aucune autre institution ne possède les moyens d'assurer de manière a w i  

méticuleuse et générale le respect des préoccupations étatiques concernant l'usage des drogues. Cest 

pourquoi l'analyse de l'action policière wntniuera à démontrer l'hypothèse centrale de mon travail, a 

savoir que ce sont des pratiques de pouvoir qui déterminent le fiut toxicornaniaque. Par conséquent, 

il me faudra montrer ici que les agissements policiers ont une incidence ceriaine dans i'objectivation 

stigmatisante de l'usage de drogue. 

Pour ce fQire, il est indispensable d'étudier les a vérités n sur la drogue formulées par les 

institutions policières, ainsi que les opérations déclenchées pour emwher la consommation des 

substances interdites ou pour débusquer les intoxiqués. C'est a l'intersection de ce qui se dit et de ce 

qui se fait que l'on peut saisir la réalité quotidienne des pratiques policières, car il s'agit non 



seulement de surveiller et d'appréhender des individus, mais aussi d'organiser et de rendre 

acceptables les contrôles et les détentions. Pour cette même raison les indicateurs servant à ivaiuer 

le rôle de la police dans la définition de la toxicomanie sont dune nature tris variable. Il y a, d'une 

part, un partage du wai et du faux qui permet d'attribuer u prwz des comportements 

toxicomaniaques à certains groupes d'individus. L'existence de ce partage prouve que les forces 

policières créent un champ d'intervention spécifique au sein de la société, à l'intérieur duquel la 

consommation de drogue est considérée comme un délit, comme une maladie, ou comme les deux à 

la fois. Cela confvme que l'action policière construit son propre objet, les toxicomanes, et ce, dans le 

but de s'en servir comme point d'appui. Mais d'autre part, il faut être attentif aux indicateurs qui 

mesurent l'intérêt du pouvoir politique en ce qui a trait à l'élargissement des amibutions policières en 

matière de lutte contre la drogue, tout comme le zèle de la police à les mettre en pratique. Sur ce 

plan, il est nécessaire de vérifier s'il y a eu, au fil des ans, une augmentation réelle de l'autonomie 

conférée aux brigades des stupéfiants et une augmentation du nombre de personnes interpellées pour 

infractions à la Loi sur les drogues. De cette manière, il sera possible de prouver que l'usage des 

drogues a fait l'objet d u .  investissement policier détemiiné, auquel les hommes politiques ont prêté 

leur accord 

Le but de cette analyse est de formuler un principe wactérisant les comportements policiers 

face à l'usage personnel de la drogue, ce qui pemiettra de comœtre en même temps leur rationalité 

et leurs liens avec les autres acteurs impliqués dans la lutte antidrogue. Je propose d'appeler ce 

principe règle d'arresratoe car la police accomplit principalement une mission de ratissage et de 

Mention des suspects, qui m e n t  plus tard à approvisionner l'appareil judiciaire et sa filiére 

thérapeutique. Mais p u r  réussir une formulation si synthétique, les étapes à h c h i r  sont 

nombreuses. Dans un premier temps, il est nécessaire de clarifier la notion de police, aussi bien sur le 



plan théorique que sur le plan historique. Après avoir précisé les contours de i'univers policier. je 

serai en mesure d'anal-r le filtrage des vérités sur la drogue qui s'opère en son sein. Ce n'est que par 

la suite qu'il sera possible de comprendre - à raide des indicateurs mentionnés plus haut - de quelle 

manière les pratiques policières façonnent leur propie cible. opération dont les effets s'étendent bien 

au-delà de l'incrimination des individus interpellés. 



Chapitre iIL Histoire et théorie de la police 

La chose la plus i t o m t e  pour le politologue qui doit traiter de la police c'est le peu duitérèt 

que sa propre discipline manifeste envers ce sujet En effkt, la science politique n'a produit aucun 

ounage remarquable sur la spécificité du phénomène policier et son rapport au politique. Bien sûr, 

les institutions policières sont mentionnées dans les études sur l'amninistration puMique, quoique de 

manière incidente. Le système policier semble avoir mérité encore moins d'attention dans le champ 

des politiques gowemementaIes. Ne parlons pas des théories politiques contemporaines. Pourtant, la 

police est liée de manière intrinsèque à i'exercice du pouvoir (Loubet de Bayle, 1992 ; Monet, 1992 : 

Boismenu et Gleizai, 1988). Elle est, certes, le bras séculier de 1s- i'organisme public qui met en 

oewre le monopole étatique de la violence légitime. Ses interventions maintie~ent l'ordre et la pau< 

qui, en retour, légmment le gouvernement La science politique veut même que la capacité d'imposer 

des décisions, en faisant appel, si nécessaire, à l'utilisation de la force - donc aux corps policiers -. est 

une condition srne qua non pour détemiiner s'il existe un État wuveraiin sur un temtoire donné. 

Si les liens entre la politique et la police ont été peu examinés par les branches traditionnelles 

de la science politique, il est encore plus sirrprenant de constater que i'action policière n'ait pas été 

sérieusement prise en compte dans l'analyse des transitions démocratiques. Cette tendance n'a pas 

été contredite p les articles qui affirment - sur un pian strictement théorique - la nécessité d'étudier 

les organismes d'État qui ont « résisté » à la transition pour mieux comprendre les fiublesses des 

démocraties émergentes. La police semble pourtant constituer l'un des principaux obstacles à la 

réalisation de la citoyennet&. À ce propos, JeanClaude Monet ( 1992 : 14) signale que la manière 

dont agissent quotidiennement les corps de police « [...] constitue un Lndicateur puissant [. . .] quaat à 

la nahne plus où moins démocratique de la vie politique qui prévaut dans une société donnée ». Cet 



indicateur a été - à ma connaissance - négligé de manière systématique par la science politique', 

même si les organisations internatiodes ne cessent de recueillir des témoignages sur le rde néfaste 

de l'appareil policier dans les régimes autoritaires et sur son adaptation difficile aux exigences de la 

vie démocratique. 

Plusieurs raisons ont été avancées pour expliquer ce vide. Jean-Louis Loubet del Bayle 

( 1992) a résumé la opinions des chercheurs qui se sont interrogés sur les causes de cette lacune. II y 

aurait, dune part, une explication de nature psychologique. Les politologues sont habitués a i'étude 

des phénomènes de pouvoir jalonnant Ihistoire politique des sociétés. Or, les fonctions policières - 
menues, quotidiennes, voire sordides - n'attirent pas leur attention parce qu'elles manquent d'éclat 

(cf Monet, 1992 : 1 5). Mais d'autre part, il existe une série d'obstacles institutionnels. La police a les 

moyens de se dérober aux inquisitions des chercheurs : il lui suffit de souligner que le secret 

constitue I'un des éléments fondamentaux de sa pratique. II est même possible de penser que le 

pouvoir politique n'a pas pasd mndtérèt à dévoiler les méthodes qui lui servent a affermir la sécurité 

intérieure (cf tb. : 19). Dans les pays où les démocraties sont plus récentes ou plus faibles, ce 

condiho~ement semble être plus fort Le gouvernement doit s'assurer un certain contrôle des corps 

de police sans trop les contrarier, car il en besoin dans les moments difficiles -grèves, plkges, 

manifestations populaires violentes. Le militantisme des chercheun nuirait inutilement à cette 

entente, a w i  nécessaue que W e .  

1 - Je laisse ici de côte, ex prufesw, le recueil de Huggins ( 199 1 ), qui explique le penchant pour ITiIlegaliti des 
organismes de sécurite dans l'Amérique laMe pst-autoritaire a cause ia n mauvaise iduence u des Étau-unis. Cene 
approche. clairment réductionniste. apparait également dans les travaux plus récents de Chevigny (1997, 1996). 
chercheur qui veut démontrer aux classes dominantes latino-américaines qu'une police moins corrompue ferait aussi 
leur afEiire. « peu importe le renforcement de l'État de droit (1996 : 5 )  N. 



Je ne tenterai pas ici d'esquisser une théorie politique de la police. En pfenant appui sur un 

ensemble de navaux qui permettent de connaitre l'état des recherches sur les institutions policières, 

issus plutôt de la sociologte et de la criminologie que de la science politique, je dégagerai certains 

points de repére histonco-théoriques, utiles pour comprendre a posreriori les pratiques policières 

esquissant les contours du Fait toxicomaniaque. 

1 - Naissance de la police d'État 

Commençons par le début., c'est-à-dire par ce qu'a été la police avant qu'eue ne devienne une 

institution particulière au sein de l*tat, dotée d'un personnel spécialisé. Elle était, à l'origine, un 

projet de (( gouvernement des hommes », conçu dans le but de trouver des mécanismes de pouvoir 

moins discontinus que ceux du féodalisme, qui se limitaient à l'extraction sporadique des rentes en 

travail, en espèces ou en argent La police apparaît alon comme une stratégie visant a assurer un 

conû6le plus régulier et plus minutieux de la vie des gouvernés. Elle s'est lentement incarnée dans 

une série de dispositifs uistitutionnels. Rappeler ces origines semble être la perspective la plus 

hctueuse pour étudier le système policier contemporain (Demonque, 1983 ; Gleizal, 1985)' pour 

comprendre notamment l'ampleur de ses missions, parmi lesquelles figure depuis longtemps la 

surveillance des produits consommés par les particuliers (cf Lebigre 1993 : 48 et 1 10). Il est donc 

possible d'apprécier la conséquence fondamentale du fâit qu'une activité qui cessort du domaine privé 

ait été prise en charge par les corps de police : sa consécration comme problème public et comme 

cible dintervention Pour saisir l'ampleur de ce changemenî, il nud préciser davantage son contexte 

historique. 



Dans la première section de ma thése, j'ai démontré que la statistique et I'épdémiologie ont 

seni a établir quels éléments il fallait connaître a mesurer pour « gérer » les conditions de vie de la 

population, opération clé dans le processus de formation de ~gtat moderne. Le problème a dors été 

de mettre en oeuvre un ensemble de procédures méticuleuses de contrôle au niveau du temtoire 

national, de façon a atteindre chacun de ses habitants. Pour ce faire, un élément a été déterminant : la 

police, méthode rationnelle de gouvernement, avec des techniques et des buts précis. Son objectif ne 

se limitait pas au maintien de l'ordre public, au signalement des suspects et au classement des 

archives ; bref, à « connaître de la sûreté de la ville ( lebigre, 1993 : 3 8) ». La police devait égaiement 

assurer le ravitaillement et I'assauiissement des centres urbains alors en pleine expansion et, plus en 

particulier, la consolidation des activités marchandes. Pour venir a bout d'un projet aussi ambitiew, 

les taches étaient forcement très variées : organiser la prévention des incendies et des inondations, 

ramasser les ordures, inspecter les halles et les marchés, punir les accapareurs, distribuer des vivres 

en cas de disette, empêcher les pillages et les confiits ouvriers, réglementer les métiers polluants, 

surveiiler les imprimeurs et les libraires, contrôler les tavernes (Lebigre, 1993 : 38-47)l. Tous les 

moments de l'existence deviennent ainsi l'objet de la police : les activités nécessaires a la s h e ,  au 

bien-être général et mème au divertissement (cf Foucaulf 1986 : 3 1 ). 

Au centre de tous ces projets de police figure l'individu Ses errances et ses fautes sont 

débusquées, punies et enregistrées. M . ,  plus encore, la police doit faire en sorte que les habiletés 

individuelles soient mises au profit de toute la communauté, évitant toute dissipation, tout gaspillage. 

J. von Justi, le penseur qui représente peut* le mieux cette utopie d'un État où les habitants sont 

« bien policés N, définissait ainsi la mission de la police : 

'- Pwr un historique de Fapplidon de ces menira dam k Vieroyaume du Rio de la Plata q plus tard, ion la hnnation 
d e 1 ~ ~ a r g ~ d ~ ~ ( 1 9 9 5 I I - 1 6 ) n ~ s a n n b l r d c ÿ a v a i n d e ~ ~ e ~ C a d a ~ p a r l o h n s o n ( 1 9 9 0 ) -  



(( Menpi r  et augmenter par la sagesse de ses règlements la puissance 
intérieure de I'Etat, et comme cette puissance consiste non seulement dans la 
République en général, et d m  chucwn des membres qui Iu cornpmem, mais encore 
dans les facultés et talents de tous ceux qui lui appartiennent, s'ensuit que la police 
doit s'occuper entièrement de ces moyens et les faire s e ~ r  au bonheur public. Or, 
elle ne peut obtenir ce but qu'au moyen de la connaissance qu'elle a de ces différents 
avantages (cité par Foucault, 1976 : 35, I'insistance est de moi)' ». 

La police, en tant que « science pour gouverner des hommes », comme on disait au W 

siècle, ne suppose donc pas i'application de prohibitions strictes et lourdement homogènes. 11 s'agit 

d'évaluer chaque individu dans sa singularité et de s'assurer qu'il mène une Me utile. Notons que cette 

mission n'est pas de l'ordre du complot : une bonne pime de son efficacité réside dans la 

problématisation publique des comportements individuels. Il n'y a pas non plus de violence 

imprévue : policer une population équivaut à déployer des stratégies qui permettent &intervenir 

rationnellement, c'est-à-dire en modifiant les facteurs qui sont a la base du problème. Enfin, 

intewenir sur l'ensemble de la société pour mieux contrôler chaque individu n'implique pas un 

nivellement sans nuances. Les détails comptent : les individus sont évalués et identifiés selon leun 

écarts singuliers par rapport à des paramètres standardisés, qui définissent ce qui est normal et 

acceptable à un moment donné (Foucault, 1976, 1975). 

'-Lx texte de I. von Jur9 a pair titre &mwar gtini~otll: h pdice. Foucailt rrpromh la traduction h q a k  de 1769. 
Cene citation est reprise par J-3 G l d  (1985 : 12), sans pour autant udiquer la source exane. il est in thsant  de noter 
que ce dernier autan, peut-être par souci de darté, remanie le texte originel de 3. von Justi. La version donnée par Gieizai 
es la suivante : n La police a pour but d'assurer le bonheur de letat par h sagese de ses r r g l e ~ i e ~ ~ t ~  a d ' v e r  ses 
forces et sa prtissance autant qu'il en est capable. La science de la police consiste donc à régier toutes choses rrlativement a 
l'état préserrt de la société, à I'affarnif, à l 'dorer  et à féiire en m e  que tout concourt au bonheur des membres qui le 
composent Elle vise à faire sentir tout a qui compose litat à P- et à i'accmisumait de sa & 
mèm que son bonheur pubiïc n. II est ciair qw, dans cezte version du texte de von Jus& les individus ne jouerit pas. en tant 
que ta un d e  primotdial dans les précxcupations de la police. G i a  est ahsi capaMe de signaier que la police investit 
une partie importiillte des rapports sociaux : sa hnction consiste a assurer la paix sociale et non pas seulement à maintenir 
i'ordre public. Mais il lui &happe toujours que la police est &cace dans la mesure oU elle établit un point de contact entre 



2- Approches théoriques contemporaines de l'appareil policier 

Publique, calculée, individualisante et nodisatrice, la méthode de contrôle exercée par la 

police traverse les siècles jusqu'au nôtre. De nombreuses instances administratives ont pns la relève 

et perfectionné les instruments d'intervention il n'en reste pas moins que les institutions policières, 

dans le mouvement de diffërenciation structurelle qui caractérise la modernité, ont conservé des 

vestiges de chacune de ces anciennes fonctions. Et elles détiennent le monopole quasiment total de 

l'emploi de la violence légitime au sein de la société civile. 

Ceîîe mise en perspective historique, même brève, permet de contourner le débat 

contemporain sur la mission des forces policières. Il est ermné de séparer une fonction de répression 

et une fonction d'assistance. Ceux qui insistent sur ce dernier aspect distinguent même une police 

communautaire, orientée vers les attentes de la population, séparée de l'appareil d l h t  et exempte de 

toute tendance à I'intrusion dans la vie privée des parûculiers (CE Brodeur, 1989). Certes, il y a 

police et police. La Gestapo ne peut pas etre comparéey prima facie, a la police britannique, même si 

« la figure trop idyllique » de cette dernikre s'est un peu ternie à parni- des années 1980 (Mona 

1992 : 16). Mais il semble judicieux de croire que ces différences se situent plutôt au niveau du 

régime politique g l m  des contrôles admùiistxatifi et judiciaires exercés sur les corps de police et 

de la capacité de ces derniers à redéfllur les buts Ugitimes et les moyens de les atteindre (cf Loubet 

de Bayle, 1992 : 104 ; Q'DonneIi, 1993). Ce que I'on doit retenir en géneral, c'est que la police 

détermine avant tout un espace idéal d'obéissance, de salubrité et & moralité. L'appareil policier 

convertit cet idéal en problèmes à résoudre, en « codes non juridiques de normalisation sociale 

(Boismenu, 1988 : 45) ». Amt ainsi un champ d'action spécifique, où les opérations répressives 



et d'assistance ne sont que des tactiques diversement employées pour amener les citoyens vers un 

monde ordonné, laborieux, propre et chaste. C'est pourquoi il est impossible de songer à des 

institutions policières dépourvues de visée individudisante et disciplinaire. La vie privée fait 

nkessairement problème : c'est une des source privilégiées des conduites qui troublent le modéle de 

tranquillité et de décence rèvé de la police. D'une f i n  ou d'une autre, les forces de sécurité ont un 

droit de regard sur la vie ordinaire des individus et sur leurs éventuelles déviances1. 

D'autres propositions théoriques peuvent être retenues et discutées afin de mieux 

comprendre, plus tard, les méthodes utilisées par la police pour contrôler la consommation 

personnelle de drogue. Sociologues et criminologues s'étament du fait que la police ne soit pas 

l'exécutant passif des directives émanant du pouvoir politique, qu'elle contourne les règles de la 

procédure pénale ou se Livre a des activités fiôlant Nlégalité (cf Brodeur, 1984 ; Demonque, 1983 : 

53 ; Monet, 1993 : 24). En science politique, aucun chercheur ne peut &e surpris de l'autonomie 

manifestée par les corps administratifs de l!État D'une part, la discipline a produit de nombreux 

ouvrages sur ce phénomène. D'autre part, cette a ingowernabilité )) des seMces publics est devenue 

l'un des sujets les plus rebamis du discours politique contemporain et a servi de prétexte à des 

reformes majeures. Cest peutdtre pourquoi Loubet del Bayle (1992), dans son efTort d'intégrer 

l'action policière dans la théorie politique, constate d'un air impassible que la police n'est pas un 

simple instrument aux mains des juges et des élus. Cependant, il n'arrive pas, plus que les autres 

auteurs, à poser cette question fondamentale : lstat peut-il se passer du système policier tel qu'il 

'- ~~aurai tunderniapoin  àdkcuteràppdelapolicediter commmautsirew. ~icdan'aaait pastdanait deroi, je 
I'aurais traité dans le texte. Disons, tout implemera, que la police conwunautaire cherche a se d h q m r  & fàit qu'elle se 
plie aux demandes d e s ,  qu'il d e  entre d e  et les citoyens une cûopération acbve. Cepdant, cette caClabocation 
pubtic-police caractérise aussi la police d'ordre, œiie qui serait aux antipodes de ta potiœ CO-. Sur œ pian, 
Boisnenu (1 988 : 50-5 1 ) démontre très bien que i'appareil policier traditionnel dépend & K mécarrismes de renvoi W. c'est-à- 
diredes signala~ent~ effectués - entre aums - par les N boniaes gemw. À a  cheau, au & il nl a pas non plus de 
ciüikmx essentiede entre les dew types de police- 



fonctionne actuellement, c'est-à-dire doté d'un pouvoir discrétionnaire certain ? Pour y répondre, il 

faudrait entamer un travail théorique et empirique qui dépasse - de loin - l'objectif de cette thése. II 

suffit ici de retenir que la police semble avoir une marge de manoeuvre considérable dans ses 

pratiques quotidiennes, proposition que je mettrai à l'épreuve dans le cas de la lutte contre la 

toxicomanie en Argentine. 

Un dernier poinf soulevé par Monet (1992)- mérite d'être considéré. il permettra d'aboutir a 

une remarque de la plus grande importance. On a vu que l*tat n'entretient pas avec les organismes 

de sécurité une relation linéaire d'insmunentalité : les structures policières se dérobent aux contrdes 

hiérarchiques. Mais il arrive aussi que les policiers soient mal équipés et très peu formés, à 

I'excepcion - bien entendu - des corps d'élite choyés par les médias et le pouvoir central (ib. : -23). Ce 

constat est une alerte pour ne pas donnet aux dispositifs policiers un rôle exagéré, voire excluanf 

parmi les mécanismes émtiques de pénétration de la société. La police agit selon sa propre logique - 

composée des éléments décrits plus haut - et s'enchaîne de manière variable aux autres institutions 

ayant pour mission de contrôler les actions individuelles. Elle approvisiome les tribunaux et 

collabore avec le système pénitencier, le réseau de la santé, les écoles, les organismes 

communautaires et l'ensemble de l'appareil administratif C'est aux policiers dappliquer la loi, mais 

aussi d'appliquer des règlements plus modestes, visant a évalua et à supe~se r  toute activité sociale 

représentant un risque pour l'ordre et la sécurité. Dans une sihiation de crise, la collaboration 

policière peut devenir enaxe plus importante, jusqulii suppléer compléternent les services publics 

affectés. Les limites de l'action policière varient donc selon l'urgence politique du moment et le 

développement des autres mécanismes gouvernementaux cfintervention A cela s'ajoute, bien sur, 

l'existence de wntrôles institutionnels efficaces, c'est-à-dire capables d'obliger les policiers à rendre 

compte de leurs actes. C'est prétisérnent I'irnpossïbilit~ d'appliquer au système policier le principe 



de l'imputabilité des fonctionnaires qui laisse les individus à leur merci et plonge ces derniers dans 

une (( citoyenneté de basse intensité M. 

Si l'emprise de la police sur la société civile varie dans le temps et dans l'espace, sa puissance 

et sa faiblesse doivent être évaluées dans le contexte politique contemporain Les corps de police 

n'ont certainement plus le rôle de garde prétorienne du Pnnce, force capable d'assurer - a elle seule - 

i'ordre nécessaire au développement du pays (cf Monet, 1992 : 23). Si la police n'est pas au centre 

des mécanismes de régulation sociale, elle assure une continuité et un type d'efficacité qui n'est pas 

négligeable du point de vue politique. Police administrative ou d'ordre, police judiciaire ou 

d'investigation, police politique ou de renseignement, police de secours, police militaire, l'étendue de 

leurs interventions, leur disponibilité permanente, leur privilège légal du recours a la coercition, la 

prise de décisions au nom de l h t  sont autant de conditions qui, pour ainsi dire, atténuent l em 

faiblesses. Toujours la les institutions policières génèrent le « bon ordre », c'est-à-dire l'ordre 

propice a la « reproduction élargie » dune société déteminée. De plus, cette activité ininterrompue a 

une portée amplificatrice propre : les pratiques policiéres, formelles ou no% déterminent une 

réinscription pemianente des individus dans des circuits institutionnels cautiomés par l'État. 

Pour conclure cette section, il me faut insister sur un point en particulier, surtout après avoir 

souligné que les institutions policiéres ont la possibilité ultime de recourir à la contrainte physique. 

Notons que même si elles disposent chne grande variété de moyens d'intervention, il reste toujours, à 

I'arrikre-plan, l'ombre de la coercition et de la répression des interdits. Les fonctions policières 

Sassistance ne sont pas non plus exemptes de cette hantise. Comme si la police, en appliquant lois et 

règiements, ne faisait que m u r e r  des dhcûorts, qu 'eh soient grossières ou insignifiantes. Il est 

impossible de nier que lbage de la force et l'application des sanctions déterminent, en grande partie, 



la spécificité des comportements policiers. II faut toutefois éviter d'identifier l'action des organismes 

de sécurité à la seule répression, à une pure négativité'. Les effets resaictifs som contrebalancés par 

une série d'activités positives, qui démontrent que les corps de police ne se limitent pas à empècher 

les agissements des malfaiteurs. Voyons maintenant de plus près la « portée instituante » du pouvoir 

exercé par la police. 

L'appareil policier vise la répression des actes criminels et l'interpellation des suspects. Par la 

même, il devient un foyer d'analyse, d'enregistrement et de classement. il ne sert donc pas seulement 

à la répiession Les individus sont identifiés selon ce qu'ils ont fait et ce qu'ils n'ont pas fait : leurs 

relevés sont recueillis pour vérification ultérieure ; certains d'entre eux s e m t  surveillés, d'autres 

reconduits chez eux, livrés à la justice ou spécialement protégés. La police fait ainsi beaucoup plus 

que réprimer. Elle enregistre, classe, constate, guide, incrimine ou porte secours. Renons un 

exemple. Si les autorités policières déclarent un quartier « a risque », elles font beaucoup plus que 

rassiéger : c'est une r-ère d'éveiller l'attention des voisins, de justifier la multiplication des 

contrôles dans la rue, de montrer que le gouvernement se soucie de la sécurité publique, de souligner 

quelles activités sont permises ou défendues. Il s'agit de contr6ler un ensemble de comportements 

plutôt que de des ~ o n s  ponctuelles. Le but n'est donc pas de mettre fin aux mauvaises 

conduites, mais de produire une régulation continue, ce pourquoi la police met en pratique tout un 

jeu â'incitations multiples et réglées. Et policer une populaûon ce n'est rien d'autre que cela : rendre 

les individus soucieux d'ajuster leurs pratiques personnelles à des nomies communes. 

'- il ceYient a F d  (1987, 1976, 1975) d'avoir systématisi h notion d'un pouvok qui n'est pas purement répressif 
comme je l'ai dit dans le chapiae préiiminairr. La conception fwcaldienne âu powou pennet d'echapper à une vision trop 
&roite des moyens dont disposent ceux qui exercent un pouvoir sur a u h .  Cene notion est aussi utile pour compraKire le 
bit que les mécanisnes de cuntrole ne se lunitent ni a la nratiipulation des idées (l'idéologie) ni aux diatimaits cocp~rels (la 
répression). Cene cocIcepNEilisation s d e  partidaement adaptée à mon tmVaii, car d e  permet d'examiner la longue 
série de procédés qui définit une conduite oornrne problématique et ptiîie sa prise en charge instiabiomidle. 



On peut alon comprendre que la police. en ce qui conceme la toxicomanie, ne se borne pas a 

contrôler la cuculation des drogues interdites ou a interpeller ceux qui semblent intoxiqués. Elle 

constitue le premier maillon dune chaine d'inmtutions qui déplace l'acte de se droguer vers le délit et 

la pathologie. Ce déplacement s'opère au moyen d'une qualification individudisante des sujets, qui 

tient compte de ce qu'ils ont f ~ t  mais surtout de qui ils sont aux yeux des policiers. En fait, les 

experts de la police cherchent à déterminer les traits de leur persondité et leurs habitudes 

« amenant au délit », ce qui équivaut à évaluer l em facultés et à prévoir leurs comportements 

ultérieurs. Cet ancrage du passé dans le futur est assuré par l'existence de registres policiers et de 

casiers judiciaires. Su. un plan plus global, les opérations policières signalent au public la présence 

menaçante des drogues, le besoin de sb intéresser et de collaborer dans la lutte qu'on leur livre. De 

cette manière, la consommation de drogues interdites f ~ t  probIéme et justifie, en retour, 

l'intervention du gouvernement dans la vie privée des citoyens. 



Chapitre IV. La police argentine 

Comme on I'a vu, l'action policière est bien plus qu'un renforcement du p~tenhd coercitif de 

ll&ït En conférant à la police des responsabilités sur une question particulière, le pouvoir étatique 

renforce son emprise sur la vie quotidienne des paxticdiers. Il s'agit ici de retracer, dans le contexte 

argentin, la manière dont le contrôle de la co~lsotnmation de drogue est devenu une tâche policière et 

surtout les développements suscités par cette prise en charge à partu de 1983. Pour faciliter la 

compréheonon du phénomène étuâié, il me semble nécessaire de rappeler brièvement la structure 

organisationnelle de la police en Argentine, ainsi que ses principales caractéristiques du point de vue 

historique. 

En Argen~e,  les services de police sont orgamsés suivant le modèle « continental » ou 

centralisé (Rico, 1978 : 230). Cela équivaut à dire que le territoire national est couvert par un 

ensemble d'institutions policières structurées de maniére quasi militaire, dont les amibutions sont 

ciairement distinctes. ii y a, h e  pars des corps de police auxquels le gouvernement confie un large 

éventail de missions - administratives7 judiciaires et de sécurité - selon une délimitation territonale 

précise. Tandis que, d'autre part, certaines f o ~ 0 1 1 ~  spécialisées sont vouées à assurer de façon 

permanente la surveiliance des frontières. Du point de vue institutionnel, cette division du travail 

policier permet d'éviter les chevauchements, que ce soit au niveau de l'organisation interne7 des 

juridic8ons ou de i ' ~ o a  des moyens. Du point de vue politique, la direction centralisée des 
* - 

forces policières facilite leur contrôle hiérarchique, notamment leur subordiaaton a l'exécutlf7 



fédéral ou provincial'. En pratique. ce modèle institutionnel recouvre de profondes inégalités, car les 

organisations pol icieres reliées aux administrations plus influentes se sont développées davantage et 

transgressent la répartition formelle des compétences. 

La Police fédérale argentine (PFA) représente le noyau dur de l'appareil policier du pays. 

Chargée de l'ensemble des tâches policières a Buenos Aires, elle possède egalement des corps 

délégués dans les provinces, qui apportent leur concours aux tribunaux fédéraux et s'occupent du 

renseignement C'est I'organisme le mieux pourvu en ressources humaines et maténeks, ce qui lui 

vaut le rôle de modèle auprès des autres organismes ayant des fonctions policières. Pour cette même 

raison, la PFA représente l'Argentine auprès des institutions internationales de lutte contre le crime 

organisé et sert de lien permanent avec l'Association intemationaie de la police criminelle 

(INTERPOL)'. Par ailleurs, chaque province dispose de ses propres wrps de police, qui 

accomplissent dans leur juridiction des fonctions pratiquement identiques à celles de la PFA a 

Buenos Aires. Les polices provinciales disposent de peu de moyens - des effectifs fédéraux sont 

couramment appelés à la m u s s e  en cas démeute -, exception fàite de la province de Buenos Aires, 

où le pouvoir policier a été préservé de la resîructuration du secteur public3. Parmi les organisations 

spécialisées qui travaillent aux &tés de la PFA et des polices provinciales, on trouve la Préfecture 

navale, à laquelie incombe la surveillance de la navigation maritime et fluviale, et la Gendarmerie 

nationale, une police f?ontaIière de terre. 

'- Les oorps & poiice fédaara -est UadiWmrOancia da rrar9stàes de l'Intérieur ou de h Daense- Le présdent 
Meaem a voulu procéder à une restnichrration généraIe de I'a9paraI policier. Il a créé, en 1994, le Sectérariat de la sécurité 
pubtique, relié directement a l'artartif: Les régstarioes &ant trop mdmaueq le noweau secrhÛe a àÛ se conterder de 
queiques missions sporadiques et sans grande ~~. C'est haiement le niaiistére de I'Iraérieur qui a été chargé de 
contrôler tous les semices de potice fëdéraux 
'-Il est à nota qu'INTERPOL Buenos Aires a ses bureew ciam un des b i h m t s  appartenant a la Surintendance des 
drogues dangereuses de la PFA Les raisons de choix ne sont que trop évidentes : la g u m  contre Ia drogue est devaaie la 
tâche policière qui danande le p h  de contacts avec les o q p b e s  répress& ixrternatjonam 
'- Pour un bilan des effectif3 dont disposent les différents corps de police. voir Noticius, 10-8-%, pp. 1 0 6  107. 



Bien que les corps de police aient été créés a différents moments, ils ont tous un même 

instrument normatif à respecter, le Code national de procédure en matière pénale, révisé pour la 

dernière fois en 1992 (D'Albom 1994). Les législateurs y om défini, de manière générale, la nature 

des comportements criminels, ainsi que les démarches à suivre pour établir un verdict de culpabilité. 

Les services de police, en tant que collaborateurs du système pénal, doivent respecter ces normes de 

procédure, notamment celles qui prévoient les pouvoirs nécessaires à la conduite des enquêtes 

criminelles, à l'arrestation et à la garde à vue des suspects. Ii s'agit, comme dans le cas de toutes les 

autres étapes du processus de justice pénale, d'assurer et les droits des accusés et i'obligation des 

autorités de répondre de leurs décisions. 

Mais l'action policière n'est pas seulement guidée par le Code national de procédure en 

matière pénale. Plusieurs règlements contournent les dispositions p&ues par les Iégislateurs. La loi- 

cadre de la PFA en constitue le premier exemple. Son article 7 établit que le gardien de la paix a 

toutes les attributions d m  juge national jusqdà l'ouverture de i'information judiciaire'. Cette 

autonomie, même si eiie est €on brève, M i e  de quelle manière les policiers s'attribuent des 

prérogatives propres aux magiseats, notamment celles d'entamer une procédure judiciaire ou 

d'ordonner la détention préventive d m  Npea (cf. D' Aibora, 1987, I, 10 1). 

L'indépemhnce des institutions policières face aux tribunaux est assurée dime manière 

encore plus concrète par I'existence des es« édits de police )) promulgués par la police elle-même. Les 

contrevenants à ces ordonnances sont jugés par un chef de police, et peuvent être condamnés a un 

'- En 1997. les autorités de la PFA ont réussi convaincre la Cour suprême de rendre une ordonnance (acorrhrh) 
selon laquelle Ies policiers pouvaient enquêter sur la vie privée d'un suspect saas aucun contrôle judiciaire. Face au 
scandale suscite par la légalisation d'une telle procedure, la Cour suprême est revenue sur ses pas et a revemi sa 



emprisonnement rnaximum de 30 jours ou  a payer une amende compensatoire. C'est ainsi que 

l'équilibre des pouvoirs propres à une kpublique est brisé : la sanaion, i'admuustration et l'exécution 

de la loi dépendent dune même instance gouvernementale, subordonnée au pouvoir exécutif. Cette 

prééminence du système policier par rapport a la justice a été Iegitimée discrètement en 1956, 

lorsque la dictature militaire alors au powou a entériné les édits émanant de la PFA. En échange, la 

police a renoncé à la faculté de promulguer de nouveaux édits. Elle a produit, en mèrne temps. un 

code de procédure particulier, ayant pour but de rendre moins ahitraire l'application des édits 

récemment homologués. Le gouvernement démocratique qui a suivi a ratifié toutes ces nouvelles 

mesures reglementaires (Benitez, 1986 ; Gentili, 1995 ; Maroni, 1986a). Malgré les grandes 

discussions doctrinales, les projets de réforme et la répétition des scandales dus aux peines imposées 

par le chef de police, les édits sont toujours en vigueur1. On verra, plus tard, que les édits jouent un 

rôle de premier ordre dans l'identification et la répression des consommateurs de drogues illicites. 

À un échelon encore moins éIevé, on trouve des règies adoptées par la police, qui n'ont pas a 

être approuvées par un organisme supérieur. Ce sont des ODI - abréviation d'ordre du jour interne, en 

espagnol - et des mémorandums semis, qui se superposent égaiement aux principes généraux de 

procédure. Ces règlements, de nature administrative, envahissent Unperceptiblement le système 

juridique, même s'ils ont été déclarés inconstihaionnels par les tn%unaux a maintes reprises. Parmi 

ces instruments extralégaux, on peut citer le MhorCUtdm 40, qui autorise la PFA à arrêter des 

mineurs en toutes circonstances et à ne pas aviser le juge de leur mise sous girde2. Dans le cas des 

prope détisioa, ce qui constitue un geste inoui de sa part (voir P e m  12, 2-7-97 et jours suivants). 
'- À propos des demiers projets d'abrogation des édits de la PFA, le lecteur se référera aîiiemem a P @ m  12. 15-9- 
96, p. 6 ; 25-9-%, pp. 12- 13, ainsi qu'a l'éditoriai de La Naci& du 1 1-9-96. 
'- Une vasion non officielle Q Ménnwcolritmr 40 a été pubiiée par C h h  dans son édition du 2-2-95, p. 34. Ce 
mémorandum a été utilisé par la dét';énse du commissaire Eqxisito pour justifier l'amstation arbibaire du mineur Walter 
Bulacio, mon d'une hémorragie cédmde aprés avoir passi deux jours e&mé dans un poste de police, & il a reçu un coup 
de matraque sur la tèâe. Pair une ckxiption des f%tq voire Clinin, 1 û- 12-94, p. 45 ; P&m 12,27494, p. 1 5.  L'm 



provinces, les codes en matière correctionnelle et la prégnance des pratiques autoritaires donnent aux 

policiers des pouvoirs similaires'. 

2- Violence, corruption. impunité 

Les données sur I'encadrement légal et extralégal du système policier suffiraient a éclairer le 

lecteur si llustoire du pays n'était pas ce qu'elle est C'est pourquoi, dans le but d'expliquer le type de 

rapport qui existe entre la police et la société civile, il faut se référer à trois phénomènes historiques 

caractérisant l'action policière des Wigt dernières années : la complicité avec le terrorisme dstat, 

l'instauration de systèmes parallèles et illicites de protection » e t  enfin, l'impunité consentie par les 

élus et les autorités judiciaires aux policiers. 

Sous les gouvernements militaires? des officiers de l'armée duigeaient traditionnellement les 

corps de police. On s'assurait ainsi de leur obéissance (Rico, 1978). Cette relation de subordination 

est devenue plus marquée lors & la demière dictature ditain: (19764983). Les institutions 

policières ont alors joué un rôle clé dans l'exercice quotidien du pouvoir dictatorial. Elles 

contribuaient au signalement des G gauchistes n, fermaient les yeux devant i'action des commandos 

paramilitaires et faisaieut la mode aux parents des disparus. Entre-temps, les biens et les enfants des 

victimes du terrorisme dstat étaient répartis parmi les militaires et les policiers haut gradés. Mais 

qui a eu lieu au mois d'avril 1991, est encore entre les mains de lajustice, aite à & aombreuses vicissiaides (cf. Chri), 2 6  
4-97 ; Pagina 12,227-5-95. p. 12 ; 2-2-95, p. 1 1 ; 9-1 0-94, p. 18). Enimtemps, Waiter Bulacio est devenu le symbole de la 
rkkmce contre la violence et les  razzias policières (cf PCi;gmrt 12, 16-9-95, p. 1 O ; 29-7-95, p. 12 ; 27494, p. 15). 
'- Dans piusiairs provinces, la srniafion est particulièrement inquKtarae en a qui conoane la di<amon d a  nimairr qui 
do* purger des peines de prison dans les postes de police. Cette pratique est aussi répandue qu'inégale. Ce sont des 
tragédies UMaiSanblables qui révé1ent la conditions de détention au grand public (P&rna. 12.4- 10-95. p. 14 ; 5-7-95, pp. 



l'entente entre les deux institutions est plus profonde, car c'est dans les rangs de la police que les 

autorités militaires ont recruté une bonne p m e  du personnel chargé des escamps de concentrazion - 
gardiens, tortionnaires, médecins, etc. La vague de confessions des anciens bourreaux - déclenchée 

en 1994 par le témoignagechoc de deux capitaines de la marine devant une commission du Sénat - a 

dévoilé au p d  public le wté le plus sordide de la dictature : la gestion réfléchie des centres 

clandestins de détention, la banalisation de la so* et I'impunité des responsables. Le coup était 

dur : cette fois, ce n'étaient pis les victimes qui dénonçaient les sévices, mais les bourreaux eux- 

mêmes qui en parlaient Les forces armées ont alors fait un mea d p a  tardif, profitant des lois qui les 

protègent de toute action en justice concemm les violations des droits de l'homme commises 

pendant le gouvernement de facto. Les institutions policières n'ont pas suivi et, qui plus est, elles 

continuent à protéger leurs membres accusés d'avoir volé les enfants des disparus, l'un des seuls 

crimes exclus des lois d'amnistie et du pardon présidentiel'. 

Ces liens de la police avec le tenorisme d*tat sont plus anciens qu'on ne le suppose : ce sont 

aussi des policiers qui constituaient les cetluies années de l'Alliance anticommuniste argentine, dite 

le Triple A'. Cette o@tion fonctionnait au début des années 1970 sous la direction du ministre 

du Bien-être mial, José L@ez Ekga, et du chef de la P F 4  le commissaire Albert0 Viliar. Leur 

spécialité était la penécution et i'assassht des intellectuels accusés ci' « outrage à la nation N, activité 

16-17 ; 1-7-95, p. 13). Pour une description phis d W œ  du maraliF aperCDILII' des polices provindes a p k  la transition 
démocrarique, voir Rosenzvsig et Ibo,  1993. 
'- Mariano Begeq médecin de la p o k  & Buaiw Aireg responsable de ltadoption iktudule~~~ie des enfânts nCs sous sa 
supavi9on dans cies camp de concentdon, a toujours bénéficié de Pappui & ses a camarades d'armes ». A œ propos 
voir P e n  12, 1612-95, pp. 4-5 ; 12-10-95, pp. 4-5 ; 27-9-95, p. 4 ; 23695 ,  pp. 4-5 ; 21-6-95, pp. 1-3 ; 17-6-95, pp. 1- 
3. ün cas @pst est dui  du a m m k k  Miara, p a ~  ado~iadesjumana E k g g m b ~ o l ~  dors qu'il co<maissait 
le desein réservé a leurs parads. Pour une version rnctmuk de cette page sombre de l'histoire argeritine, voir le 6Lm 
N L'histoire o E d e  N du réalisateur Agustin Rienzo. 
'- Les antéadaas crirnmdr des agents de k paix mernbres mi Th@ A figumt ai daail dws D a r d m  (1995) a Vau 
( 1 994). 



qui a contribué à créer le climat de terreur précedant ie coup d9tat de 1976. Vingt ans après sa mort, 

sumenue en 1974 suite a un attentat à la bombe, Villar a été proposé comme exemple I suivre par le 

président ~ e n e r n  ' . L'am& d'après, c'était au tour dEmilio Massera. ancien chef de la junte militaire, 

de fire l'éloge publique de l'ancien cornmissair$. 

Ce retour de la violence policière ne se limite pas a quelques discours exaltés. Après 

l'avènement de la démocratie, des policiers plus ou moins liés à l'appareil répressif monté par les 

forces armées se sont recyclés dans le crime organisé. ils ont profité de leur expérience passée pour 

organiser des commandos de ravisseurs ou de voleurs. La dernière manifestation de ce penchant de 

la police pour l'illégalité et les délires d'extrême-droite est la probable implication d'un groupe 

d'agents dans l'affaire de l'attentat à la voiture piégée contre l'Association mutuelle israélo-argentine 

( AMIA), attentat le pl us meurtrier commis en Argentine contre des civils. La police de la province de 

Buenos Aires a protégé les hommes impliqués dans cet acte de terrorisme et a même réussi à infiltrer 

le tribunal chargé de l'enquête3. Les démonstrations inintenompues de cet esprit de corps obligent le 

citoyen a envisager ses rapports avec les services de police sous l'angle de l'arbitraire, de la toute 

puissance et de l'impunité (cf Kordon et al. 1995). 

Un autre phénomène incontournable pour saisir le type de relation établie entre la populaûon 

et le milieu policier est celui des potsde-vin Ce n'est pas une corruption généralisée, mineure et 

'- pagina 12.5-1 1-94, p. 4. 
'- Pcigina 12, 2- 1 1-95, p. 6. 
'- Pour de phis amples déiailg voir Ptighw12. 4-5-97 ; 1 8 % .  pp. 1-3 ; 3-1 1-95, p. 1-3 ; î9-9-95. p. 2 ; 27-9-95, p. 5. Ce 
j o d  a dénoncé et a prowê que la poiice de la province de Buenos Aires avait eniravé I'enquêtejudiciaire. Un dérail n'est 
pas anodin. tes poiiciers soupçonnés d'avoir été les demiers i po&der la voiture qui a explosé devant TAMIA l'ont reçue - 
ai echauge de heurs - d'un mécamcien speeialiste dans le recrJage d'autos volées. Bien sûr. ils nient i'aàstence d'un tef 
commerce avec: le mécanicien et i'acatsent. iui, d'en être seul reqaIlSable. tes policias jusbfient leur tien avec le suspect sur 
ia base des CO& doonés par la DEA. l'agence antidrogue selon Laquefie il fiart entretenir des relations 



chaotique, comme celle qui caractérise le Mexique aux yeux des étrangers. Bien que l'on puisse 

parfois observer ce genre de comption et que la tradition ait consacré la pizza comme a o h d e  », 

le problème se pose a un autre Nveau. celui des arrangements de longue durée conclus sous la table. 

Certains gestes des autorités policières prouvent l'étendue de ce genre de négociations. En 1988, le 

chef de la PFA annonçait aux medias la création d'un système supplémentaire de surveillance ». 

C'était une tentative - qui s'est avérée vaine - de blanchir les a contributions », en argent ou en 

espèces, exigées des commerçants et des voisins par le mmTnissariat de leur quartier (Villar, 1988 : 

36). Avec le temps, ces scrupules se sont effacés. En 1995, face aux remous suscités par la 

découverte dans une voiture volée par un officia dime liste des sommes payées par des magasins à 

une (( maffia policière », Pedro Klodzcyk, chef de la police de la province & Buenos Aires, déclarait 

sans ambages : « Je ne vais pas crier au scandale ..., il est logique que nos effectifs tirent avantage de 

leur situation ; il y a trop de contrôles, il est donc normal que les commerçants collaborent pour ne 

pas être dérangés1 ». En réalité, les contrôles sont exercés à l'endroit des propriétaires qui refusem de 

payer des pots-de-vin Cependant, il n'est pas étonnant que le commissaire Klodzcyk fasse tomber sur 

les victimes la resp0llSabilit.k de leur sort : c'est une f w n  habituelle de procéder en Argentine, 

comme je l'ai signalé plus haut Que Klodzqk ait admis comme un Eut normal l'existence des 

compensations vénales n'est pas non plus surprenimt Cest une démonstration de la difficulté à 

dénoncer les chantages devant un tribunal, donc de l'impuissance de la populmon civile face à la 

police. 

étroites avec les indicateurs. Tout a coup, le mécanicien nlitaa pius leur (( protégé », c1esc-idire un delinquam vicbne à son 
tour d'urie adorsiors mais un (( coüaborateur » de la &ce. Voir Pcignuù 12, 1 - 1 @95, p. 2. 
I - Ces diclarations du commissaue Modayk ont étê rqmduites déranent dans P e n  12,&10195, p. 17. Un résumé 
des fàits et plusieurs autres témoignages figurent dans les éditions du 23-9-95, pp. 14-15, et du 22-9-95, p. 5 .  



Cependant, l'impunité policière a un côté encore plus obscur et inquiétant Je me ré& aux 

abus de pouvoir répétés, allant jusqu'a mettre en danger la vie des individus interpellés. Sur ce plan, 

le milieu policier semble être (( immunisé » : la transition démocratique n'a pas mis fin aux 

exécutions sommaires, à l'usage de la torture et aux détentions arbitraires. Ce sont Cgalement des 

policiers qui ont été impliqués dans les cas des personnes portées disparues après 1983'. Ces 

pratiques, bien siir, n'ont plus lieu dans le cack d'un État orienté vers l'extemiination systématique de 

ses ennemis politiques. fl n'en reste pas moins que la violence policière est loin d'avoir été contrôlée. 

La « police à la gâchette facile n est aujourd'hui une expression courantet. Ce sont les journalistes qui 

ont commencé à l'utiliser après « le rnassxre d'lngeniero Budge », sinvenu en 1987 lorsque des 

policiers en uniforme ont fusillé trois jeunes gens désarmés (Villar, 1988 : 36)'. il faut souligner que 

cette violence a pour cible des hommes jeunes, pawres ou chômeurs, c'est-à-dire le groupe social 

qui, selon les rnédias et l'opinion publique, est responsable de l'insécurité dans les grandes villes 

(CELS, 1995 : 68). Malgré les protestations des organisations des droits de l'homme, nationales ou 

étrangères, les mesures concrètes Msant à contrôler les activités policières, tant au niveau législatif 

que judiciaire, ont été très limitées4. Ce n'est qu'en 1991, après l'assassinat du mineur Walter Bulacio, 

'- L'analyse la pbu accablante des a g h m e n ~  ükgau de h police argaitur cst piMi& année aprà année. par k 
Depanemm d ' h  des États-~nis dam son rapport ptr k ~spea  des droits de lbnnae a PéîWe internationalee Pour les 
Bctraits pertinents de ces rapports, voir P-12.2-2-95, pp. 1-3. En Argentk, ce sont l'Assemblée permanaite pour les 
droits de l'homme (APDH) et le Centre des études légaies es sociaies ( C m )  qui p r d i s e m  des &des sur la violence 
potiuére. 6: CELS, 1995. 1994. On peut aussi se r & k  aux n x k d e s  faites par des jounialistes dès le début de la péride 
démocragque. éditées par C h  & Peces ('lanvier 87 et mai 84) et Ei Parteil0 (mars 88). 
'- En espagnol on dit r b polich &I genr'IIo jkr I».  La rramiaion de cette @on pose pmblàne. car te tame 
a gazilIo w - la pi& qui dans les ames a feu, sert a fàk partir le coup - doit è m  traduit. Iittéralemait, par cc détente N. Or, 
tc la police a La détente W e  » ne veut rien dire et a même un connotation un peu COC~SS~. L'emploi du mot (( percuteur » 
n'est pas une soldon, car le sens de l'expression ne serait pas hmédh. Le vocable (c gàchette » a i'avantage d'appartd a 
rimagerie du Far-Wtst, cni les amies font la ici, ce qui respeae le sens onginai de la tOnnuIennuIe 
3- Pour e, savoir plus sur le procés ouvert contre ks policiers impLiqués, voir C m  15-5-90. p. 22. 
'- il convient i a  de préciser que les protestarions ne se liniitenî pas aux rappons memiorni9 plus haut. L'APDH a insîalie 
une €@ne téléphonique s p i d e  pour assister les gens aux prises avec les hœs de l'ordre. Par ailem, phisieurs 
orgariisations~g~~~tmecit&fàitevaloirIesdroiwdolvi~*Onpeutciter, eiitreautres, PAssociation 

fa -R a irisbhdiornielle (CORREP~), r- sud la répression. r-Q des 
fàdes des pemnnes tuth par h police et les fbrces de t'ordre, et, & la CommWion des parents et des fbdes des 
vi~ninocerrtesdelaviolencepolnciére(COFAVT).Ces~~~l~participeatactiVaaartatord~quiont 



que le délai maximum de garde a vue pour vérification d'identité a été réduit à dix heures (Gentilli, 

1995 : 28-29). L'autre disposition visant à limiter le pouvoir des organismes de sécurité &te du début 

du gouvernement Alfonsin En vertu de cette disposition, les déclarations dm prévenu dans un poste 

de police ne peuvent pas être fournies en prewe a son procés (Schrnïrgeld, 1986 : 1 1 ) .  Mais 

l'administration Menem a déjà envoyé un projet au Congrès pour revenir à l'ancien système, celui de 

la dictature militaire, qui validait les confessions extrajudiciaires1. Par ailleurs, les hommages du 

gouvernement a la police se succèdent En avril 1997, par exemple, le président Menem ne s'est pas 

gêné pour déclarer que la PFA était « la meilleure police au monde' ». 

liaiàkdates~-hoommimoratim~assassinatoud~dispsriboa-aipairpmt*aerc~~uri~récan. h a  
égard, cf. C b k  2 7 4 9 7  ; P e  12, 16-9-95, p. 10 ; 29-7-95, p. 12 ; 2494 ,  p. 15. 
I - Pour uw explication détaillée des changanents proposés, voir P . i 2 , 2 9 - 1 1 - 9 5 .  p. 5 ; 1 1-2-95, p. 5. De toute façorq 
la p i q d e m e  est favorable aw intentions Q powoir e x h t X  Les tri- reçoiwnt ea preuve les déchdons des 
pokers qui disent reprodMe fiddemem la confkion a sporitanée » des prévenus dans les corriniissariats (CELS. 1995). 
'-  opo os recueiiîis par la jounialistes de ~ ~ p p r m f i 2 .  20-4-97. 



Chapitre V. Police et toxicomanie en Argentine 

1 - Dire ta toxicomanie 

L'historique précédent démontre que ce sont des institutions policières ayant un passé bien 

établi qui mettent en oeuvre les politiques de lutte ddrogue .  Ces derni& prennent appui sur une 

concepaon particuliere de la toxicomanie, que la police argentine a élaborée au fil des ans à parûr 

d'un ensemble hétéroclite de sources et de sa propre expérience sur le terrain. Bien que fondé sur des 

notions bien connues d'origine médicale et juridique, le travail de synthèse accompli par les 

spécialistes de la police n'en est pas moins novateur. Pour saisir son caacttére Mique et comprendre 

ses effets sur la définition du phénomène toxicomaniaque, il &ut analyser les manuels sur les 

drogues et les toxicomanes conçus pour imtruk les corps de police. 

Je ne prendrai pas cet ensemble de textes comme une manifestation du savoir policier sur la 

toxicomanie, comme un type de discours dont on peut se limiter à étudier les sources et les 

c o n ~ c t i o n s  logiques. Lw choses dites par les experts de La police seront plutôt analysées dans leur 

dimension pgmahque, ctest4dire en tant qye réflexion sur les actions recommandées ou 

eEectivement entreprises à l'endroit des utilisateurs de drogues illicites. Ce support discursif se 

manifeste de multiples manières. ii apparait dans les justifications données aux médias, dans les 

cours offerts aux agents du contingent, dans les avertissements h t s  aux parents ou aux mar4tres 

décole. 

Ces rationalisations sont doublement contraignantes. Sur un plan très générai, la police 

produt et fait circuler des vérités discursives. La critique de ces vérités est assimilée a un délit 



d'opinion Les policiers parlent alors d'incitation au vice ou d'apologie du crime. comportements qui 

peuvent être punis co~nnement  a la Loi sur les drogues'. Mais, de manière bien plus concrète, ce 

que la police tient pour vrai donne heu à une série d'activités institutionnelles qui démontrent 

inévitablement la pertinence des formulations théoriques. En effet, I'araibution d'attitudes et de 

comportements déterminés aux consommateurs de drogues restreint la sumeillance policière au. 

groupes soupçonnés de les avoir. Les arrestations, ainsi orientées, prouvent le bien fonde des vérités 

énoncées auparavant De plus, l'improbable interpellation des utilisateurs qui ne présentent pes les 

traits considérés typiques des toxicomanes confirme, a contrario sensu, la justesse des mécanismes 

préventifs choisis. Tout cela contriibue à donner à l'univers des usagers de drogues une uniformité - et 

une transparence - qu'il ne possède qu'en théorie. 

il ne suffit donc pas de rester au niveau de ce qui est dit ; il faut egalement examiner dans 

quelle mesure le discours policier sur les drogues sert à constituer un champ stratégique (Foucaulf 

1994 : 123). Plus que d'analyser l'établissement des ba-riéres langagières ou la négation dune 

doctrine dissidente, il s'agit de savoir quelles tactiques, quels hsmments d'intervention directe 

naissent du discours policier sur les toxicomanes. Cela sans oublier que le discours de la police a une 

dimension pratique Unmanente, car il sert à qualifier rapidement les individus interpellés, au moyen 

des codes légaux ou extralégaux; ce qui a pour conséquence de les insérer dans des circuits 

instituîionnels qui dépassent de loin le cadre des organisations policières'. Tout cela démontre que 

les corps policiers ont la capacité d'énoncer ou de retransmettre des vérités, de les diffuser et, en 

'- Pour un exemple, voir P&rw 12, SupIemento N Q  7-3-96, p. 2. 
'- En Arge- seuis les h c e s  de police pewent délivrer des « Attestations de bwae conduite n. dont toute la 
popuiation a besoin pour entamer des démarches 

. .  . 
ou m h e  pour accéder a des emplois dans le çeaeur privé. 

En défirritive, aucun citoyen n'échappe aux cksemem efktués par la poiice : canc qui n'ont jamais été iriterpek sont 
q d ë s  de rnaniére impiide, c1est4-dire par te fait mème de n'avoir pas encore suscité Ifmavention disciplinaire des forces 
de l'ordre. 



particulier, de les appliquer a méme les individus. il n'est donc pas exagéré daffimer que le discours 

de la police est un instrument de pouvoir. 

Pour toutes ces raisons, c'est le découpage des vérités opéré par la police qu'il faut examiner 

en premier lieu Cette analyse permettra, à son tour, de mieux comprendre la logique des opérations 

policières. Mais je ne prétends nullement que i'action découle exclusivement du discours. II est, 

cependant, impossible d'ignorer que les rationalisations donna aux pratiques une orientation plus 

précise et permettent un rajustement permanent, tuit au niveau des pratiques elles-mêmes qu'à celui 

des justifications. Ces discoras seront donc analysés à titre de a condensés H de l'expérience passée et 

des actions prévues pour le futur. 

Les textes à étudier sont d'une nature variable, mais ils ont tous été conçus par, ou pour, les 

institutions policières. Ce sont, en premier lieu, des owrages destinés à la formation des agents ou à 

i'utilisation quotidienne dans les commissariats (Argentine, PFA 1977a, 197% ; Bonifla, 1992 ; 

Escobar. 1992, 1983 ; Fe-, 1979 ; Larrea, 1987). Une deuxième catégorie est celle de fascicules 

et de dépliants préparés pour 6- distribués B la population (Argentine, Police de la province de 

Buenos Aires, 1990, sid ; Police de la povuice de Buenos Aires, Division Nord, 1989). Ces dernien 

ne seront cités qu'en dernier recours, dans le but d'illustrer la simplification e e m e  des vérités 

énoncées dans les ouvrages pédagogiques et techniques. 

Pour commencer, une attention particulière doit êû-e prétée au Manuel de lu toxicomanie à 

k o g e  des policiers. Publié par une commission spéciale de la PFA en 1979, c'est le premier 



ouvrage destiné à faire l'évaluation systématique du rôle des organismes de sécurité relativement a la 

consommation de drogues. il faut rappeler qu'à l'époque la consommation de produits illicites étatt 

presque inexistante au pays - les amphétamines, vendues en pharmacie, s'étaient imposées dès la fin 

des années 1960 et le nombre d'utilisateurs hospitalisés dans les centres de soins ne s'devait qu'a 

1 12 (Cagliotti, 1979 : 30)'. Le nombre de présumés toxicomanes détenus par la police était tout aussi 

bas (cf Argentine, P F q  Surintendance technique, 1973 : 88-91 ; rb., 1972 : &1-87). C'est pourquoi ce 

livre semble d'abord Uaduire les compromis internationaux des autorités policières et du 

gouvernement, qui avaient un faible rapport avec l'usage des drogues en Argentine. On constate ainsi 

que les auteurs du manuel s'attardent à étudier des subsiances aussi inconnues des consommateurs 

argentins que le bétel et le khat, ou d'autres très rarement utilisées, comme le haschisch et la 

morphine. On sait egalement que ce texte a vu le jour dans une conjoncture politique déterminée : 

celle de la dernière dictature militaire, et l'on pourrait prétendre qu'il défend les inté& & la police 

face aux forces armées. Cellesci dirigeaient alors les semices de police et leur avaient 6té certaines 

de leurs fonctions d'ordre et de sécurité. Ce malaise corporatif apparaît clairement a plusieurs 

reprises. Les auteurs réclament une division plus tranchée entre les missions des militaires et celles 

des policiers. Ils afErment que leurs o b j d  sont différents : les forces armées doivent défendre le 

pays de l'ennemi exteme N et les institutions policières de « l'ennemi interne, dont la toxicomanie » 

(Argentine, PFA, 1979 : 30 et 276). De cette f q a ,  par le biais de la toxicomanie, la police retourne 

les poshilats de la d o d e  de la sécurité nationale contre les militaires eux-mêmes. 

Simple adaptatton locale des traités internationaux ou démonstration de i'espnt corporatif il 

n'en reste pas moins que ce manuel est toujours l'ou~age de référence des murs de formaiion 

'- Dans phuiain psages du manuel, les auteurs eux-mânes quoique & rnaniért peu @cite, h bible 
importance de h toxicomanie en Argeritine a la rareté des drogues illicites. Sur œ plan, cf. Aqpûhe, PFA, 1979 : 37. 



professionnelle offerts aux agents, aux maîtres d'école et mème aux étudiants universitaires. De plus, 

la police s'en sert pour expliquer à la presse les effets et les dangers des drogues saisies'. Cette 

persistance dans le temps s'exprime également dans la réitération de ses concepts fondamentaux dans 

les publications spécialisées plus récentes, dans les dépliants distribués par la police lors des activités 

de prévention, ainsi que dans les propos tenus par plusieurs interview&, que je présenterai le 

moment venu 

La préface du manuel policier sur la toxicomanie inclut une série de précautions oratoires de 

première importance, destinées à établir l'objectivité et le pragmatisme de la démarche employée. 

Les auteurs soulignent que c'est un ouvrage didactique, conçu dans le but dinstnure les policiers, de 

leur apprendre les {î notions stratégiques essentielles )) de la lutte « anti-toxicornanogène N (ib. : 8). 

On y insiste également sur le fait que la toxicomanie est un (( phénomène », et, qu'en tant que tel, 

elle (( a-t », mdépendament de l'action policière (zb.). La toxicomanie n'est donc qu'une 

incitation, un défi que les corps de police se doivent de relever. Les experts de la PFA peuvent ainsi 

affirmer que la relation entre police et drogue en est une de pure extériorité. Ils avertissent également 

l'agent en formation que le secret de-la toxicomanie n'est pas dans les substances toxiques C'est 

pourquoi le savoir stratégique visant à son élimination doit se concentrer sur (( l'homme », 

notamment sur les hommes capables d'atteindre la condition des amibes (ib. : 9) ». Demière mise 

en garde, la toxicomanie est a une entité bio-psycha-sociale n, dont l'étiologie est composée chme 

multiplicité de causes, enracinées pour la plupart dans l'éctatexnent de la f d e  et daris le 

dérègiement subsequent de la vie privée2. Par conséquent, si la police vise ê eIuniner les méfaits de 

- -- - - 

'- Cf P&m 12, 28-9-93, p. 15 ; El Cmuaq 161  1-92. pp. 12-13 (propos t e w  par Poffida Marta Grqpriih) ; C e r h  
Peces, & 19û4, pp. 6-8 (reportage au comniissaire Mércdizaba). 

*- Quinze ans après la publicarion de a manid de la PF& Naida de Luca, direcsice naîionak a la rrhabilitaton, 
cette formule pour définir la toximmanie. Lors de I'erarevue qu'die m'a accordée, Mme. De Luca a5mait : la 



la toxicomanie, elle dwra d'abord restaurer « l'harmonie intime des individus (ib.) ». Cme 

proposition de la PFA ne doit pas sembler exagérée : j'ai démontré dans l'introduction de cette 

section que la police, avant d'être un dispositif institutionnel, a été un projet d'ajustement des 

conduites intimes a des standards de moralité et de salubrité historiquement définis. 

Cette volonté de contrôler les comportements privés appar;u4t de manière transparente dans le 

texte en question La PFA rappelle que sa fonction est de lutter contre tour les dangers qui menacent 

l'ordre public, c'est-àdire de promouvoir a la sécurité, la salubrité, la moralité et le fonctionnement 

de i'éconornie (fb. : 233) ». Défini de la sorte, i'ordre public est menacé par de nombreuses conduites 

intimes. D'OU le fait que les institutions policières aient « pour point de repère l'individu et la dignité 

de la personne humaine (ib. : 234) ' ». L'intimité devient ainsi un souci pour la police et un ensemble 

de prescriptions bien réglées pour les particuliers. Les policiers doivent s'assurer qu'aucune action 

privée ne viole (( l'équilibre en- la vie individuelle et sociale (ib. : 259) 1). Les citoyens, quant à eux, 

doivent se plier aux impératifs chme dignité qui leur est prescrite d'en haut et supervisée den bas 

Selon les experts de la police, la consommation de drogues est un exemple parfa~t des actions 

uidMduelles qui portent atteinte à la société toute entière, à tel point qu'elle n'épargne même pas les 

utilisateurs. Cela jushfïe amplement l'intervention policière : 



(( La drogue est un attentat contre la personne humaine. Elle détourne 
I'indkidu de son destin vital et l'éloigne de sa communauté [. . .] La police n'agit pas 
sur le libre arbitre, mais sur tout ce qui peut objectivement entraver la liberté, comme 
la drogue. Que ce soient de simples avertissements, des surveillances, des enquêtes, 
ou, s'il le faut, des actions plus coercitives, nos opérations se font toujours au nom du 
bien commun La police ne s'intéresse guère aux opinions en jeu a l e  s'intéresse aux 
individus qui, par libre chou ou par ignorance, conditioment ou déterminent leur 
autodestruction, qui est celle de la dignité humaine (ib. : 236-2373 ». 

Suivant cet ordre d'idées, il est clair que l'action policière, loin d'être liberiicide, passe pour 

défendre la liberté individuelle. Dans le cas des toxicomanes, l'intervention de la police est légitimée 

par le fat que la consommation de drogues anéantit - toujours selon la PFA - la volonté des sujets, 

leur possibilité de choisir librement Cepencian& la PFA constate que les choses sont bien plus 

compliquées, qu'il se peut que certains individus, de manière déliwré ou naïve, décident de renoncer 

à leur dignité personnelle. Mais pour suivre le raisonnement il tàut savoir que b subjectivité dont 

parle la police est bien pamculière : elle n'est l i i  (et digne) qu'en respectant les impératifs de 

i'ordre établi ' . 

Pour démontrer qu'il est urgent de défendre la dignité humaine de la menace que constitue la 

toxicomanie, le manuel de la PFA n'hésite pas à mettre en question la jurisprudence en vigueur sur 

rusage personnel de la drogue ou à faire appel à des arguments érudits. Dans ce ba les auteurs font 

un historique des drogues toxicomanogénes, ciont je ne retiendrai que les afhnaîïons faites sur la 

nature des consommateurs et sur les effetr des drogues interdites2. Premier trait marquant : 

l'universalité du phénomène. Les auteurs trouvent que des individus apparienant à toutes les classes 

'- Ce type de paradoxe est anmnm à toutes les docarna qui difendem à la fois le h i r e  ditrc et un principe irrébuaile 
aux existences individudes. Dans œ sem, le fibhhm n'a pas errcore pu trouver d'auae soiution a la défkme de lCindMdu 
que de le soumettre au type & disc#rte k g é  par ie cnadé. 
'- Sur a dM. les erreurs aim flagrarites. Cf Escohoiada. 1995. 1992. 



sociales abwnt des drogues. Cet abus constitue une (( peste )) a w i  vieille que l'humanité (rb. : 13). 

Cette certitude initiale disparait peu à peu, on le verra, et le projecteur sera braqué exclusivement sur 

la jeunesse. Par ailleurs. les drogues sont définies selon l'usage que Ibn en fait, plutôt que selon [eu= 

caractéristiques chimiques. Ce sont - affirme-t-on - des médicaments précieux, « détournés » par des 

individus qui décident librement de leur utilisation. Le but de ces consommateurs est de Fuir la réalité 

angoissante de nos jours, ce pourquoi ils cherchent des drogues leur permettant d'avoir M des rêves 

hallucinants, une vigueur dénaturée et une tranquillité artificielle (ib.) ». Non contrôlés par les 

hommes de science, les N stupéfiants >) déclenchent chez l'individu Ie besoin inésistible de continuer 

a en consommer. Ils deviennent alors (( des chaines avilissantes, l'une des tares de la société ( rb. : 

14) ». 

Malgré l'ancienneté de l'abus de drogues énoncée auparavant, les auteurs identifient un fait 

historique récent comme étant à la racine de la toxicomanie : les processus dits (( de changement ou 

d'adultération (ib. : 25) H. Par là, les auteurs désignent de façon aèç générale la mise en question des 

institutions et des rapports d'autorité survenue pendant les années 1960. t'l est important de 

comprendre cette l'explication. Elle démontre que les policiers perçoivent les problèmes à résoudre 

comme une conséquence du déreglement de la vie privée. 

Parmi les changements qui  sont à la source de la toxicomanie, l'accent sera mis sur les 

mutations subies par la famille. C'est ainsi que la famille contemporaine est comparée à la famille 

traditionnelle », telle qu'elle aurait existé en Argentine pendant les années 1920 et 1930. À cette 

époque, l'autorité du pére était indiscutable, la mère était un exemple (( d'affection et de pureté », la 

parenté restait proche et se montrait solidaire. Mais, surtout, le fantôme du divorce ne hantait 

aucunement la famille, maigré les incartades éventuelles du père (ib. : 27). Tout cela a été bousculé. 



L'épouse travaille. ce qui oblige les enfants à grandir dans des garderies et ternit l'autorité du père, 

qui etatait autrefois le soutien &onornique exclusif du foyer. Maintenant, les parents ne sont plus des 

modèles. Ils demandent mème à leurs enfants des conseils pour être à la mode (th : 28). Ce n'est pas 

ktotonnant - concluent les auteurs - que les jeunes n'aient pour modèle à suivre que celui de lem pairs. 

C'est donc la jeunesse qui est la principale victime des N processus d'adultération N : elle est laissée à 

la dérive a un étape critique de la vie. Ce raisonnement justifie le privilège donné à l'intervention 

policière auprès des jeunes. Suite à toutes ces défaillances familiales, il est clair que la jeunesse doit 

etfe 

« ... surveillée par la police de manière préventive. il faut que la police aide 
les jeunes dans le besoin, qui errent dans la rue ou dans un autre endroit public. Elle 
doit agir auprès des groupes de jeunes. Elle doit être en contact avec les familles, les 
patrons et les autorités éducatives Elle doit contrôler les lieux de divertissement. 
Tout cela est essentiel a la prévention de la toxicomanie et de la délinquance juvénile 
(ib. : 29) ». 

La situation est d'autant plus grave que les jeunes possèdent une vision déformée N des 

changements sociaw ce qui les conduit à vouloir la destruction de la société et sa substitution par 

une structure sociale « plus ou moins utopique (ib. ) ». Face à la crise des valeurs traditionnelles, la 

police doit faire valoir son m d a t  Aucune autre institution - remarque la PFA - ne saurait la 

remplacer. Les centres de soins visent les individus et leurs problèmes particuliers avec les drogues. 

Seules les forces policières s'occupent de la toxicomanie d'un point de vue global, c'est-à-dire de la 

toxicomanie en tant que menace pour toute la sociétd. Le danger Ment du fàit que la jeunesse 

toxicomane approfondit le chaos moral qui l'a engendrée (ib. : 30). D'où il sort également que le 

jeune toxicomane ressemble au subversif : tous deux portent atteinte au potentiel humain et à 



l'identité culturelle du pays. La conclusion n e  pouvait &re plus dramatique. Avec l'existence des 

toxicomanes, affirment les experts de la police, « l'âme de la nation elle-mème est blessée (h : 3 I ) ». 

Pour éklter la désintégration du pays, il faut attaquer le mal a la racine. Le chaos moral étant 

un produit de la rapidité des changements sociaux et de l'effondrement des normes de la vie 

« civilisée », la matége policière - disent les auteurs - sera positive, tendant à corriger plutôt qu'à 

réprimer. La répression a une composante statique qui empêche d'aîîeindre les causes fort 

dynamiques des comportements à enrayer. Dans le but de s'adapter aux changements et d'agir en 

conséquence, les institutions policières devront engager des professionnels pour 

« ... analyser, étudier et juger les faits, pour prévenir les maux qui mettent en 
danger le fùtur de la jeunesse, ainsi que la santé mentale et morale de toute la 
population (h : 26,246-252)' ». 

L'applicaîion de ces connaissances - sous forme de surveillances ponctuelles, 

d'avertissements et de campagnes préventives -, différente de la coercition, permettra aux policiers de 

gagner la confiance de la communauté, à laquelle ils démontreront que la lutte contre la drogue est 

un -ce rendu à tous2. La collaboration communautaire est jugée fondamentale, car la nature des 

problèmes modernes, leur racine culhirelle, les rend G aussi subtils que temfiants n : la distinction du 

délinquant et du nondélinguant tend à s'effacer, i'infiltration peut être massive et invisible. 

'- Ces postes orn été efkdvemart cré& et les professiods engagés xnt voués aux tàches mes dans le manuel, c'est- 
idin a Pmdyse des do& pennemm de dépasser les chtades raicomres, tout comme a faire la publicité des actions 
policières ami- En témoigneat les entrwues réalisées à Wienos Aires auprès & psychologues et d'assiçtames 
sociaIes anployés par la PFA (Süvia Dacal, Monica Varhi et Gunaw Juilier). Voir aussi Manassao. 1992 ?. 
'- Pour la PFA, il s'agit toujours d'une action p r é m a k ,  mîme à i'aimoit des toxicomanes. LM &position à collaborer 
avec les forces de Po& est a assura. Les traerpeifes doivent donner des ird0rniations sur le niilieu de la drogue pennenant 
&adapter les stratees de prévention (ArgeHtme, PFA, 1979 : 237). C d d  auront pour objectif de ddàke les grwpes de 
toxico- d'assurer leur mhment et de survder Ies mwaises mtamxst fa sous-aitture hippie (ib. : 275). 



impossible d'arrêter une fois engagée (ib. : 3 1). Par ailleurs, ce sont toutes des camcténsriques 

communes à la toxicomanie et au terrorisme, ce qui explique - selon la PFA - le choix dune 

approche préventive similaire pour combattre les deux phénomènes (ib. : 144). 

Cependant, pour convaincre le public, il faut un argument plus direct, dont le sens soit 

immédiat. À ce propos, les experts de la police insisteront sur le fdit que les trafiquants existent parce 

qu'il y a une jemesse (( délinquante 1) qui achète les produits interdits. k phenoomèw conhaire, c'est- 

àdke que les Mqmts incitent les jeunes à en consommer, est consi&& comme improbable (ib. : 

35). Et il faudra aussi souligner, a l'intention de la popdatio~ que c'est un fait (( scientifiquement 

prouvé » que les jeunes sont immatures, qu'ils cherchent à se dérober a leurs obligations et à éviter le 

(( strw nomial )) de la vie quotidienne (zb. : 247). Ils sont donc tous naturellement enclins à la 

consornmatjon de drogues qui permettent & s'évader, de s'émanciper du réel. Par conséquent, la 

seule solution possible est d e  dune surveillance généralisée, visant à débusquer le moindre geste 

indiquant une prédisposition à la toxicomanie. 

La pkvention policière est égaiement justifiée par la nécessité d'arrêter toute consommation 

avant même qu'elle ne débute, car le passage de l'usage de drogue à la dépendance est jugée 

(( irréversible (ib. : 37) ». En outre, la dépendance, même celle qui est de natlire psychique, (( suffit 

pour que le toxicomane fasse n'importe quoi (ib. 133) N afin de se procurer des drogues. Le danger 

pour la sécurité et les biens d'autrui est manifeste. Ces conclusions, empruntées à des documents 

f e s  par des organismes intematonaux - cités toujours de manière imprécise - sont accompagnées 

d'une affimiaton qui limite leur portée. Certains sujets - assurent les experts de la PFA - ont une 

capamté moins développée de résister à la tentation N, ce qui veut dire que hexorable évolution 

vers la toxicomanie ne se développe que dans certains cas. Bien sûr, ce sont encore les jeunes qui 



sont si@& comme étant les plus vulnérables, surtout les hommes jeunes, et p- e~ (( les 

névrotiques et les individus dotés dune faible santé mentale (lb. : 50) ». 

Ce premier tri, selon les auteurs, évite de perdre du temps, de gaspiller des ressources et de 

mal choisir les cibles de l'action policière. Une autre erreur à éviter est celle d ' d e r  les médecins 

toxicomanes (( qui existent en grande quantité (ib. : 53 )  ». Plusieurs raisons justifient cette décision : 

ce ne ma pas des trafiquants, ils contrôlent leur cuo~~mmation, ne perdent nullement lem habfietés 

et ne transmettent leur mal à personne, méme pas à lem épouses (ib.). Chez les médecins, la 

toxicomanie ne suppose donc pas un comportement a-ur ou un danger social (ib. : 234), 

deux méfaits qui justifient Fintervention policière auprés des jeunes'. 

Comment définir ce comportement des jeunes, que l'on qualifie de maladie sans qu'il soit 

pour autant povoqué par un agent pathologique, tel qu'un virus ou une bactérie ? La leur, trancheront 

les experts de la PFA, est une maladie de l'esprit, Cest leur volonté qui est atteinte : le toxicomane est 

incapable de s'abstenir ou de changer. Le vieux dicton s'applique à la perfection Utilisateur une 

fois, toxicomane pour toujours (ib. : 55)  ». Les toxicomanes ne peuvent pas changer parce qu'ils (( se 

sont mariés avec la drogue (ib. : 134) », parce que la drogue « est devenue pour eux un besoin 

physique au même titre que i'oxy*, dont la suppression entraîne la mort (ib. : 133, 144) », ou bien 

parce qu'ils ont peur (4 du maque et se prémunissent de clrogues (ib. : 144) N. En définitive, il est 

(( plus h i l e  de miter un cancer que de récupérer un toico- (h : 134) ». 

' - ~ i * s m é d e a r i s u n t l a ~ à p c u ~ ~ f a m u n ~ c o d k & r m o g ~ a r n ~ g c m i a + c d a œ ' # m b ~ e p a r ~ k ~  
des autres pays. brsque les auteum du d deaiverit ks de dif&e&s çubstaaoes i l k h s +  iIs sont 
f o r c é s ~ a v o i r r r c o r a s à l a h ~ ~ e t ~ e n t q u ' E l y a b i e n d e s ~ ~ c o ~ ~ ~ ~ ~ d e h & ~ » o u d e s  
(c toxicoc118ues OCC8SiOILnejS », clkabas des a toxhnmes vérrtsbks 

. . (Argdne, PF& 1979 : llOII19)». Ils dEnnent 
&ne que certairis idvidus soat capaks d'- jusqu'à trouva la dose ophale, ceile qui leur k y t  de merier 

une vie u normale ». 



Si la toxicomanie est incurable, c'est clair que les toxicomanes chercheront des drogues 

malgré toutes les punitions, au prix de leur vie et de la sécurité d'autrui (ib. : 54)- Leur seul espoir est 

de trouver, moyennant un traitement adéquat, une compulsion alternative- (( la plupan du temps 

centrée sur Dieu (ib. : 55)  ». Si cette conversion spirituelle n'a pas lieu, le toxicomane « meurt, 

déménage, ou m h t  a reste sur place, comme un adulte qui a plus ou moins raté sa vie (rh. : 136) »- 

La description des consommateurs de marijuana sen à résumer toutes les affirmations faites 

au préalable (ib. : 92-93). Ce sont effectivement des hom~es jeunes qui en font usage - les femmes 

ne s'y initient que pour imiter leurs compagnons. Les effets se font sentir au niveau de leurs 

conduites, considérées toutes comme négatives : hédonisme, libertinage, athéisme, irresponsabilité. 

Cependant, le plus significatif, c'est la tournure que prend cette description D'abord, ce sont les 

adeptes de la marijuana qui y sont décrits, mais, pour finir, les auteurs affirment que (( ... les fumeurs 

de marijuana se trouvent parmi les jeunes qui souffrent de troubles du comportement (ïb. 94) ». Les 

amtudes décrites jouent donc un double rôle. Elles sont aussi bien des conséquences que des causes 

de l'usage de marijuana Dés Ion, la police est en mesure d'attrÏbuer une condition décadente a tous 

les utilisateurs et de rendre suspect le moindre derègiement des jeunes. 

Ce manuel de la PFA est d'autant plus intéressant qu'il est traversé de quelques inquiétudes 

théoriques. Cependant, le plus significatif n'est pas l'énonciation de ceriairis doutes, mais la manière 

de les écarter. Tout d'sabord, les auteurs s'appliquent à répondre aux objections fornulées par des 

sociologues américains et britanniques concernant I'influence des institutions sur la création et la 

perpétuation du rôle social » de toxicomanes. Les experts de la PFA recoMaissent que la police 



doit éviter de (( produire des contrevenants chroniques )) en arrêtant et en relâchant toujours les 

mèrnes toxicomanes. Pour ce faire, il suffira de les (( orienter D vers le réseau de la santé (ib. : 51). 

Les auteurs admettent également qu'il existe des réactions sociales (( qui contribuent a fixer le 

roxicomane a son vice (rh. : 57) )), dont le rejet familial, la réprobahon communautaire et l'obligation 

de se reco-tre comme fou )) dans les centres de soins. 

Cette mise en garde - qui menerait éventuellement à une critique des institutions policières - 
est vite disqualifiée, comme si les auteurs eux-mêmes ne l'avait pas endossée dans les pages 

précédentes. Ainsi, faisant preuve d'une certaine schuophrénie, ils affimieront, quelques pages plus 

tard, qu'il est faux de croire, à I'instar d'Edwin Schur, que la tolérance envers les consommateurs et la 

légalisation des drogues arrêteraient les dommages causés à la société (vols, agressions, transmission 

de maladies, etc.). L'argument avancé est fort révélateur. Il sert a discréditer la connaissance 

scientifique des phénomènes sociaux. susceptible d'entamer des @jugés bien ancrés, sur lesquels 

repose la légitimité de l'action policière: 

(( il est évident que in vérité des observations de Schur dépend de nos valeurs 
en matière de moeurs. de morditéptrblique [...]. Ne rien faire f e  à la toxicomanie, 
la prostitution et l'homosexualité. Tolérer tous les vices comme moyen de les 
supprimer. Voilà une méthodologie novatrice et insolite. Mais l'institutionnalisation 
du mai ne constitue pas, de toute évidence, la meilleure façon de le faire disparat'tre 
de la communauté. Cest bien que la recherche sociologique soit neutre et ne prenne 
appui que sur les grands nombres. Cependant, les statistiques, vraies en générai, sont 
faussa dam des cas particuliers. Ceux qui pement comme Schur auraient une vision 
différente des choses s'ils avaient chez eux un tils toxicomane ou une fille prostituée. 
Cest facile de laisser soufFrir un inconnu. [...] Nous devons rejeter une telle manière 
de penser si nous ne voulons pas voir, dans b futrn immédiaî, des jeunes aux bras 
sanglants, titubant parmi la foule, indifférents er compromettant I'avenir de la patne 
(ib, : 137438, l'insistance est de moi) ». 



Toute approche différente de la prohiiition est ainsi rejetée au moyen d'arguments émotifs et 

d'un patriotisme tenu pour inattaquable. Mais il est pertinent de noter qu'il y a égaiement dans ce 

manuel de la PFA un certain malaise concemant la punition legale des toxicomanes, même si c'est 

une solution qui semble s'imposer d'elle-même. Dune part, il est évident pour la police - comme on 

l'a vu plus haut - que les consommateurs de drogues sont des malades et plus exactement des 

malades dont la volonté est affectée : ils sont atîeints dune faiblesse insumiontabie et toujours accrue 

face aux substances toxiques, ce qui les amènent à commettre des délits pour se payer leur dose 

quotidienne . a s ,  d'autre part il est impossible de condamner les fkutes d'un toxicomane : ses actes 

ne sont pas délibérés, la drogue a anéanti son libre arbitre. Suivant cette logique, on peut reprocher 

aux toxicomanes de s'Sm laissés enchaîner n par les drogues toxicomanogenes, mais non pas les 

actes postérieurs a ce moment fddique (ib. : 145). 

Que doit donc faire la police fice à un tel dilemme ? Les officiers de la PFA énoncent trois 

réponses possibles et complémenfaires. D'abord, la médecine légale a prouvé que les toxicoma~es ne 

sont pas tout à fait irresponsables devant la loi, comme c'est le cas des psychotiques ; de plus, ce 

n'est ps leur maladie qui est pmie, mais les conduites qui en dérivent (ib. : 145-147, 246). 

Deuxièmement, si les toxicomanes ne sont pas débusqués et punis, les trafiquants peuvent feindre 

une htoxication pour échapper à la loi (ib : 184)'. Enfin, la police ne doit jamais renoncer (( à 

prévenir un degré pareil de décadence humaifle, aimi que sa &ion, a plus forte raison si l'espoir 

même de la nafion est en jeu [i-e. la jeunesse] (ib. 236). » 

Sur ce pl- la commission de spécialistes de la PFA considère même opportun de rappeler 

aux jurkks que la défense de la collsomrnation de drogues, fondée sur la protection constitutionnelle 



des droits de l'individu, n'est pas recevable : la toxicomanie affecte la santé mentale de la jeunesse, 

« ce bien juridique que les droits individuels n'ont pas a léser? car le bien<- social et la sécurité 

nationale en dépendent (ib. : 238239) ». 

En définitive, selon les experts de la PFA la prévention policière de la toxicomanie assure, 

sur un plan général, la sauvegarde des intérets nationaux et, dans le cas particulier des toxicomanes, 

le début de leur salvation, aussi improbable que nécessaue. Pour arriver à cette conclusion. en 

apparence simple, la PFA a pris appui sur une définition coiwate de drogues interdites, d'origine 

médicale, axée sur i'obsession incontrôlable provoquée chez l'individu qui en utilise. Suivant cet 

ordre d'idées* les substances toxiques finissent par provoquer un état daliénation, qui est en même 

temps un renoncement aux devoirs et aux &oks du citoyen, ce que la PFA tient a énoncer 

explicitement : la drogue enlève à Iliomme ses droits (ib. : 239) ». 

Pour la PFA, l'urgence de l'intervention vient du fait qu'il existe des sujets prédisposés à se 

laisser teoter per les drogues, qui provoquent une manie aliénante et destnicoice. A ce niveau, aux 

yew des policiers, il nl a aucun doute : les plus à risque* ce sont les jeunes. Ces derniers utilisent des 

drogues pour &happer à la débesse fàmiliale, ce qui est remhi possr'ble par le manque de fomiation 

morde dont la W e  eue-même est responsable. La jeunesse étant considérée comme une 

ressource nafiode, les jeunes ont, indiMQiellernenî, une vie qui ue leur appartient pas en propre. ils 

doivent préserver leurs potentiaiités pour les mettre plus tard au service de la communauté. Ceux qui, 

en s'aritodéCMsarit, menent le pays à la déMcle, auront à subir un traitement conforme à la perte de 

droits qu'ils se sont eux-mênm imposés. Et il revient aux institutions policières de les acheminer 

vers ia récupération de la dignité perdue. 



b) Vérités contemporaines 

Si j'ai pris le temps de présenter en détail la conception de la toxicomanie qui découle du 

manuel de la PFA c'est parce que les lignes de force fondamentales de ce texte se retrouvent dans la 

plupan des ouvrages spécialisés publiés plus tard Bien sûr, didierents auteurs et différentes 

institutions ne mettent pas tous l'accent sur les mêmes aspects. Mais ils contribuent tous à consolider 

les fomulations initiales de la PFA a leur donner un surplus de véracité et à confirmer leur actualité. 

Vers la fin de la dictature militaire, Escobar (1983) a publie une étude - à l'usage 

prétendument exclusif des forces de l'ordre - sur les methodes employées par la police et les 

militaires dans la lutte contre-révolutionnaire D. L'utilisation des drogues y amt directement liée 

aux tactiques subversives à neutraliser. Cest une stratégie de la (( psycho-politique N d'origine 

soviétique, soutient Escobar, visant à provoquer des folies temporaires, des suicides, des confessions 

involontaires ef plus en générai, a faire des lavages de cerveau (h : 359-400). L'auteur admet que les 

preuves de son application concrète sont rares, mais le Pape a déclaré qu'il en avait (ib. : 363)'. 

L a  transition démocratique et la condamnation publique des violations massives des droits de 

l'homme ont discrédité les postulats de la doctrine de sécurité nationale, adoptés avec succès par la 



PFA et par Escobar dans les ouvrages cités cidessus. Désornais, I'évocation de la lutte contre la 

subversion susciterait plutôt la méfiance que l'admiration du public. Cela explique que les textes 

posténeun a t'avènement de la démocratie éviteront de mentionner directement les ressemblances 

entre toxicomanie et terrorisme. Cette suppression sûatégique mise a part toutes les autres vérités 

sur la drogue et les toxicomanes seront répétées inlassablement, surtout en ce qui concerne la 

jeunesse des consommateurs et leur inexorable dégradation 

II faudra attendre quatre ans de vie démocratique pour qu'un nouveau manuel sur la 

toxicomanie soit publié à l'intention des institutions policières. Suivant les règles de l'art, Lama 

( 1987 : 133) soulignera que le dysfonctionnement de la famille provoque la toxicomanie, K une 

déviation propre à la jeunesse. » La faute revient encore aux parents divorcés ou absents, qui n'ont 

pas inculqué a leurs enfants « des principes religieux (ib. : 134) ». Mais ce n'est plus la sécurité 

nationale qui est menacée. Lama, d'un ton plus neutre, parle de la sauvegarde des intérêts de la 

nation argentine (Ïb.: 146) 1). Dans ce sens, la police intervient pour assurer la liberté et I'intégrité 

physique et mode des citoyens, notamment celles des jeunes délaissés par leurs parents. Pour ce 

faire, les endroits fkquentés par les jeunes sont à surveiller, mais aussi a les cercles d'intellectuels et 

les milieux criminalisés (ib. : 148) N. Cette recommandation a pour conséquence de c o b e r ,  aux 

yeux des policiers, le lien intrinsèque entre l'utilisation des drogues et toute activité çusceptible de 

troubler l'ordre public. 

En 1992, trois autres manuels ont été produits dans le but d'apprendre aux policiers l'ABC 

des drogues et de la toxicomanie. Cette prolifération soudaine est une preuve supplémentaire de 

l'intérêt renouvelé du gouvernement et des forces de I'ordre dans la lutte contre la drogue, ainsi que la 

mnstance de cet intérêt après l'arrivée de Menem au pouvoir en 1989 - il est impensable que des 



ouvrages aussi spécialisés aient été commandés, préparés et publiés sans l'assurance de trouver des 

institutions déjà prêtes à les acheter. Le premier traité a prendre en compte est celui de Bonilla 

( 1992). L'auteur n'hésite pas a reprendre des passages entiers du texte de Larrea mentionné ci-dessus, 

sans pour autant le citer'. Au delà des redondances, il introduit un argument cher à la police : la 

punition légale des consommateurs des drogues ne doit par négliger les activités de trafic qui leur 

sont « logiquement n imputables. Pour appuyer ce raisonnement, Bonilla affirme, dans la droite ligne 

& ma;=! U; !a PL& qüc  si si sic^^ d s  t z d T q ~ ~  :; =: k p&i: de la maladie immorale des 

taximï~fli~les { i6. : 227) ii. L'immoralitd &née n'est donc pas CCI~C d a  trafiquants, m a i s  c ~ l k  dcs 

consommatcun. Lc toxicomane est egaiement cespor~sabk du natic dans la rnesurc ou « il a une 

tendance à s'exhiber, a o f i r  des drogues, ce qui le rend plus dangereux que le ûafiquant, car il en 

disaibue à titre gratuit (rb.) ». En outre, l'auteur remarque l'existence de toxicomanes qui font & la 

revente pour se payer les doses dont ils ont besoin. Ici, le plus important, c'est que Bonilla tente de 

justifier, d'un point de vue prétendument scientifique, le mécontentement de la PFA face a la 

nouvelle loi sur les drogues - celle de 1989 - qui a rendu plus difficile d'accuser de possession en vue 

du trafic un utilisateur ayant d é  des drogues à un tiers consentant. Pour la police, seule la sévérité 

des peines peut e t e r  la croissance de La toxicomanie provoquée par les toxicomanes eux-mêmes'. 

'- Le plagiat est incorrtestaôlee Pour le prouver, il &Et de comparer, enire autres les pages suivantes : Larrea 1987 : 133- 
134aBodia, 1992: 231-232; Lanea, ib. : 146IrBoda, ib. : 233 ; L a m  ib. : 135et 141 àBonilIa,i&. : 236. 
'- Sur a po* le juge fëdérai Luis Ni, lm de son sirm~c signalait que n loi 20.771, de 19741 a instaiié k discnin 
de la P0i;tique n o r d d C a m e ,  d u i  du flé9u et de la hsîe p ' o h i i e .  On disait alors que le toxicomane a le 
trafiq~araétaigbtiésdedàe~queleto~wmaneétaitunViciaaçœqirinousraméneàunevigonmoraliste 
du droit au grand détrhem du systéme cih~iïM. Il hrllait couper œ lien toxicomaÛeaafiqum en hippant tous deux en 
m è m  temps. Et c'est œ que l'on a fait. La sdectivite du systéme paial a eu des efkts trés nets [...], surtout a cause des 
articles de h loi qui a s h h k î  phsians actions au tdic, de marriire peu ciaire, dont le tndic à titre grahrit. C~ qui avait 
un joint et le partageait avec un copain était alors condamaé pour td ïc  de sûqdhts  » Cest justement œ type de pénalités 
que la PFA considére comme indisperrsable à la hnte corne Ia to>a'cOmanje. Lors d'un récerrt hommage airx forces 
policiéres, les orataus o a  demandé aux p l u  hautes autontés narionaies, présentes dans la sane, une élévation généraie des 
peines prévues par le code phi. iis leur ont iàit égalemerb savoir que la préocarpation preniiàe des poli& dérivait du 
iàita qdd i1n)raaucun &âtimea qui vise en partiailierceux qui hi des drogues sans se f%epayer(disccxrrs cité par 
P@XZ 12, 1- 1 1-94, p. 1 1). » 



En 1992, Raiil Escobar, i'ancien stratège de la guerre anti-terroriste, s'est recyclé dans la 

guerre contre la drogue et a conçu un nouveau traité pour la police. Cette fois, il fait une relecture du 

phénomène toxicomaniaque exempte de toute référence à la subversion marxiste. Des arguments 

religieux vont suppléer a la doctrine de la sécurité nationale ; ce qui n'implique pas un changement 

trop brusque de langage ou de logique. Pour le constater, il suffit de comparer la définition de la 

toxicomanie que l'auteur empnmte à Jean-Paul II au manuel de la PFA anaiysé plus haut. En effet, 

selon le Pape, la toxicomanie est une maladie mortellement contagieuse ; elle provoque un 

esclavage offensant la dignité de Ihomme (Esxbar, 1992 : 47) N. A pamr de là, toute l'analyse est 

fondée sur les conséquences de la promotion fate par les médias des mouvements c u l ~ l s  étrangers 

qui préconisent i'utilisation de drogues et l'anarchie miale, a l'instar des hippies, des punks et des 

rockers (ib : 249-257). Cette argumentation n'est pas non plus novatrice. Elle reprend l'idée d'une 

attaque contre el ser M C I O ~  - I'identité culturelle du pays - orchestrée par des groupuscules locaux 

enwuragés de l'extérieur. Cependant, il y a un virage important chez Escobar. fl distingue le groupe 

des adolescents parmi les jeunes et précise qu'ils sont les premières victimes de la consommation de 

drogues (Ïb. : 286, 455). La surveillance policière doit s'eiarpir ainsi aux écoles primaires, dans un 

mouvement complémentaire à celui des préoccupanous gouvenementales décrites dans la section 

précédente. Cependant, Escobar ne manque pas de souligner que toute la société est coupable de la 

crise qui affecte les jeunes et les adolesceuts : les Argentins (( ont perdu la lumière du Verbe ; ils font 

un culte du triomphalisme, de la concupiscence et du divorce [...] ; les ùistmmons sont rongées par la 

mmption, le népotisme et la toxicomani~ (Ïb. 366) ». Cet auteur se Eiit ainsi i'écho des m e u n  

populaires sur la curwmm8tion des drogues chez les fonctiomiaires et les législateurs. Les wrps de 

police, malgré i'avertissement sévère cEswbar, ne se sont pas montrés pamculièrement intéressés à 

contr6ler le bien-fondé de ces afhnations. 



Le dernier manuel qui a vu le jour en 1992 est celui de la Gendarmerie nationale, commandé 

par le Secrétariat à la planification pour la prévention de la toxicomanie et la lutte contre le trafic 

illicite des drogues (SEDRONAR), dans le but de fomer les polices provinciales dans la lutte anti- 

drogue. La Gendarmerie a repris les grandes lignes des ouvrages précédents. tout en y ajoutant des 

éléments provenants de la psychanalyse kudienne - même si on la considérait auparavant aussi 

dangereuse que l'utilisation de drogues. Si la rhétorique varie, la manière de poser le problème et les 

solutions proposées ne changent pas d'un cran Le divorce y est encore dénoncé comme la cause 

numéro un de la toxicomanie, tout en y ajoutant le concept de manque de communication, ce qui 

permet dadapter au goût du jour la dénonciation des défaillances dans l'exercice de l'autorité 

parentale (Argentine, Gendarmerie nationale, 1992 : 336, 353-5). Selon la Gendarmerie, le manque 

d'un foyer hospitalier pousse les jeunes à chercher une gratification extérieure et ils trouvent ainsi des 

agents de socialisation différents de la f i l l e ,  plus ou moins homêtes, plus ou moins dangereux 

Cependant, le temps semble avoir démontré aux exprts qu'il était peu crédible de postuler 

l'existence de bandes de toxicomanes prêtes a sauter sur les jeunes égarés pour les initier à la 

consommation de drogues. Pour sortir de cette impasse, les aukm feront appel a un vieux 

matagéme de la publicité policière antidrogue. Lu drogue apparaîtra alors dans une concepon 

animiste, comme un acteur doté dime volonté particulière, celle d'attaquer et de détruire la jeunesse, 

toujours définie comme responîobe de la société future'. Le manuel recommande égaiement la 

surveillance serrée des tds  jeunes, voire des enfants (ib. : 35 1), pour éviter toute consommation, car 

un Mchc englobant toutes les substances intadites, peu importe l em 
caractérisijques pharmacologiques et leurs dEkmts usages : « Parmi les dt ip les  agents que le jauze rencoutre daas le 
prûcessus de JOàBliS8tion ii y en a un qui qresente des dangers imniinabs, qui est a 1'afiÙt & notre jeunesse. Le phis 
meurtrier et le phis rusé & ces agents, celui qui < i t r e  au myen de tromperies, en promettant des plaisirs aussi faw 
qu'éphéméres, c'est m. Ses fiveurs irréenes auroat pour coritr~coup une angoisse bien téeile et permanente, ainsi 
qu'une péniile désintégration de la personnalité. En efEt, La soumet I r ~  et sa famille aux &es d'une 
soumission totale et défiriitive, dont les conSeqUemces ne sont pas moins radicaies. Le corps est déauit ; les idées et les 
serrtimaits aussi (Argeririne, Gendarmene nationale, 1992 : 337-338 ; SOL@& et rnaJusaJles dans le texte) ». 



si le passage de l'usage a la dépendance ne peut plus &ore présenté comme « irréversible N, les auteurs 

diront que c'est un processus « lent, progressif et imperceptible (ib. : t 14)l >>. 

Ce livre innove sur deux autre aspects, que les textes précédents n'ont pas traités. En premier 

lieu, il exclut de manière expiicite tous les coosommateurs adultes des préoccupations policières. Les 

adultes - affirment les auteurs - restent fonctionnels, laborieux, même s'ils utilisent des substances 

illicites ou non prescrites ; br& il n'y a pas à s'inquiéter, car les toxioomanes àgés (( reproduisent la 

société (ib. : 35 1 ) ». Deuxièmement, il est question de la semidité des toxicomanes, que l'on qualifie 

ci' « inadhuate v,  c1est4dire déviante par rapport a la chasieté catholique (ib. : 375). Cela signifie un 

handicap supplémentaire parmi tous ceux qui définissent le profil du toxicomane. 

En dernier lieu, la Gendarmerie nationde a trouvé prudent de mettre en garde les agents 

provinciaux contre un argument utilisé par les jeunes pour défendre » Iiitilisation des drogues 

illicites. Cet avertissement est un exemple achevé du réajustement straég~que des relations de 

pouvoir, où les expériences passées servent à recueillir un savoir capable de rendre plus aisé le 

fonctionnement des mécanismes de contrôle. Dans ce mi, les auteurs praiennent les policiers 

qu'ils devront &onter des jeunes qui (( rationalisent B. A@ avoir justifie la punition de la 

toxicomanie en disant que les drogues aliénent l'individu, les policiers peuvent s'entendre dire que de 

nombreuses fiiites de la réalité N sont socialement permises, telles qw l'obsession pour le travail, la 

gourmandise et la consommation « désordo~ée N de médicaments et d'dm1 (ib. : 354). La solution 

est dimister sur les domnages physiologiques aiusés par les drogues, ainsi que sur la possibilité de 
. . . -. . - . 

'- Cette idée est égaicmm présme dam les deplisns dianbua par la police dans les &la : n Étant donné que vau ne 
pouvez pas prévoir si vous allQ devenir toximmane, le mieux est d * W  toute -on (Argentrne, Police de la 
province de Buaios Aires, dd). » Un auin dépliant le dit d'un ton pius rmmçmt : a RappeiQ-VOUS : comme on ne peut 
passavoirsil'ondevierdratoxbmane,iirïe$utjamaisconsomnerdedrogues. Pasunesedefbk(Argeritme,Police&la 
province de Buenos Aires, t 990) ». 



devenir délinquant ou de trahir - par simple égoïsme - les espoirs communautaires qui reposent sur 

eu.. : 

(( La curiosité maladive de découvrir sa propre personnalité [...], qui vient 
remplacer des objectif vitaw est l'expression d'un manque de conscience sociale et 
d'amour de la vie ( ib. : 376) ». 

Cette formule dévoile le mythe entériné par la Gendarmerie nationale sur les drogues 

interdites, fort ancieq selon lequel certaines substances ont le powou de révéler aux individus leur 

ètre véritable. Dans une société qui pousse a mieux se connaître pour mieux tirer profit de soi même, 

est-il possible d'imaginer une incitation plus parfhite à braver l'interdit ? Je ne prétend nullement 

qu'une telle incitation soit le but caché de la Gendarmerie nationale ; autrement dit, je ne cherche pas 

à dénoncer m e  supposée perversité policière. Mais il n'est peut* pas erroné de croire qu'il y a un 

effet d'encouragement, et que cet encouragement a un résultat précis, celui d'endiguer la révolte des 

jeunes vers des actions exemptes de toute teneur politique, faciles à sanctionner et dont la punition 

suscite un vaste appui populaire. Ce phénomène à été dénoncé pour i'ensemble de l'Amérique latine 

par Fenian* C m l a ,  sous la dénomination plus polémique de « production de conduites 

fonctiomelles pour le système (cité par Del Olmo, 1992a, 68-69} >> . 

Cet effet à rebours de la rhétorique et de l'action policière n'est pas directement lisible dans la 

citation cidessus. En revanche, le texte de la Gendarmerie nationale permet de mesurer jusqutà quel 

point les institutions policières mènent une critique sans relâche des acquis de la modernité politique, 

dont la défense des droits de i'individu En effet, les auteurs qualifient de maladie le souci de soi, 

l'expérimentation peno~elie de ses capacités et de ses limites. Ce jugement résume les opinions 



véhiculées dans les autres manuels écrits a l'intention des policiers, où toute affirmation de l'individu 

au sein de la société - même si elle est consacrée par la Constitution - ap@t condamnée d'avance. 

De I'ensemble des textes analysés plus haut découle un prototype du toxicomane bien 

déterminé. Les consommateurs de Qogues sont des hommes de plus en p l u  jeunes, issus de Familles 

en crise, ce qui provoque en eux un déséquilibre de i'esprit Ils trouvent dans les drogues un moyen 

d'échapper à leur détresse, mais au prix d'une dependance psychique ou physique. Ce besoin de 

drogue annule leur capacité de discernement : les toxïcornanes ne sont plus responsables de leurs 

actes. Par la même, ils occasionnent des problknes sociaux à court et à long terme. Au quotidien, ils 

volent et agressent les honnêtes gens, ils se prostituent et ils violent la loi pour acheter de la drogue. 

À son tom, cene consommation plus ou moins e%ée détennine leur destruction psychologique et 

physiologique, c'est-à-dire les rend uiaptes à semir les intérêts de la société de demain Bref, les 

toxicomanes menacent la tranquillité des citoyens et le fùtur du pays. Et c'est bien à la police de 

défendre la société contre ce type de dangers, qui naît de l'inconduite des particuliers n h t  par nuire 

à toute la communauté. 

La d é f m  de la société, pour les institutions policières, dont le mandat est éminemment 

pratique, est un souci permanent Par conséquent, cette définition de la toncomanie, aussi chargée de 

jugements de valeur que vague du point de vue de 1apran.s policière, doit être rendue opérationnelle 

sur le terrain Cette o p é r a t i o ~ o n  de la figure du toxicomane, les forces de police argentines 

l'effectuent à trois niveaux, s'approchant de plus en plus de la collecte d'éléments pouvant éee utilisés 

comme pièces à conviction m 



a) Signes indicatifs 

Le premier niveau des signes pemenant de reconnaître un toxicomane - appelons-les 

indicatifs - est constitué des cara~f&istiques fortement idéalisées. Cette définition est plus utile a des 

fins publicitaires ou dm- que strictement opérationnelle. Dans ce sens, les eqxrts de la 

police affirment, par exemple, que les toxicomanes sont reconnaissables au fait qu'ils N sont tow 

atteints de la plus grande rnisére physique et mentale ; ils se promènent en hadlons et sont couverts 

de vennine (PFA 1979 : 146, l'insistance est de moi). )) Cette représentation caricaturale du 

toxicomane atteint son paroxysme dans un autre manuel de la PFA paru à cette même époque, où 

sont expliquées les procédures a suivre après qu'une &action ait été rapportée a la police. Ici, on ne 

s'occupe point de l'étiologie ou des conséquences de l'utilisation de drogues. Le toxicomane passe 

pour être un contrevenant pur et simple, que les agents de paix sont obligés d'identifier et 

d'interpeller. A cet effet. les auteurs décrivent les (( comportements typiques )) des toxicomanes. Le 

policier doit savoir qu'un intoxiqué aux opiacés « est en général maigre, danse SBqUemment et serre 

les mâchoires (PFA, 1977a : 233) )) ; le fumeur de marijuana « rit aux éclats et s'exprime au moyen 

de phrases toutes faites ; il réagit de manière déconcertarrte. avec violence et W i t é  (ib. : 234) ». 

Cette caractérisation des toxicomanes a la vertu d'être très large, de rendre suspect un nombre 

virtuellement infini de jeunes a cause de leur constitution physique ou de toute manifestation 

publique trop bruyante de leur joie de vivre. De cela, il ressort impticitement que pour la PFA le 

citoyen normal est avant tout sérieux, peu porté à s'amuser et encore moins a se laisser aller en pleine 

rue'. C'est pourquoi il Unporte peu qu'il n l  ait pas d'héroinomanes en Argentine, que les opiacés 



induisent plutôt à la relaxation qu'à la danse ou que la marijuana puisse ètre difficilement associée à 

des comportements brutaux Ces erreurs n'empèchent nullement les policiers de signaler des attitudes 

critiquables, ainsi que de procéder à des arrestations, et le prétexte est irréprochable : la communauté 

a l'inculpé lui-même en tirent profit 

b) Signes présomptifs 

Mais cette première représentation des toxicomanes ceste trop grossière, malgré son utilité au 

niveau des justifications de l'action policière. Si les jeunes sont pointés d'avance, tout comme leurs 

conduites trop voyantes, la popdationcible est encore trop vaste, impossible à surveiller 

ponctuellement dans son ensemble. À quoi reconnait-on un toxicomane parmi tous les jeunes 

passants ? Y a-t-il des caractéristiques plus subtiles auxquelies il convient de prêter attention, parce 

qu'elles indiquent une relation cachée et essentielle avec la consommation de drogues ? L'expérience 

passée de la police elle-même, le savoir médicai et les aveux faits par Les toxicomanes interpellés 

seront utilisés pour réajuster le tir. Toutes ces connaissances sont précieuses pour arriver à une 

présélection moins maeuse - en temps et eu argent - des jeunes a interpeller. Dans ce buf les 

institutions policières se dotent d'un savoir qui permet de distinguer sur le terrain quels sont les 

signes propres aux consommateurs de drogues. Cela équivaut à instituer une iconographie 

partdière a la toxicomanie, d'oh ciécoule une méthodologie de travail précise. il s'agit d'une 

interprétation de la toxicomanie que les pratiques policihes rendent vraie : les consommateurs de 



drogues qui ne s'ajustent pas au modèle prescrit représenteront plutôt une anomalie qu'un test critique 

du tri opéré par la police. 

Là, on est bien au deuxième niveau des signes permettant de débusquer des intoxiqués, des 

signes que la PFA appelle « indicios de prestmcibz (Argedue, PFA 1977a : 233) », une expression 

que l'on pourrait naduire par « signes présompnfs », a l'instar de Numa Murard ( 1979c : 167). Ces 

signes resserrent le point de mire de la police et amènent - éventuellement - a découvrir que le détenu 

porte sur lui un produit illicite ou possède des marques corporelles prouvant qu'il en a utilisé1. A ce 

deuxième niveau, on trouve, tout d'abord, des éléments facilement repérables, Liés à la tenue adoptée 

par les jeunes qui se réclament de l'un ou l'autre des mouvements culturels jugk décadents par les 

organismes de sécurité. Ce sont de véritables emblèmes7 mais encore p u  précis du point de vue de 

l'identification concrète des consommateurs : les cheveux loogs, teints dans des couleurs 

inhabituelles D ou coiffés (< bizarrement D ; les jeans délavés, troués ou moulants ; les vestes en cuir 

ou les chemises trop grandes. Tout Lieu de raçsembkment de ces « tribus uhames N est à surveiller, 

ainsi que les conceris de rock (( une musique suicidaire D. Ce manque de précision est un atout dans 

un pays où les habitudes et les Lieux de divertissement en vogue changent très rapidement, 

notamment chez les jeunes (cf Margulis et d. : 1994). Une pareille fluidité oblige à une constante 

adaptanon de la part des policiers. Mais il y a égaiement des habitudes vestimentaires invariables que 

l'on attribue aux toxicomanes : i'aspect négiigé et le manque d'hygiène. 

1 - Afin d'évita uac lecture f'astidicust au ladau, je n'indiquerai pas la source ponchidle de chp ic  signe dont La polie  doit 
tenir compte pour à é b q u r  des toxiammes Je continue a pmidre appui sur lcs tartes meatiomiés clans ies pages 
pfécedeates. Les reco- 6th- aux policiers se rrcwpent coastammera, Si je tenais compte des pnkisbns 
apportées par chaque auteur en particulier, mon texte serait criblé de cieatioas, ce qui alorndirait iradilemait la l e r h .  Ceste 
décision est aussi justifiëe par le fiiSL qu'il est impossUMe de signaier une évolution notable de la « reptésenmtion pratique » 
de fa toxicomanie élaborée par, ou pour, fes instihrtions @&es. 



A ce m h e  niveau des signes qui doivent éveiller la suspicion des policiers, on trouve des 

amtudes ou des gestes qui renvoient a un certain commerce avec les drogues interdites. fl s'agit, en 

premier lieu. des comportements louches, propres aux individus qui violent la loi : inquiétude et 

prudence extrêmes, retournements frequents, hésitations, regards attentifs et vigilants. 

Deuxièmement, les toxicomanes peuvent se montrer tour à tour imités ou calmes, hyperactifs ou 

endomis, soumis ou rebelles aux injonctions policières - il y a bien des drogues sédatives, 

stimulantes et hallucinogènes. Enfin, le manque de coordlliation motrice et les spasmes constituent 

des symptômes b e  éventuelle intoxication, comme toute autre attitude jugée (( étrange ». 

Plus près encore de prouver qu'il y a eu une conso~lzmation effective de drogues, ce sont les 

présomptions dérivant de l'aspect du visage. Un teint trop rouge ou trop pâie éveilleront les soupçons 

des policien, tout comme les yeux irrités ou trop brillaats. On est ici a la limite du troisième niveau 

de pistes que les experts de ia police proposent pour ddtecter les toxicomanes, c'est-adire menant à 

la récolte de preuves empiriques irréfbtables de l 'dktion commise. 

C) Signes (( probatoires » 

Les attriiuts les plus visibles et conventiomek de la toxicomanie amènent ainsi à mettre en 

évidence sa base matérielle, qui a également son propre système de signes. Ces signes, les plus 

positifs qui soient, n'apparaissent qu'en fou ih t  directement le corps des individus interpellés. Ce 

soa des a signes probatoires )) dans la ddfinition de Murard (1979c : 167). Je propose de distinguer 

deux catégories. Ii y a, primo, des symptômes physiques qui révélent une intoxication Rcente 

- comme la modification des p@es - ou même plus constame - comme les traces de piqûres ou 



d'abc&, !es brûlures ou tâches jaunâtres au pouce et à l'index l'écoulement ou la rougeur des 

muqueuses nasales. Dans ce même sens. l'absence d'une haleine « éthylique )) confirmera la 

consommation de substances illicites chez les individus ayant une allure ou des comportements 

douteux Tous ces signes corporels valident les suppositions initiales1. 

Certains articles utilisés habituellement par les consommateurs servent également à 

confirmer les conjectures des policiers : le papier à rouler, les pinces et les porte-cigarettes pour tenir 

les mégots, les pipes, le papier d'aluminium, les seruigues et les aiguilles hypodermiques, les lames 

de rasoir et les miroirs pour préparer des Lignes de cocaïne, les gouttes décongestionnantes, les 

frasrances pour masquer l'odeur du d i s .  Tous ces éléments prouvent, à différents degrés de 

cerutude, que la personne interpellée consomme ou a consommé des substances illicites. 

Mais il existe, secundo, une série de preuves permettant de déposer des chef5 d'accusation 

pour possession de drogues. Ce sont, bien sûr, les doses que les sujets interpellés portent sur ew 

mais aussi tout objet consmant des traces de drogue, indépendamment de la quantité- Parmi ces 

preuves matérielles, il faut inclure les échantillons de sang, d'urine ou de muqueuses d e s  qui 

viennent clore la recherche policière des pièces à conviction Volontaires ou ordonnées par un juge, 

l'extraction et l'arialyse en laboratoire des fluides organiques constitue une preuve indiscutable de 

l'absorption d'un produit unerdit avant l'arrestation D'autres expertises médico-légales pewent être 

réalisées, comme la rinosc~pie - très en vogue - ou l'analyse des cheveux - encore utopique dans le 

contexte argentin. 

'- cecilia ~ a c d  e n q a c e  de la Surinteodance des dmgLies dansaaucg me confiait que « c'est M c  de mnnaitre 
quelqu'un qui a coltsommé des drogues à caiisc de son aspect ou de la manière de se conduire [...]. En fondan de la drogue 
utilisée, les pupilles rétréciiisent w se dilatent, les yeux sont injectés de s a q  et le nez cOuIe. Mais il fkut faire attention, cela 
peut etre aussi provoque par un hume- II est plus *unportam d'okmr ia CO- v a h i e ,  PBcCdation des mouvemera~ et 
les traces de piqùres sur le corps ». 



Ce système de signes à trois niveaux - indicatifs. présomptifs. probatoires - permet a w  

policiers de passer des préjugés hautement conventiomels a des faits en principe incontestables. Le 

mouvement est progressif : les conjectures premières, fondées sur l'apparence des jeunes, donnent 

lieu à des inspections de plus en plus serrés, allant jusqu'aux fouilles corporelles et à l'appropriation 

des humeurs organiques. Cest une suite de gestes et de constats qui s'enchaînent en spirale. Une 

allure joyeuse justifie un contrôle d'identité, les hésitations et les doutes redoublent i'intensité de 

l'interrogatoire, la présence de papier a rouler dans le porte-feuille incite à la palpation, la 

perquisition d'un mégot permet à i'officier de Faire un rapport d'enquête et d'arrêter la penonne 

interpellée'. Le médecin en fonction au commissariat prélève un échantillon de sang. De cette façon, 

plus l'individu a des aitributs soupçonnabla, plus il doit s'exhiber pour être relâche. Ce processus est 

conditionné par le fait que les forces de police de tout le pays jouissent du droit de mettre en garde a 

vue n'importe qui pour vérification d'identité, et ce, pendant 10 heures (24 heures avant la reforme de 

1992). C'est pour éviter une éventuelle détention que les jeunes ont tout intérêt a répondre à 

l'inquisition policière et à convaincre les agents de leur honnêteté, montrant tout ce qu'ils portent sur 

eux et se prêtant même ii une fouille exhaustive. 

3- Chercher des toxicomanes 

La conception policih de la toxicomanie qui sous-tend la grille de présomptions analysée 

cidessus sert égaiement à diviser de manière stratégique le territoire des villes. De manière fort 

'-~~ravrai~envaaidcani~nedn,itàamtal~swpcqtaitpan~déroulerplusnte.~npaue~du~~n 
a ia fode  ciam rrn poste de police, air le ditenu cioit se dessaisir de tous ses objets personnels avaat d'être envoyé au 



logique, et comme le suggèrent les ouvrages spécialisés, l'appareil policier doit prêter plus d'attention 

aux endroits ou il y a plus de chances de trouver des individus ayant des comportements (( à risque ». 

ii y a ainsi une convergence logique des suspicions et de leur champ de mise à l'épreuve. Cette 

convergence a un effet capital. Elle empêche l'apparition de consommateurs d'un autre spe 

- différents âges, différentes substances et habitudes d'usage -, ce qui pourrait mettre en doute la 

justesse des choix opérationnels des forces de l'ordre. De cette façon, le quadrillage de l'espace 

u&un opéré par la police ne sert qu'à dépister un genre détemiiné cPutilisatem. Ce découpage 

c o h e ,  en retour, la pertinence des interventions policières et des prémisses sur lesquelles elles se 

fondent. 

a) Une stratégie tenitonale 

L'efficacité dune sélection des sites à surveiller, si orientée par des idées et des buts précis, 

est reconnue par les policiers eux-mêmes'. Ce qui apparai4t dans les entrevues qu'ils m'ont accordées 

comme étant des zones en danger n, ce sont notamment les lieux et les circuits parcourus par les 

jeunes pendant la nuit À ce niveau, la police utilise deux techniques aux objectifs différents et 

complémentaires. La première consiste a distuiguer les quartiers selon le nombre de consommateurs 

détenus à chaque mois. Cela confirme la nécessité d'intensifier les ratissages dans certaùis secteurs 

cachot. Porrr une descxipon ditriinét des procadurts a extanes » (dans la rue) d « irrtaric=s B (au commissariat), vou 
Argentine, PFA, 1977a : 228-233 ; 235-238. 
'-~eciiia~dcla~urintaidanceds~esdsrigaaisa.affirrmiiceci:a~a~s'attaqueauirjeurus.~e~hrs 
probable c'est donc den trwver i& oii les jeunes se téuaissem Les discothkques sont des endroits propices a la 
mnsommatio~ car les jeunes sy trouvera loin de leurs parents entourés de laus pairs, quQs cherctiait a imiter. Cest un 
phénoméne d'uriif0mtisabos de contagion II y a dames Lieux de teiltabon oii &enî les jeunes : les amdes, les quartiers 
oiilesvoismsnousidonnaitdeschoseslespluséviderites, leskiosques~ I'onvenddela bière. certamesplaçes publiques- 
San Tetmo, San Martin, Parque Centenmio. Plata F d  ». 



de la ville'. Mais cene distinction reste grossière. Une deuxième méthode, plus rigoureuse, p m e t  de 

suivre le changement des lieux a la mode au sein des quartiefs. Seront surveillés des endroits publics 

et privés, allant des coins de rue mai famés aux discothèques les plus huppées. Ce sera fait à l'aide 

d'une carte murale et des epingiettes. Mais plus que la circulation réelle des drogues, les points 

repérés dévoilent les inquiétudes de la police, ses possibilités et ses options opérationnelles. De 

nombreuses considérations entrent en ligne de compte avant de décider une razzia, notamment la 

faiblesse ou la force telaiives de la cible Msée - en termes, p exemple, d'accès aux recours iégaux 

ou de répercussions dans les médias. 

Les descentes dans les discothiq~~e~, par exemple, peuvent être décevantes du point de vue 

du nombre de personnes détenues. Les habitués se défont en douce de leurs échantillons, ce qui 

empêche de les arrêter pour possession de stupéfiants. Seuls ceux qui se trouvent dans un état 

d'intoxication flagrante peuvent être détenus2. Mais une perquisition policière a bien d'autres 

contrecoups : elle sied mal à la renommée des lieux et permet aux brigades de stupéfiants de 

négocier avec les propriétaires. Je  reviendra^ sur cette question plus tard, dans la section consacrée a 

la corruption déwulant du rôle de la police dans la lutte contre la drogue. Ici, il me faut préciser les 

impératifs du quadrillage des villes, les facteurs qui amènent les pliciers à privilégier cenains 

endroits p u r  der chercher des présumés toxicomanes. 

'- Pour p h  de conlbrrta les rrvCbWap 6ita par le cornissairr Rodolfo Upcz à El Pmoduro & Bue= AIRS 
(25-3-88, p. 15) gux idmndom pibliks phis tard par La Noci& (19493). Les cartes Où aQparajt le decoupage de la 
die  érabtie par la PFA en f d o n  du nombre d'intcrxiquis détems par quartier soat dans un dossia déposé au CISALP, 
que le cherchav PabIo C;erititi a amaitu6 pour éuire son livre (1995). 
'-Pour un aperçudes descanesdim les dkmWqus a la bars padam toute la &LI&&, ainsi que de i'évahiation 
des résuftats M e  par les p h  ax-mane$ voir C M .  12- 12-94.20.3-84 ; PogmrU 12.2 1-8-94, p. 1 5, 1 5-5-94, p. 14, 
25-7-95, p. 14 ; Notdas,  8-5-94, pp. 6667 ; fi- Argerüim, 8.544. 



b Un quadrillage sélectif 

Comme le signale Zaffaroni ( 1993, 19%a), les arrestations massives et routinières se font 

p m i  les secteun de la population susceptibles de causer le moins possible d'ennuis aux policiers 

qu'y prennent part Pour l'ensemble des interventions policières, il est empiriquement prouvé qu'elles 

affectent davantage les hommes jeunes des faubourgs paupénsées ( C E L S ,  1995, 1994). En matière 

de lune contre la drogue, il est juste de croire que les détentions suivent la même tendance'. Ce 

chok suscité d'abord pour s'assurer dune certaine impunité, implique une stratégie territoriale 

précise. L'enjeu est double. D'une part, dans les banlieues pauvres, ou la police n'est plus capable de 

se déplacer à sa guise, les revendeurs au détail prospèrent D'autre part, ceux qui sk approvisionnent 

remplissent les conditions de marginalité qui rendent plus (( aisée » leur détention. La solution est 

simple. Sans courir aucun risque, les policiers demeurent aux frontières de la zone franche et 

interpellent les acheteurs à la sortie2. 

1 - Bien qu'tl n'existe pas de Statistiques globales sur i'appartaiance de ciasse des toxhmmes incuipés par la pdice. un 
travail de M i g u ~  et Peu5 (1990 : 41, 55)  corifirme qu'il est pius probable u d'avoir des problhes avec les autorités 
policières à cause de la consommation de drogues » pau les hommes jeunes des d e u x  d&àVOCiSéS. Il est Uitkrtssm de 
noter que ces deux épistémologues con9dérent que nitilisation des drogues u d&emine D le t'ait d'avoir des d é d é e s  avec 
la police, comme s'il s'agissait d'une conséquence iuinitelle de l'usage de substances interdites et non pas de i'& des 
politiques prohibitionnistes. En œ qui CO- Pâge des â&mq les smktiqrres ofïkieiies etaMissent un parcage 
démdre entre mineurs et majeurs de 18 ans (cf. Arg- N E C ,  1993; Arge- PFA Surinterdance des drogues 
dangereuse$ Division des statistiqueS 1994, 1989). Au fi des des doanées phrs déiaiiiées - mais - oat éte 
publiées dans les journaux En 19û3, Ia moyenne d'âge des (( personnes adtées  lors dea razzias D était, seion des sources 
pdici- de 20 ans (Clips, 20-03-84). Par aprés, la PFA s o w  que les détenus ont entre 14 et 26 ans (Chin, 1-9-84). 
Cinq ans plus tard les limites d'âge des détenus se sorû déplacées vers le haut . en 1989, 3s ont entre 15 et 28 ans (Eï 
i~onnadwpibliw, 15-9-89). En 1994, la PFA déclare que la moyenne d'âge des dérerrus est de 21 ans (Noricia. 8-5-94 : 
63). ce qui s i d e  une par rapport a la moyenne pubfiée dix ans auparam. Par aiIIeurs, pour les années 
2991 et 19922 Ie SEDRONAR a élaboré les d e s  statistiques chenhm iï cormartre exacternerxt l'âge des détenus pour 
viohion a la Loi sur les drogues (Argentme, SWRONAR t 993d. La majorité des ammitions correspond a ceux qui sont 
igés & 15 a29 ans, étanr legroupe interniédiaire - &de 20 à24 ans- le pius nombreux_ 
'- Dam i'errtrewe qdii m'a accordée, k juge Hom50 Cwam était mKhiant ii dessus : n il y a des "rona chaudes" de la 
vente de drogues où fa pofïce ne peut pas entrer à moins de @re une razia, comme ailleurs en Amerique latine, a laquefie 
on ressemble tajours un peu pius. Aiors, les policiers daneurerrt dans les alentours et attrapes les naïts qui y vont en 
acheter. » Pour une description détaiiiée d'un quaftier marguiai où revendeurs et policiers se h e n î  a une guerre de basse 
intemité, voir Pasquirii et De Miguel, 1995 : 162- 187). Je dis bien N basse intensité D, car cela ne peut pas ètre compafé à la 
rmisnoo d e s / m h s  -W. les bidondies de R b  de Janeiro, oii la bmck de mSqwnt uint orgUnraa nos< mifi&ui 



De plus grandes précisions sur Ir m(Icluv operudi de la police sont apportées par l'ancien 

sous-chef de la Surintendance des drogues dangereuses de la PFA, Rad Arrnesto. Son témoignage 

démontre égaiement que la police opère un aménagement des contrôles territoriaux focalisé sur les 

jeunes (( rebelles » des secteurs populaires. 

(( Dans les concerts, ça dépend de l'organisateur et du groupe qui se produit 
sur scène. On sera plus vigilants si ce sont des punks ou les Redorulos [une bande de 
rock philo-anarchiste]. On y va en tenue de civil, pour éviter la réaction négative des 
spectateurs. Les arrestations sont faites a l'extérieur du local [...] Des fois, la 
prévention est impossible, comme dans les stades de soccer. On ne peut y opérer qu'à 
l'entrée. Les groupes sont contrôlés selon l'âge ; les jeunes d'abord On réquisitionne 
de la marijuana et de la cocaïne. Dans le parterre, ou il y a des agents en uniforme, le 
public n'en consomme pas. Mais, dans les tribunes, toute intervention pour faire 
cesser le délit donnerait lieu a une agitation incontrôlable ». 

Cette déclaration ne témoigne pas tant de la résignation policière face à l'accueil que lui 

réserve la population, mais plutôt du partage réalisé. Le dispositif prévu pour les stades illustre bien 

de quelle manière la définition du toxicomane N opérationnalisée N par la police exclu tous ceux qui 

ne s'y conforment pas. Certains détails aident à comprendre les enjeux de l'exemple cité. Ceux qui 

ne peuvent pas accéder aux sièges du parterre, ce sont les jeunes supporters les plus démunis, et c'est 

sur eux que les efforts de dépistage seront focalisés. Mais rien ne porte à croire que le parterre est 

immunisé conm l'utilisation des drogues. La présence des agents en uniforme ne signifie rien pour 

les adultes qui  y sont confortablement assis : les toilettes permettent d'être discrets à ceux qui fument 

ou qui prisent Dans les tribunes, tout déplacement est impossible à cause de l'entassement de la 

foule, la visibilité est donc permanente et obligée. En principe, les policiers en civil sont là pour 

A Buenos Aires, b les vdIems, I r i e  privée Simpose, c'ea pourquoi les réseaux sont de peu cf'mergure a 
demeurent aléatoires. II ny a auam sens d'appartemnce à une v o n  et les alliances sont toujours fiagiles : les 
(i ch& » dénonant aisémcrrt k (( passeurs » en échange de leur Ir'bération (6. ib. : 172). 



identifier les hooligans les plus violents, un objectif dom les c~nséquences a long terme sont 

imprévisibles, notamment a causes de possibles vengeances orchestrées par les barras b r w a  

(groupes de supporten criminalisés). il est plus facile, comme le signale explicitement i'ex- 

commissaire Armesto lui-même, d'inculper un présumé toxicomane : « [...] les agents dissimulés 

dans la foule signalent ceux qui sont complètement intoxiqués et on les arrète en cas d'incidents ». 

Une comparaison sommaire de l'action policière d m  les stades et dans les endroits 

mentionnés plus haut permet de comprendre encore mieux les conséquences des distinctions 

établies. Les opérations antidrogue dans la rue, les bars ou les discothèques supposent des objectifk 

massifs. Tous les individus présents soa suspects, de par leur jeunesse même, quoique les mieux 

nantis jouissent dune protection particulière en raison de leur s i d o n  sociale et du a danger » 

potentiel qu'ils représentent pour le pouvoir policier. Le ratissage des endroits où le public n'est pas 

homogène, surtout en ce qui a trait à l'âge et à la classe sociale, expose plus nettement les effets 

discriminatoires du dépistage policier des toxicomanes. Cest bien I'inculpation des jeunes, et plus 

encore, celle de jeunes pwres, qui fàit I'afEUre des agents soucieux cPaméliorer leur état de services. 

c) Des préoccupations @lobales 

L'action policière antidrogue ne se borne cependant pas à la recherche et à la surveillance 

ponctuelle des adroits où des consommateurs peuvent être détectés. il existe la possibilité de 

déterminer un réseau de zones à risques qui ne donne pas Lieu à des descentes, mais à une gamme 

plus variée d'interventions, susceptibles d'attendre un public plus large : les écoliers, leurs parents et 

les autorités éducatives. En 1994, le scandale suscité par I ' d o n  d m  fleuriste revendeur de 



c0cat"ne et de marijuana en face du Collège national de Buenos Aires a dévoilé une autre manière 

dont les forces policières amenagent i'espace de la ville. La PFA a donné alors aux méùias une 

naristique sur les saisies de drogues à proximité des écules pnrnaires et secondaires1. L'effet a été 

immédiat Les médias parlaient alors de a 1 16 collèges assiégés par la drogue D. Cependant, la PFA a 

été incapable de fournir aux joumaiistes le nombre d'élèves trouvés près des écoles en train de se 

droguer. À ce propos, Héaor Ruiz Niriiez ( 1994) souligne qu'il y a 46ûû institutions d'enseignement 

réparties dans la capitale fédérale. Ce serait donc difficile qu'une saisie de drogue n'ait pas eu lieu 

près dune école. De plus, les juges des mineurs n'ont pas pu confirmer a Ruiz N u i l a  qu'il y avait eu, 

ces dernières années. une hausse du nombre d'écoliers détenus pour usage de drogues2. L'élaboration 

et la mise en circulation de cette statistique par la PFA démontre le genre de liens que les policiers 

s'évemient a établir entre drogue et jeunesse pour prouver le bien fondé de lem soupçons sur la vie 

des écoliers et le besoin de Ies contrôler. 

En 1995, la PFA est allée encore plus loin pour démontrer que les étudiants sont attirés par 

l'usage des substances interdites et, même, qu'ils participent au trafic. Des policiers qui se sont fâit 

passer pour des professeurs ou des assistants incitaient les élèves des écoles secondaires à acheter et 

à vendre des drogues. Cetie véritable opération de traque, conduite sous les auspices de la mairie de 

la ville de Buenos Aires pendant pius d'une armée, a été déno& par les parents des étudiants, qui 

n'ont cependant pas réussi a attirer l'attention des médias, à l'exception du j o d i s t e  Horacio 

verbitsky3, d d l e  défenseur des droits civils. Ce manque d'intérêt reflète l'extrême difficulté 

- -- - - - - - - 

' - ~ n e v s ~ o n m i ~ & c c n e ~ ~ a & p i b & d a r u ~ o ~ ~ b .  7-1WX. pp. 2-3. 
2 - ~ d o m r c s a i r ~ ~ - ~ d e m o b d e 1 8 s m - ~ w ~ à h ~ ~ ~ ~ 6 ~ h  
k a r c t r i v e s ~ v o r d d a n s l e ~ ~ d A r g e r a i n e , ~ n a t i o d d e s c a g e r S ~ O a i r e s e t d ~ s t a t i s t i q u e s  
M e s ,  t 994% lm. '- P&na.I2. 16-6-%. p. 16. En 1997. Vabitslry a dhoiié une affaire sirriilsirr : le nouveau m u e l  de prévention de 
La toxicomanie disnihé dans les écoles publiques avait été priparé par Ic Semice de tensagnements de l'année de 
terre, responsable de la planification des disparitions pendant la demi& dictature oiilitaire ( P & w  12, 19- 1-97). 



qu'il y a, en Argentine, a faire valoir les garanties juridiques dans le cadre de la lme contre la 

toxicomanie. Tous les moyens semblent bons pour neutraliser les individus soupçonnés d'avoir un 

commerce quelconque avec les substances interdites. Dans le os des collégiens. il faut se demander 

quelle est l'expérience qu'ils peuvent tirer de la provocation policière en tant que fiiturs citoyens. 

Que se passetil lorsque les autorités foumissent l'occasion de commettre des infiactions aussi 

sigmatisantes que la possession ou le trafic de drogues ? Quel est le vécu des jeunes qui doivent 

prouver à la justice qu'ils auraient agi autrement s'ih n'avaient pas été les victimes d'un piège 

calculé ? Même si on laisse en suspens la question du renversement du fardeau de la preuve, 

procédure qui est uiaclmissible en droit argentin, quelles sont les possibilités concrètes d'un éîudiant 

de prouver aux juges qu'il a posé les actes reprochés suite aux sollicitations répétées d'un agent anti- 

drogue ? Ces questions demeurent sans réponse, car les informations judiciaires ne sont pas encore 

accessibles au public. Mais pour ce qui nous intéresse ici, il semble juste d'affirmer que cette 

opération d'entrapmmt est m e  preuve supplémentaire du rôle actif joué par les institutions 

policières dans la définition du fait toficornanieque. A l'aide de menus traquenards, qui empieient 

pourtant grandement sur les droits et libertés, la police fabnque les preuves qui lui permettent 

d'incriminer ceux qu'elle considère comme des toxicomanes potentiels. 

4- Autonomie hsthiormelle 

Se pose ici une question cniciale. De quel degk d'autonomie jouissent les forces policières 

pour valider leur systéme d'identification des toxicomanes ? Les comportements policiers sont-ils 

SOU au contrôle d'une instance gowemementale indépendante ? Dans un régime démocratique, 

ceüe question équivaut à se demander si la police a besoin d'aller audeda de ses présomptions pour 



chercher des preuves admissibles en j ustice. La réponse est négative. Les institutions policières ont la 

possibilité de contourner le pouvoir judiciaire. Cette possibilité dérive de l'existence de l'Édit s u r  

Z'ébrtété et uutws int~~r~catrom, applicable dans la ville de Buenos Aires, et des dispositions 

similaires dans les provinces, incluses dans les Codes en matière comtionneile (Cddzgos de falta) 

respem fs. 

Les lois fédérales sur les drogues punissent la détention des substances interdites, mais pas 

directement leur consommation Pour le droit périal moderne, c'est inadmissible d'accorder 

simultanément aux toxicomanes la qualité de maiades et de contrevenants. La loi punit, en principe, 

des fait délictueux pas une condition jugée pathologique. Ce serait un scandale juridique de 

condamner quelqu'un parce qu'il n'est pas « nomial ». C'est pourquoi l'utilisation des drogues n'entre 

dans le domaine de la justice pénale que par i'entremise d'im fait matériel, la possession d'un produit 

interdit, ou dune action publique, la consommation ostentatoire. Ces subtilités légales posent des 

problèmes à l'action policière. Pour accuser quiconque d'avoir violé la Loi sur les drogues, la police 

doit obligatoirement présenter aux juges le corp2cs deIictwz ou des prewes d'exhibitionnisme, et ce, 

selon des procédures précises. Cependant, les amibutions des forces policières en matière de justice 

correctionnelle permettent aux policiers d'incriminer et de juger des inculpés sans avoir à chercher 

des preuves matérielles. Pour l'application de l'édit sur i'ébriété, les présomptions des agents 

suffisent Les individus ne sont donc pas jugés pour ce qu'ils ont fait mais en vertu de leur état aux 

yeux des policiers. Et c'est le chef de la police lui-même qui rend les sentences et qui veille à 

l'exécution des peines. 



a) Juger les intoxiqués 

L'analyse de l'édit sur I'ébriété de la PFA et de son application sur le terrain permet de 

mesurer l'impact du pouvoir policier sur la détermination du phénomène toxicornaniaque. Le texte 

de cette ordonnance, dont je reproduis cidessous les paragraphes essentiels, date de 1932. Il a été 

promulgué par le chef de la PFA avec de nombreuses autres dispositions visant M à défendre la 

tnnquiiiité des passants de classe moyenne, et à contrôler la propreté des rues, le silence nocturne et 

la mesure des divertissements (Cerdos & Peces, juillet 1984, p. 37) ». En effet, l'ébriété et les 

intoxications sont sanctionnées au même titre que le vagabondage, les desordres et les scandales 

dans la voie publique. En même temps, toutes les activités susceptiiles de provoquer de telles 

contraventions sont réglementées, comme les bals et les Etes popdaires (cf &nit= 1986). L'édit 

sur i'ébriété et autres intoxicatiom reflète clairement cette préoccupation policière d'atteindre des 

modes de vie et des attitudes que les nomes de droit n'avait pas p n h  de smctiomer. 

 dit de In Police fëdérrale argent*ne fPFA) c o n c e m  ['ébriété et autres 
i~oxications (15- 7- 1 932). 

Article trois - Est coupable d'une infkacûon et passible soit d'une amende de 1.500 â a 
3.000 6, soit d'un emprisonnement de 15 à 30 jours, quiconque se ûowe sous i'effet 
d'alcaioides ou de narcotiques dans [uu endroit public, dans la rue, dam une place, un 
cafë, un cabarg une épicerie, un bar ou tout autre débit de boissons]. 

Article quatre - Est coupable dime d i a h o n  et passible soit d'une amende de 900 â a 
1500 6, soit d'un empnsonnemem de 9 a 15 jom, quiconque utilise des aldoides ou 
des mt iques  à l'intérieur d'un immeuble privé et provoque ainsi i'intervention de la 
police. 



De cette f q n ,  la vie des pamculiers est soumise en tout temps aux critères d'ordre de la 

police, peu importe que les gestes reprochés soient posés en public ou dans l'intimité, ou qu'ils 

nuisent ou non à un tien. Comme je i'ai expliqué dans I'inaoduction de cette section, l'application 

des édits dépend dun code de procédure tout aussi pathculier, sanctiome plus tard en 1956. En fait, 

le Rt?g/ement de procédure en matzère de connaventiom édits de la police (RRPF 6 )  suppose 

des mécanismes d'enquête et de recours qui empiètent sur l'ensemble des principes du droit pend et 

de la procédure p d e  (Zaffaroni, 1986a : 19) n. Parmi les exceptions generales quv figurent, il 

convient de retenir celles-ci : l'âge de responsabilité pénale baisse à 14 am (art 14), les peines de 

détention sont purgées dans les commissariats (art 23), les preuves doivent être G faciles et rapides » 

(art. 138) et, enfin, la confession de l'inculpé, sans la présence de son avocat, sunit comme preuve 

(art 1%)'. 

Mais la dérogdcion à la procédure p e d e  ordinaire prévue par le RRPF 6 est encore plus 

flagrante d m  le cas des uidividus accusés d'avoir consorné des nibstances interdites. Ceux qui ne 

sont pas aptes à subir un pr& pénal ne peuvent pas eUes jugés par le chef de police, à moins qu'ils 

soient des toxicomanes (art 6). Les toxicomanes récidivistes, « connus de la police », écopent de la 

peine m a d e  et perdent la possibilité de payer une amende compensatoire, c'est-à-dire qu'ils ont 

à subir 30 jours demprisomement wim sursis (art- 43). Pour recevoir la « qualification de 

toxicomane N, il suffit de l'avis du policier intervenant et du responsable du poste de police (art 45 et 

104)~. Les policiers n'ont pas à respecter leurs juridictions respectives pour interpeller ou d e r  des 

I - En Argentint, les cmfi&ons m@udkhh ont été irnanamnt Liées a la t o m .  Cest pourquoi l'un des grandes gestes 
de i'adn9nistration ALfonsin au début de la transition démocratique a été d'abroger le déaft 21 460, don! b i d e  9 rendait 
admissile en justice toute déclarstion extrajudiciaire u fairnie par les forces de i'otdre B et annulait la nécessité de sa 
ratification legaie (6. Sdtmirgdd, 1986 : 1 1 ). 
2 - Cette disposition réglementak an& le besoin de la confkion - de l'acquiescement - du présumé toxicomane, mais 
ausi d e  de le tk examiner par le médecin tégiste de garde. Elie a été co- par 1'- interne du 9-1- 1962 (dl 
Argentine, PFA, 1 977a : 1 88- 1 9 1 ). 



toxicomanes (art- 89). Les mineurs ne doivent pas être conduits aux commissariats pour ne pas « les 

déprimer o. sauf s'ils sont intoxiqués (art 94). Les militaires. les diplomates, les fonctionriaires et les 

policiers intoxiqués doivent être obligatoirement examinés par un médecin légiste (art 149) et remis 

dhco en liberté (art 1 8 1 ). Des fornidaires spéciaux sont prévus pour enregimr les antécédents des 

toxicomanes (art. 1 6 1 ). 

Ces excepons sont encore plus notables que celles qui ont été prévues à l'endroit de tous les 

autres « indésirables et amoraux » dont la punition exige - selon la PFA - des prévisions spéciales, a 

savoir les prostituées. les voleurs à la tire, les mendiants, les « pédérastes passifs ou actifk », les 

proxénètes et même les « vendeurs daldoides ». La police réserve ainsi aux individus qualifiés de 

toxicomanes un régime de procédure qui les place très concrètement au même rang que les parias. 

Cela n'a rien d'imaginaire ni d'irréfléchi : les policiers ont à suivre des procédés bien réels et bien 

réglementés. Ce pouvoir peut êîre considéré arbitraire a la lumière des garanties que la Constitution 

nationale assure aux citoyens dont la liberté est menacée par une instance gouvernementale. Sauf 

que l'arbitraire, dans ce s i ,  n'est pas de l'ordre du caprice. Le pouvoir policier circule a l'intérieur 

d'un dispositif institutionnel bien établi et donne lieu a des pratiques précises. Ce sont elles qui 

déterminent ce qu'est la toxicomanie, qui est un toxicomane e t  conséquemrnen& le traitement qu'il 

mérite. Il semble donc juste d'af3kmer, a contrmio S e m ,  que sans ce travail de dépistage, de 

qualification et d'insertion dans le système correctionnel géré par la police, les utilisateurs ne sont 

pas des toxicomanes. 

Le lecteur &anger sera sirrpris par l'ampleur des pouvoirs dont disposent les institutions 

policières en Argentine et par la manière dont elles sont parvenues à réguler la pratique d'un pouvoir 

discrétionnaire. Certains Argentins en sont tout aussi émus et n'ont pas hésité à critiquer Pexktence 



des M t s .  Cependam, ils n'ont pas pu empêcher l'application constante des édits, qui est devenue 

pamculierement intense dans la pénode post-dictatoriale. La police semble pouvou résister a toutes 

les critiques dont elle a été l'objet 

Les critiquw a l'endroit des institutions policières sont de deux gerues. il y a. en premier lieu, 

des critiques « politiques ». Les édits violent l'équilibre des pouvoirs propres à une république : le 

chef de la police - dépendant de l'exécutif - édicte des normes, juge les contrevenants et exécute les 

sentences (Gentili, 1995 ; Schmirgeld, 1986). Que le Congrès ait converti les édits en loi de la Nation 

et ait enlevé à la PFA le droit d'en promulguer des nuuveaux ne change pas la situation : c'est une 

Uistance administrative qui impose les peines* suivant sies propres procédures7 par rapport à des 

comportements qu'elle considère comme répréhensibles. Cette situation est tolérée, voire 

encouragée, par la Cour suprême- Cette dernière a déclaré que le contrôle exercé par les tribunaux 

correctionnels - auprès desquels il fàut inrejeîer l'appel d'une sentence policière - était sufisamment 

efficace1. Cependant, il a été démontré que le contrôle juridique des (( procès » menés par la police 

n'existe pas dans la praaque. Les avis d'appel doivent être dom& aux tribunaux 24 heures après la 

prononciation de la sentence, ce qui est impossible à cause des démarches administratives a faVe et 

du manque d'avocats compétents dans la matière (Gentdi, 1995 ; Zaffiironi, 1986a, b). Chiffres à 

i'appui : le taux d'appel des sentences rendues par la justice ordinaire est de plus de 70 % ; celui des 

sentences policières n'atteint traditiomekment pas 1 % (Diaz, 1986 : 5 ; Gentili 1995 : 38), un 

qui descend à 0,1% pour la période 199549% (CIurBt, 113-896). L'appel des sentences 

étant chimérique, le seul cecours pour la personne emprisonnée est de présenter une demande 

L - ~ ~ ~ a r p l i c a t i o n ~ & d t l a ~ & ~ ~ a n n i p " c ~ l e s ~ ~  
. *  . par la poiice, voir 

Gfjiiii (1995 : 1 6-22), Grondona ( I986), Pinto ( 1989). Sagues (1987, 1986). 



dïrobeus corpus, mais là encore la junspndence de la Cour suprême a dissuadé les tribunaux de 

première instance qui en émettaient (cf Gentili, 1995 : 3940). 

Deuxiememenf on trouve des critiques « légales », fondées sur le respect des droits 

fondamentaw Les édits sont des n o m  unte deficfm : ils supposent la notion d'état dangereux, qui 

permet diatervenir sans attendre la réalisation d'un acte délictueux (Gentili, 1995). Autrement dit, ce 

ne sont pas des Fdutes qlll sont punies, mais des qualités et des potentialités individuelles - être 

vagabond, prostituée, toxicomane. Pour parler wmme les juristes, le chef de la police ne juge pas des 

délits & résultat, mais des délits d'auteur. Ces demiers, de par leu. nature mème, ne peuvent pas être 

définis clairement, comme le veut le principe de légalité. Les policiers disposent ainsi de formules 

pénales ouvertes, qui élargissent le domaine incriminatoire au rythme de leurs impressions, oir elles 

suRsent à pmwer qu'un individu est en U I ~ C ~ ~ O K L  Ceux qui ont été qualifiés de toxicumanes n'en 

sont que les plus durement touchés. Soupçomés de vivre à la recherche permanente de drogues, 

donc au seuil même de transgression de l'édif ils acquièrent une condinon tout aussi permanente de 

justiciables. Cela signifie, par dleurs, une violation du principe de droit non b k  in ibidem, qui 

interdit de condamner deux fois un individu pour le même délit 

Malgré toute les objections des juristes et les protestations des organismes de défease des 

droits de l'homme', les gouvernements démocratiques n'ont pas abrogé les édits ni limité les 

fonctions judiciaires et correctionnelles de la police. Comme le démontre le tableau cidessous, 

l'application des édits par la PFA a monté en flèche après la transition démocratique et c'est i'édit sur 

la consommation d'alcool et de drugues qui tient la v a .  

I -Voir CELS. 1995 ;NoficiCs, 17-3-%, pp. 104-108 ; P&uwl2, 12-4-96, p. 14. 



Tableau no 7. Contrevenants QKY édits de Io police 

1 Année Total de 1 Alcoolisés et 1 ?/O 1 Source 

L'anaiyse de ces chi-, mal& leur caractère Gragmentau-e. permet de faire plusieurs 

constats. En premier lieu, le nombre de sentences rendues par le chef de la PFA a diminué pendant 

les premières mées de la démocratie par rapprt au gouvernement militaire. Plus tard, la tendance 

s'est inversée et le nombre de personnes condamnées a rapidement depassé le niveau atteint 

antérieurement Il semble pertinent de souligner que cette &lération a eu lieu pendant les dernières 

années de l'administration M m  qui, traquée par les dhnciations de trafic de drogue et de 

blanchiment de ~~.codofIars qui pèsent contre ses fonctionnaires, a fait de la lutte contre la 

toxicomanie un de ses principaux leitmotivs. 

1981 
1984 
1987 . 
1988 
1989 
1992 
1993 
1994 
1995 

Au cours de la période démocratique, compte tenu des chi- connus avec certitude ( 1987- 

1994), le taux d'augmentation de l'application des édits a atteint 273,66 %- Pour l'édit SUY i'ébriété ce 

taux est plus bas : 230,71 %. Ce dernière phénomène s'explique a) par i'effet compeasatoire de la 

missance des poursuites pour possession de stupéfim (voir tableau no 8) ; b) par la multiplication, 

contrevenants 
57.689 
29.955 
28.488 
30.369 
29.154 
35.350 
84.47 1 
106.45 1 
150.830 

intoxiqués 

15.982 
16.997 
16.0 19 

43.986 
52.855 

« la plupart » 

56,lO 
55,97 
57,30 

52,07 
49,65 

Schmirgeid, 1986 : 10 
Diaz, 1986 : 5 

CISALP, 1995. 
ib. 
ib. 
ib, 

Argentine, PFA, 1995 
ib. 

Clarh, 1 3-8-96 



ces dernières années, des protestations musclées des retraités et des étudiants, ainsi que de l'activisme 

des homosexuels. Ils ont occupé davantage les policiers, tel que démontrk par le nombre croissant 

des individus sanctionnés par les edits sur la sécurité publique et sur les scandales dans la voie 

publique (cf Argentine, PFA : 1995). 

fl n'en reste pas mois qu'armée après année, un nombre considérable de citoyens sont déclarés 

toxicomanes par le chef de police. Peu importe ce qu'ils avaient consommé ou leur manière d'utiliser 

les produits. Dans un pays ou la consommation d'alcool - même excesive - est largement acceptée, 

mais où le climat de suspicion envers l'usage des drogues interdites est tout aussi répand& 

contrevenir à l'édit qui sanctionne indistinctement l'alcoolisme et Ia toxicomanie prête aux pires 

soupçons. Ceux qui ont dû payer des amendes ou subir des périodes d'emprisomement dans les 

commissariats doivent demander de l'aide et donner des explications à leur parents, à leur 

professeurs, à leur employeurs. Les assistants sociaux de la police auront déjà expliqué à la famille 

quels sont les dangers de la dépendance et les mesures à prendre. Le souci du condamné devient 

celui de son entourage. Pour éviter les oublis, la faute commise et le qualificatif reçu sont inscrits à 

jamais sur les registres policiers. Voilà pour quelles raisons il est vrai, d'une certaine façon, que une 

seule dose sufit pour devenir toxicomane : les institutions policières feront en sorte que ceux qui 

donnent l'impression d'avoir pris des drogues - ne serait ce qu'une fois - restent B jamais - au moins 

administrativement parlant - des toxicomanes. Par la même, les édits matérialisent ce que les traités 

policiers sur les drogues affirment de maniére implicite. Pour la police, les intoxications 

occasionnelles et la toxicomanie sont propres à un mème type de persornialité. La différence est de 

degré, pas de nature. 



Pour récapituler, soulignons la portée de ces enjeux Une fois déclaré toxicomane selon les 

règles et les procédures de la PFA l'individu entre dans un véritable « système pénal parallèle ». Ce 

système est parallèle dans la mesure où il coexiste avec les t n i u x ,  mais surtout parce qu'il produit 

une «minimisation formelle de la répression matérielle » et une « ségrégation juridique des 

condamnés ( Z a f f h '  1986 : 20) ». Par conséquent, il n'est pas exagéré d'affirmer que le fait d'avoir 

été qualifié de toxicomane par la police implique une perte concréte du statut de citoyen L'individu 

qualifié de toxicomane par la police n'habite plus une république : poursuivi et puni par une même 

instance gouvernementale, qui n'est pas un tribunal de justice, il n'a ac& à aucun moyen de défease 

pour renverser le verdia de culpabilité. L.es preuves fournies par les policiers et la sentence sont sans 

appel. Le statut de toxicomane assigné par la police devient ainsi une vérité inéfhable. 

b) Incriminer les possesseurs 

Les institutions policières font beaucoup plus que chercher et punir des consommateurs de 

substances interdites. Lon des opérations routinières de vérification d'identité ou lors diiae descente, 

les individus appréhendés avec la moindre quantité d'me drogue prohi'bée peuvent &E conduits 

devant les tribunaux. Ils y seront qualifiés d'une manière moios e-tive, mais tout aussi 

contraignante (manière que j'analyserai dans la section suivante). Ici, il faut analyser les chiffres 

permettant d'Muer l'utilisation fkite par les forces policières de la Loi sur les drogues. A ce niveau, 

on trouve des statistiques concemant le nombre de personnes interpelltks, d'individus traduits en 

justice et d'opérat~om anti-drogue. Elles pemienent dappécier l'évolution des activités policières 

pendant la période étudiée. 



Je w r n m d  en présentant les données connues sur les interpellations et les inculpations - 
qui ne coïncident pas forcément Deuxièmement, il sera possible d'établir quelle est la quantité de 

détenus lors de chaque intervention policière, ce qui révèle le type de cible choisie (des groupes 

criminalisés ou des individus). Enfin, le taux de croissance des opérations a*-drogue peut être 

comparé à celui de l'ensemble des interventions policières, ce qui permet de mesurer l'importance 

relative que la police a accordé à la lutte contre la drogue. 

Tableau no 8. Contrevenants ù fi Loi sur les drogues 

Sources : (1) Argentine, Ikgmre rratiorÈal des &ers judiciaires a des staàstiques ainmmelles, 1987. 
1994 ; (2) Argaitrna, PFA Surintt!nckmc des drogues Division des statisbques, 1994% 
1 W4b, 1989 ; (3) Argentine, CONAD, l988a ; A r e  SEDRONAR, 1990 ; CICAD, 1994, 14%. 

I 

Source 

Catégoriee 
Amée 0 

1983 
1984 

Même si les sources et les catégories sont disparates, ce tableau révèle, en premier lieu, que 

les f- policières sont à I'orgine de la plupiri des chefs d'accusation pour contraventions à la Loi 

Casiers judiciaires 
(1) 

I~cdpés 
(A) 

1.091 
2.024 

Organismes 
exécutifs (3) 

Détenus 
(E) 

Police fédérale argentine (2) 

Détenus 
(B) 

1 - 3 4  
309 

Prévenus 
(c) 

Inculpés 
(D) 



sur les drogues. Sur ce plafs il  sufit de comparer la colonne A, qui recense le nombre d'inculpés 

devant tous les tribunaux fédéraux pour affaires de drogues, aux quatre autres colonnes. ou apparaît 

la quantité de détenus a d'inculpes par les organismes de sécurité concernant ce même délit. Cela 

prouve que la police, en ce qui a trait a la lutte antidrogue, ((joue le rôle essentiel d'aiguillage dans 

le circuit pénal judiciaire (Ignasse, 1992 : 73) ». Autrement dit, c'est elle qui prend l'initiative des 

enquètes à mener'. 

Deuxièmement, force est de constater que le nombre de contrevenants aux lois sur les 

drogues a augmenté pour i'ensemble de la période étudiée. Le reflux des années 1989- 199 1 n'a pas 

signifié - loin de là - un retour aux données de la fin de la dictature militaire (j 'expliquerai les raisons 

de ce reflux après avoir présenté le tableau no 10). 

En troisième lie& il est pertinent de remarquer la différence existante entre la quantité de 

détenus par les institutions policières du pays et ceux qui ont été effectivement conduits devant les 

tibunaux. Dans le but de mesurer cette différence, on peut comparer la colonne A, qui dénombre le 

total des personnes qui ont subi un procès pour infiactions à la Loi sur les drogues, à la colonne E, 

supposée recenser le total des détenus pour le même type de délit Une première observation : entre 

1986 et 1988, il y a aurait eu plus d'inculpés que de détenus. Pour expliquer ce paradoxe, il faut noter 

que les données de la colonne E pour ce laps de temps sont partielles ; elles correspondent aux 

statistiques fournies par la PFA a la Commission nationale de lutîe contre la drogue alors en 

'- Le rôle de premier ordre joué par la police dans l C i n  des enquètes cMrinelles en matiére de drogua illicites est 
confhmd par la plupart des personnes ùnerviewéÉs appartaiarrt aux d e u x  policier et judiciaire, dont le cormaissaire Rad 
Arma0 - « ta police, de par sa propre uùaative, est a l'origine des poursuites dans 87 % des cas ; les juges ne s'intéressent 
ni a les ùWer m a tes suivre » - a le juge Horacio C a t h  - 80 % des hfbmmioons juchaks  pir violaaon à la Loi sur les 
drogues sont ouvertes aprés que la police ait memé une aiquete p- n. P m  mrmaitre des études comparatives sur 
les stratégies poticiéres depmacmie e@arceme~tt, le lecteur se réfaer;i utilement a Dom, Muji et South (1992), ainsi qu'à 
Worden. Bynum et Frank ( 1994). 



fonctions (CONAD). A pamr de 1989. les données de la colonne E représentent le total des dttenus 

par toutes les institutions policières du pays. faites par le secrétariat d h t  chargé de la prévention de 

la toxicomanie et de la répression du trafic de stupéfiants (SEDRONAR). II apparaît alors un crew 

significatif Le nombre de conaevenants à la Loi sur les drogues traduits en justice est plus faible que 

celui des détenus par les forces de I'ordre pour le même délit. Vraisemblablement, cet écan 

s'explique par le fait que les juges décident qu'il n'est pas pertinent d'ouvrir une information 

judiciaire, notamment à cause de I'exiwté de la dose portée par l'accusé ou, plus rarement, par une 

irrégularité manifeste dans l'enquête policière' .Mus il se peut aussi que la police fasse un tri des 

détenus avant de les conduire devant les tribunaux. Cette deuxième possibilité est confirmée par la 

comparaison des colonnes B et D du tableau, élaborées sur la base des informations issues d'un 

même corps de police, la PFA. Le nombre d'individus détenus dépasse alors clairement celui des 

inculpés. Pour I'année 1993, ce& qui ont été (( acquittés >> par la PFA elle-même conshtuent 41,9 96 

du total des individus appréhendés lors des opérations anti-drogue. Ce pourcentage témoigne-t-il de 

la corruption policière, des extorsions et de la vente de faveurs ? Dans tous les cas, il indique que la 

marge de manoeuvre de la PFA - avec ou sans chantages - est loin d'être négligeable. 

C) Monter des opérations antidrogue 

Une fois constatée l'augmentation du nombre d'interpellations et d'inculpations, il faut se 

tourner vers I'évolution des interventions policières - enquêtes, perquisitions, descentes, raids - faites 

au nom de la lutte contre la drogue. 

'- ~e juge ~oracio Cattani d a m  oan entmwe, que Ue juges préviaaient les mmnMspriats de lairs 

juridictions qu'ils ne recevront pas les chefs d ' d o n  déposés corirre des individus d é s  avec une fjaible gusnsite de 
drogue. 



Tableau no 9. Opérations policières ontidrogue 

Sources : (1) Argedm, Regktrenatiod des C89ersJudiciarres et des starisbques crinmielles, 1987, 
1994 ; (2) Argentine. PFA S u r i n t h  des drogues dangereuses Division des statistiques 1% 
1994b. 19û9 ; (3) Argentine, SEDRONm cMk pubüés dans Lu M i  14-12-94, p. 2 ; Pagina 12, 
39-12-91, p. 14-15. 

1 

Une première lecture de ce tableau fàit ressortir qu'il y a eu une multiplication marquée des 

opérations policières anti4mgw. C'est une tendance progressive et non linéaire. Dans les deux séries 

Source 

CatéponeQ 
Année0 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 

militaire, le taux de croissance atteint 586 % (colonne A) et 1053 % (colonne B). La comparaison de 

ces deux pourcentages démontre que la PFA (colorne B) a d o d  une plus grande importance à la 

1994 1 1 I 1 3.301 1 I 

Casiers judiciaires 
(1) 

hterventions 
(A) 
705 

1.279 
1.764 
3.6 18 
3.537 
4.166 
3.849 
3.279 
4.3 13 
4.838 

lutte anti-drogue que l'ensemble des forces policières du pays (colonne A). 

Cette analyse7 mp sommiiire, peut être rendue plus hctueuse en insérant ces données dans 

leur contexte « natiirei », celui de l'ensemble des opérations policithes. Dans la première section, j'ai 

Organismes 
exécutifs (3 ) 
Operations 

(E) 

3.208 
2.779 
3.0 10 
6.085 

Police fédérale argentine (2) 

Opérations 
0) 

1.750 
2.493 
2.938 

ûperaûons 
(B) 
528 

Opérations 
(c) 

1 -367 
1 .564 

4.209 
6.093 

147 
1.853 
2.589 
2.357 
2.777 
2.922 

3.163 
3.989 

3.208 
2.779 
3.210 

2.140 
2.834 

6.196 
6.387 



mis en aldence que les opérations anti-drogue n'ont jamais représenté plus de 0,93 % du total des 

interventions de la police'. Ce pourcentage occulte que le taux de croissance des opérations anti- 

drogue est beaucoup plus élevé que celui des intervenions suscitées par tous les autres types 

d'infractions. Dans leur ensemble. entre 1983 et 1992, les opérations policières ont augmenté de 

48,8 ?/o. Pour les opérations anti-drogue, ce taux - tel que noté cidessus - est 12 fois plus élevé, soit 

586 9% (voir aussi, Argentine, Registre des casiers judiciaires et des statistiques cnmine1ks. 1987 : 

6 16-6 19 ; ib., 1994 : 765-769). 

Cet écart est encore plus significatif si l'on tient compte de la ciifErence entre les délits avec 

et sans plaignant Dans le cas des délits où le crime est dénoncé à la police par la victime ou ses 

proches, les différents taux de croissance ont suivi la tendance générale de plus ou moins prés : 

127-4 % pour les délits involontaires contre les personnes - homicides et lésions - ; 442 % pour les 

délits volontaires contre les personnes - meurtres et voies de fdts - ; 34,8 % pour les délits contre la 

propriété (ib. ). 

Tout cela change dans le cas des innactioos liées aux substances interdites. Les victimes » 

n'ont pas le moindre intérêt à susciter I'intmention des forces policières. Ces dernières interviennent 

donc & manière volontaire. Les confidences, les dénonciaiions des prûculiers et les renseignements 

peuvent être cherchés et utilisés selon les urgences instituîiomielles du moment Le taux de 

croissance signalé plus haut (586 %) démontre que les corps de police se sont fortetnent intéressés à 

la lutte contre la drogue : entre 1983 et 1992, ils ont sextuplé leurs enquêtes dans ce domaine. Cette 

augmentation est encore plus notable si l'on prend i'exemple d'un a- M délit sans victime », celui 

'- voir tableau no 1, paiiirr section 



des jeux de hasard illégaux On dirait qu'ils intéressent de moins en moins les policiers : le taux de 

croissance des opérations contre le jeu clandestin est négatif, -36 (ib. )'. 

Cetîe recrudescence des actions policières axées sur la circulation des drogues interdites a 

une caractéristique qui, dans le cadre de mon travail, mérite d'être soulignée. En regle générale, 

année après année, le ratio d'individus interpellés ou inculpés après chaque intervention est plus bas 

(voir tableau cidessous). Le faible pourcentage des détenus par opération antidrogue indique que ce 

ne sont pas les organisations criminelles qui sont visées, mais plutôt les peûts revendeurs et les 

consommateurs (cf. De Miguel et Pasquini, 1991,1995). 

'- La . ~ a t i ~ i c ~ n s  de llmmut nationai des sraiisliqws a da rooprraripiu (WDEC) fm une l e ~ ~ e  swx>rr pluo napp~te 
de Tévohrtion des opératiorw poticikq car ils établissaa les séries gatistiques à partif de 1980. Si i'on ajoute les données de 
1992 a kur tableau. le taux de croissance des opérations poi ïc ik  ariti-dmgue est beaucap plus élevi par rapport a la 
moyamegeneraie: 1318.7%(1980-1992) vs, 128.1 %(1980-1990). Cf M E C ,  1993b : 148. 



Tableau no 10. Nombre de dérenus pur opération untr-iirogue 

bource Casiers judiciaires 1 Police fédéra l e argentine ( 2 )  1 Organismes 1 

Source : Tableaux no 8 et 9. 

Ratio e 
Année 6 
1983 
1984 

Les colonnes C7 D et E - cette dernière enm 1986 et 1988 - représentent le ratio 

d'individus conduits devant les tribunaux à l'issu dime descente ou dune enquête policières. La 

quantité d'individus accusés étant plus petite que celle des détenus, le ratio daccusés par opération 

est nécessairement plus élevée. Dans le cas des détenus et des accusés par la PFA - colonnes B et D 

respecavernent - L'écart eume les deux ratios est encore plus a ident  

Par ailleurs, si l'on s'attarde sur la colonne B, on constate que le ratio de sujets détenus par la 

PFA dans chaque opération aati-drogue a diminué constamment au fil des ans. Cela indique que 

même si la quantité de détenus et la quantité d'interventions policières pour affaires de drogues 
. . 

augmentent, la police est toujours moins « efficace » face aux groupes criminalisés et, inversement, 

plus portée à e q & x  sur le petit monde de la drogue. Un phénomène tout aussi remarquable 

fi) 
[ncdpes/i nter- 
ventions (A) 

1s 
1-5 

I 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1 994 

exécutifs(3) 
~tenUs/opé- 

rations(E) 
Détenus/opé- 
rations ( B ) 

2-5 
2,l 

1-5 
1-8 
1 ,9 
179 
1,s 
1,3 
12 
1,4 

1,7 
1-7 
1-9 
1 ?O 
1,6 
1-4 
1,6 
1,7 

13 
1-8 
13 
179 
1 -9 
1 3 
1,5 
1,s 
u 

1 -6 1 

Préven~opé- 
rations ( C )  

inculpédopé- 
rations (D) 

1-7 
1-7 
1-8 

2,3 
22 
1-8 
178 
1-8 



amt dans la colonne E, qui dénombre le total de détenus pour infiamons a la Lui sur les drogues 

à p m r  de 1989. Cette même année, il y a eu une dexion majeure : chaque intervention policière 

n'a SM qu'a arrêter un seul contrevenant'. Ce seuil est atteint, remarquent Pasquini et De Miguel 

( 1995, 1991), pendant une pénode où les opérations policières dans le cadre de la lutte contre la 

drogue ont doublé en nombre (cf supra tableau no 9). Selon les auteurs, il y a eu a ce moment une 

réorientation du &le policier vers la poursuite des contrevenants les moins dangereux aussi bien en 

termes dune éventuelle tiposte armée que des conséquences judiciaires et politiques pour les 

brigades anti-drogue. Cest bien a partir de 1989, avec l'arrivée de Menem au pouvoir, qu'ont 

commencé les scandales pour trafic de stupéfiant impliquant plusieurs figures de l'entourage 

présidentiel (Lejtman, 1993 ). 

5- Développement institutionnel 

Les statistiques analysées dans les pages precedentes révèlent que les corps de police, après 

l'avènement de la démocratie en 1983, se sont consacrés davantage à la lutte contre la m e .  Cet 

intérêt se renéte également dans l'autonomie croissante des brigades des stupéfiants au sein des 

institutions policières. Pour illustrer ce processus, je rappellerai briwernent, tout d'abord, la 

hajectoue suivie par les organismes de la PFA spécialisés dans la lutte anti4rogue. 

'- D faut egalement tenir compte du fait qu'une sade opération visant à dérnantder un résuui de trafiquants pcuf 
servir a arrêter un grand nombre de personnes. Ces arrestations peuvent être hites d'un seul coup OU non, mais elles 
sorit toujours répertoriées comme fàisant pame de la même opération. Par conséquent, le nombre d'individus 
interpellés lors de chaque opération anti-drague est plus hi le  que les ratios présentés dans le tableau nous le font 
croire. 



a) Un demi siècle dans la pénombre 

De 192 1 à 1970, la PFA a eu un (( Cabinet de toxicomanie », qui se trouvait placé très loin du 

noyau central de I'institution. Ses efiectifs était peu nombreux, 4 ou 5 (Manassem, 1992 : 24).  À 

cette époque, les opérations antidrogue avaient investi un autre type de population comme étant 

portée à la consommation de produts interdits. Le milieu du tango et les cabarets étaient visés et, en 

particulier, les femmes qui les fkequentaient Alcaloides et narcotiques ne semblaient pas s'attaquer 

alon aux hommes jeunes, ne parlons pas des adolescents'. Pendant tout ce demi siècle, même si la 

situaiion semble être sous contrôle, la police n'arrête pas de demander un élargissement des formules 

incnminatoires (cf ib. : 4 et 9). 

Cette ancienne brigade est débordée pendant les années 1%0, lors de l'implosion de la 

jeunesse politisée. Ii est vrai que la menace dime jeunesse toxicomane reste alors aléatoire par 

rapport à celle d'une jeunesse subversive N (ZdEuoni, 1993). Cependanf la prévention de la 

toxicomanie démontre déjà son utilité comme prétexte à une intervention, surtout auprés des jeunes 

moins engagés dans les orpanisations politiques contestataires (Abraham, 1995). Cela explique 

également qu'à la fin de la décennie 60, la PFA décide de créer une Division de toxicomanie 

(Mmassm, 1992). Celieci reste au quatrième échelon de la hiérarchie institutionnelle. Mais se 

développe, en même temps, le premier réseau policier antidrogue au niveau national, avec la 

création des fichiers spécifiques pur identifier les contrevenants, et débutent également les 

opérations mujointes avec les organismes uaemationaux Dans le c a k  de ces échanges, des 

' - ~ d a m u s ~ m ~ b m d a m a a i m a t v r r ~ k s ~ d c h ~ ~ l l ~ ~ n n n a t i o n & ~ a i ~ i p i  
du s k k  Cectehistoire n'a paseacoreéreecrite, niais il existe une masse non ncgligeaMe de doaraients qui 

pmmîmk de le $ire. CE Ekd, lm; Cortés Co&, 1977 ; Eli& 1924 ; Ef P&, février 1993 ; Gowland, 191 1 ; 
Manassao. 1992 ? ; Novaro, 1909 ; Peâ& 1910. 



policien argentins sont tonnés airu États-unis (ib. .8-9). Cette mise à jour D a eu des conséquences 

immédiates. Entre 1955 et 1971, 3200 adultes et 330 mineurs ont été recensés comme toxicomanes 

dans les archives de la PFA ; en 1972, 1200 et 1 100 respectivement (Argentine. PFA. Surintendance 

technique, 1973 : 9 1 ). Le saut est significatif. Cependant, ces chi fies sont peu importants par rapport 

a ceux des années 1980. 

Un deuxième remaniement institutionnel se produisit en 1974, après la promulgation de la 

première Loi sur les drogues pénalisant de manière explicite la possession de la moindre quantité 

dune substance interdite. Le ministre Lopez Rega en était l'inspirateur. Membre de la PFA et 

fondateur de son escouade anti-cornrnuniste clandestine - L e  mple rl -, Lopez Rega transmet à la 

police l'idée de considérer la prévention de la toxicomanie comme une facette de la lutte contre la 

subversion (Pasquini et De Miguel, 1995 : 63). En témoigne le manuel de la police sur les drogues 

analysé plus haut (Argentine, PFA, 1979). Sur le plan institutionnel, la relecture de la consommation 

des drogues a la lumière de la doctrine de la sécurité nationde a encouragé la création d'un 

Dépanement de toxicomanie, formé de trois divisions et doté de 6 brigades, équipées par les États- 

Unis (Manasero, 1993 : 13). Ce noweau département était subordonné a deux autres organismes au 

sein de la PFA, mais il avait des installations propres et une plus grande spécialisation fonctionnelle. 

À pamr de ce moment, les fichiers d'identification sont perfectionnés, ainsi que l'élaboration des 

statistiques et des cartes murales permettant & suivre a la route des drogues (ib.) ». La division 

chargée de la prévention de la toxicomanie y occupe une place de choix. C'est la première force de 

police au monde, selon l'INTERPOL, à avoir eu dans sa structure organisationnelle une section 

consacrée (( à sensibiliser la population [aux méfaits de la drogue], et surtout les jeunes (ib. : 14) ». 

Cette tâche a été envisagée comme tout autre travail de pénétraiion psychologique, ce pourquoi elle 

a exigé Ifentraînement spécialisé des conférenciers (h) .)». Ce dévouement a porté f i t  : la PFA est 



devenue le moteur de la prévention de la toxicomanie en Argentine. Tant les activités de prévention 

auprès du public que la formation des cadres &aient fondées sur renseignement des effets de chaque 

drogue, sur la manière de les utiliser et de reconnaitre les toxicomanes (rh. : 15). Même si l'on croit à 

la complexité et au. &entuels contrecoups de la propagande, il est impossible de penser a une 

meilleure méthode pour amener le public à se soucier des drogues et des utilisateurs. Et il faut 

souligner qu'aucune autre institution argentine a eu les moyens de la PFA pour diffuser sa propre 

version de la toxicomanie et des toxicomanes, moins encore sur une base temtoriale aussi étendue et 

de manière aussi régulière. 

b) Le renouveau démocratique 

Pendant la dictature militaire ( 1 976- l983), les préoccupations policières n'étaient pas 

centrées sur I'identi fication et I ' interpellation des toxicomanes. Le bureau existant semblait suffire. 

Cependant, les cadres de la PFA le trouveront « relégué )) tout de suite après le retour à la démocratie 

( b .  : 16). Le lobby policier et le désir du gouvernement Alfonsin de reaàapter la police a la vie 

démocratique aboutissent à une restructuration générale de la PFA, d'ou surgit, vers la fin de 1984, la 

Direction générale des drogues dangereuses, dont les attributions et le personnel étaient bien plus 

considérables que ceux du s e ~ c e  précédent (ib). 

Concrètement. cette expansion prouve que la lutte contre la drogue représentait un terrain sur 

lequel le gouvernement et la police pouvaient s'entendre. Pour l'administration Alfonsin, ce 

changement était doublement utile : il apaisait les pressions des policiers, qui se recyclaient dans des 

noweaw rôles, éloignés de la répression politique, mais aussi les demandes de Washington en 



matière de lutte c o r n  la drogue1. L'organigramme de Direction générale des drogues dangereuses 

révele fort bien quelles étaient les taches visées. Le nowel orgamme comportait deux 

départements : le Département de trafic illicite, avec deux divisions, l'une ayant pour mandai 

d'élaborer des statistiques, l'autre de chercher des consommateurs dans la rue. Le deuxième 

departement avait p u r  vocation la prévention de la toxicomanie, avec une division s'occupant de la 

propagande préventive et l'autre de la formation professionnelle (rb. : 17-19). L'effet de ce 

réagencement s'est vite fait sentir : les opérations anti-ctrogue ont passé de 309 en 1984 a 3.464 en 

1985 (voir ci-dessus tableau no 9). 

Cette expérience a démontré que la lutte contre la drogue pouvait assurer une mission 

acceptable à la PFA dans un régime démocratique. L'alternative méritait dêtre exploitée davantage. 

Cest pourquoi après un an et demi d'existence, la Direction générale de drogues dangereuses (un 

bureau de deuxième rang) ne Riffisait plus aux yeux des fonctonnakes de la police. Le nombre 

d'individus interpellés augmentait et les tribunaux fédéraux commençaient a rejeter les chef% 

d'accusation pour possession de drogues a des fins personnelles, teridance qui a été confhnée en 

1986 par l'a& Bazterrica de la Cour suprême (Argentine, Pouvoir judiciaire, 1986a). Dans ce 

contexte' les cadres de la PFA feront savoir au ministère de IIntérieur que (( la République Argentine 

[a] besoin dim organisme de plus haut niveau pour a£Eonter le problème de la drogue ( ib. : 20) N. La 

riposte est décidée. En octobre 1986, le chef de la PFA prend sous son contrôle la Direction générale 

- -  - 

'- A ane mirnt époque, Aifôdn remphce h cmmkim d-droguc Mée des aimCa 1970. 1. CONATON. par La 
CONAD. il aée en mène temps un non g o u w m m d  d'appti (la fondation Convivir). La fémnit d'Mo& 
diur diScrécion légendaire, n'a partic@ pcrMman qu'a la formation de cette ONG, suite a un voyage aux États-unis pour 
assiSteraune~organiséepafNa~cyReagaisporte-éteadarddelacampagne&~on~JustSHyNo"(aux 
dwm). 



d a  drogues dangereuses, mais il lui faudra attendre jusqu'a août de l'année suivante pour créer la 

Surintendance des drogues dangereuses, un &ce doté de la plus grande autonomie possible au sein 

de l'institution. Ce nouveau développement a signifie l'instauration dime structure organisationnelle 

plus complexe, avec plus de ressources humaines et matérielles- 

En novembre 1992, une demière réorganisation déplace plus de personnel vers les divisions 

liées aux opérations d'enquête et de ratissage des rues (ODI 212'92). La PFA renonce alors à une 

partie de ses fonctions (( pedagogiques n pour raffermir ses fonctions strictement policières. Ce 

changement est provoqué par l'expansion du Secrétariat d'État à la lutte contre la drogue crée en 

1989 (le SEDRONAR), qui tentait de faire tomber sous son égide les brigades de stupéfiants de tous 

les organismes de sécurité (Pasquini et De Miguel, 1995 : 304-322). Si la PFA abandonne alors 

partiellement la formation des polices provinciales et les campagnes préventives au niveau scolaire, 

elle conserve toujours le groupe de professio~els qui oriente les parents des jeunes enclins à la 

toxicomanie (Manassero, 1992 : 22) ». De cette manière, les jeunes interpellés n'échappent point au 

statut de toxicomanes - endurcis ou en puissance - qui leur est conféré. Leurs parents apprendront à 

ètre attentifs a une série infinie de comportements symptomatiques, qui mimident - en règle 

générale - avec la désobéissance à l'autorité parentale. Les experts de la PFA cherchea dans tous les 

cas, à « d o ~ e r  une gifle thérapeutique aux parents' H, a les sensibiliser aux risques que les drogues 

interdites font courir à leurs edâunts. 

Les données sur le développement institutionriel des polices provinciales sont tr& Limitées. 

La police de la province de Buenos Aires, la plus imptante du pays après la PFA, a eu des brigades 

'- P m p  tcnus par Moriica Varini a Guaavo Mgd lullia, fonaonriairts de la M o n  de la privenîion sMak de la 
toxicomanie de la PFA 



de stupéfiants à partir de 1977'. Mais ce n'est que du ans apRs qu'une division spécialisée a été 

créée. Ses responsables  on^ été aussitôt accusés d'organiser un réseau de petits revendeurs de 

drogues' Cela n'a pas empêché Menem détablir, tout suite après son arrivée au pouvoir en 1989, un 

bureau de premier niveau, la Direction générale de la prévention et de la répression du trafic des 

drogues et de la toxicomanie. Peu de temps après, la police provinciale a inauguré son Centre de 

prévention, avec un auditorium où les élèves du primaire et du secondaire de la ville de La Plata et 

des environs assistent m é e  après année, a des séances d'information Des échantillons de drogues 

sont exposés, ainsi que des photos s u r  la manière de les utiliser- Des conférenciers spécialisés 

couvrent le reste de la province. hi point de vue des opérations, la province à été divisée en quatorze 

sections, qui sont devenues neuf en 19%, suite au scandale suscité par l'implication des brigades de 

stupéfiants dans la revente au détail de --ne3. L'activité des bureaux régionaux est incessante, 

surtout pour débusquer des c~nsommatem, des revendeurs et des passeun, bref, des personnages 

liés au M c  a la petite échelle4. Les statistiques déposées par les autres forces de police provinciales 

au SEDRONW bien que fragmentaires, permettent d'arriver à une conclusion simiiaire (cf 

Argentine, SEDRONm 1994s). 

t - Entrmes avec te commissaire Jorge Idiaque chef de la Direction génerde de  la prévention et de la répression du 
trafic de drogues et de ta toxicomanie (police de la province de Buenos Aires) et l'enquêteur Roberto Siiva, attaché 
au même organisme. 
'- Cf EI Pmerlo, man 1988, p. 48. 
'- P&im 12, 16-7-96. p. 14. htcrpdlé par l'Assemblée I ~ V C  provinciaie, le chef de la poüce de la pro+ de 
Buenos Aires n'a pas hésité a justZer les policiers qui d o ~ e n t  une couvemire aux petits trafiquants (PiPprna 12, 8-3- 
97). 
'- Pour d é m c m s  le cfévaiancm de la polis, fe chef de la M o n  prwinciale de hme contre k drogue m'expliquait c m  : 
« Les opérations quotidiennes sont innombrables dans toutes les 14 d o n s .  En 1994, par exemple, les agents de Vicente 
LOpez ont condtrit, de janvier B septembrie, 120 opérations. Ils ont alors a r a é  147 suspads. » II n'est œmimma pas 
p o s s i i  d'étendre ces c m  à tout le tahine prwincial, mais le ratio de di te f f l l~  par opéranom (1.2) confume une fois 
de pius que les brigades de s t q i h t s  pInrrslrivent descontrwniantsala Loi sur les -qui n ' a g k s t p  en groupe. 



L'importance des brigades antidrogue au sein des institutions policières n'est pas démontrée 

exclusivement par le degré d'autonomie organisationnelle et les ressources dont ils disposent Tous 

les chefs de la PFA et de la police de la proMnce de Buenos Aires nommés aprés la transition 

démocratique ont été d'abord responsables de la lutte contre la drogue (Pasquini et De Miguel, 1995 : 

369 ), ce qui révèle égaiement le pouvoir acquis par les brigades des stupéfiants sur les autres 

services de police. 

c )  intérêts personnels et contraintes institutionnelles 

L'application des édits, des cades provinciaux et des lois fédérales sur les drogws dépend de 

corps de police de plus en plus autonomes, étendus et complexes. La recherche d'un prétexte à 

intervention acceptable en temps de démocratie et les pressions corporatistes face au pouvoir 

politique - qui ont profité des « recommandations )) Faites par les ~ t a t s - ~ n i s  au gouvernement - 
expliquent les grandes lignes de ce développement institutionnel. Y a-t-il des raisons plus 

particulières qui ont facilité ce processus et l'ont orienté vers la poursuite des consommateurs et des 

petrts revendeurs ? La réponse est aEkmative et pivote sur deux tennes : promotions et c o ~ o n  

Le système de promotions des institutions policières constitue un stimuli permanent à 

l'action Les agents doivent résoudre des cas pour gravir des échelons. Cest pourquoi faire des 

statistiques » est m e  formule qui revient souvent pour expliquer les mobiles de la police (Gentdi : 

1995 : 29 ; Pasquini et De Miguei, 1995 : 200 ; Zaffaroni, 1986b). « Faire des statistiques N ne 
. . 

désigne pes l'apprentissage des procédés numériques servant à mieux amnuiiseer les commissariats, 

mais uoe pmûque concrète, celle d'accumuler des « niccés » afin de s'assurer une bonne qualification 



à la fin de l'année. Lors de sun entrevue, Rad Zafkroni. ancien juge juriste réputé, résumait ainsi 

les caractéristiques a les effets de ce type de contrainte institutionnelle : « La police fonctionne a u .  

statistiques. Ils leur arrive même de sortir dans la rue avec le dessein exclusif d'en faire. Celui qui 

n'en fait pas n'est pas promu ». 

Interpeller des consommateurs de drogues se prète fon bien à ce propos, car chaque 

consommateur détenu est un cas résolu d'avance, qui s'inscrit immédiatement sur les états de service. 

Il en va de mème pour les détenteurs dune petite quantité de drogue, avec un avantage 

supplémentaire : rien de plus facile que d'ajouter un emballage minuscule parmi les possessions de la 

personne interpellée. Les fonctionnaires du système judiciaire interrogés à Buenos Axes étaient tous 

d'accord sur ce point : la police peut facilement inculper pour possession de stupéfiants les détenus 

a dans n'importe quelle opération D'où aussi la possibilité de multiplier ce que le juge Horacio Cattani 

appelle les (( mécanismes d'extorsion P. En échange de leur libération, les individus interpellés sont 

incités à payer des pots-de-vin, a dénoncer d'autres consommateurs ou leurs pourvoyeurs, ou bien a 

simuler un achat ou une vente, ce qui permet de procéder à de nouvelles anestations'. 

À partu de 1992, i'introduction du principe de l'oralité des débats dans le système pénal a 

 se^ à dévoiler partiellement ces ptatiques i l l ~ e s .  Cependant, les fonctionnaires interrogés 

insistent sur le fait que, malgré tout, elles n'ont pas duninué. Tout au plus, le contrôie juridique des 

enquêtes préliminaires incite la police à redoubler sa perspicacité. Mais, a ce niveau, les policiers 

jouissent dune double protection Primo, la sede annulation Bun pro& à cause d'erreurs de 

procédure commises par la police expose les juges aux critiques acerbes de la part de l'exécutif, des 

' - ~ e m o r k r ~ ~ p e x m e t e g a k m e n b i k ~ p o u r ~ c d e d r o g u e .  ilsufmauxpoliciardedépwr 
des drogues daris un local et de declaictier une descerde. Pour des exemples coriaets, cf, Pasqiiirii et De 
Miguel, 1995 : 3701412. 



médis et de l'ambassade américaine (cf Pasquini a De Miguel, 1995 : 417). Secundo, aucun 

policier n'a Cté accusé d'avoir fabriqué des preuves dans une affaire de drogues, même si le délit de 

prévarication a tité prouvé par la défense'. 

Ce manque de contrôle sur les e~?orsions et sur la fabrication de preuves a rendu possible 

I ' ~ u r a t i o n  d'un système de chantages plus vaste. Les établissements où se réunissent des jeunes 

- des bars, des clubs, de discothèques - doivent payer une « collaboration » aux brigades antidrogue 

pou &der des razzias. Une descente équivaut a la ruine économique. Les parents - informés pas les 

médis,  toujours fnands de ce genre de nouvelles - défendent à lem enfants d'aller dans un endroit 

qui a fait l'objet d'une perquisition et les jeunes n'y retournent pas volontiers. Ces derniers doivent 

s'assurer qu'il y a eu une entente entre les policiers et le propriétaire, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas une 

nouvelle descente pour intimider le patron De cerfe manière, la seule éventuaiité d'arrèter des 
l 

toxicomanes dans un local devient un moyen de pression a une source régulière de revenus2. Les 

'- Les recueils de jurispnidence ne recmsmt auam arrêt de ce seme. m h e  s'il y a m des pikges tendus de maniire 
f h p m e ,  comme celui de la f m a g e n t  qui a p e d  dkcrïmher Maradona la star de soccer. en 1991 (Pbgrnu 12. 4-5- 
9 1 ; 5kmmmo. 7-5-9 1 ) . -4ugusrin Valiota, du Service publique d'aide juridique. ! a f h m i t  ceci : « 90 des personnes que 
nous assistons, c'est pour des ammvemions a la Loi sur les drogues. Je ne me sowiens pas d'un seul cas ou la polie ait 
bien travaink. peniiettam de rendre des sentences justes et Fibres de tout soupçon [. . .] ia police ne cherche pas de preuves 
mais des delinquant$ de possiik suspects. Et il &e souvent que des jeunes soient i'ob~et d'un chantage. Us ont été vus 
par la pdice près d'un point de vente, et d e  on leur demande un pot-de-vin Le jour ou il ne payent plus, ils sont détenus 
et acarsés de ditenir une grande quanrité de cocaiiie. C'est grave, c'est une a&on pour détemion en vue du trafic, dont 
la peine est d'emwnneman et ne peut pas èîre remplacee [...]. Un jeune s i d h  que j'ai défendu a passé un an en prisos 
jusqu'à ce qu'on ait pu dbrrtrer qu'il y avait une contradiction Arideme dans les preuves présentées par la police. Les 
poticiers afbnaient qu'il avait de la ca&ne dans les poches intérieures d'une veste qui n'm a pas i 11 aurait pu demander un 
dédommagement, mais il ne l'a pas fiit ». Cela dit, i'avocat a dsedme même la possi ié  de poursuivre les policiers pour 
prévarication a remarque que ks juges a les procureurs ne s'en font pas un devoir. À propos des « bavures » policitires Ion 
des enquètes préluriinaires (fàbricarion de preuves et autres délits), voir aussi Chin .  9-5- 1997 ; 1 - 12-94 ; 5- 1 1-94 ; 
Pagim 12.3 1 - 12-%, p. 4 ; 16-4-94, p. 9. 
'- En ce qui conceme la mOdaJite des extorsions, le proprKiaLe d'une discothéque déckrait ceci : « Pour nars, les potsde- 
\;in payés à la police représaneat une depense ûxe [...j Cela M 6 ans que je travaine dans le domaine et cela a toujours été 
pareil [. . . j. unaginez. Nous ne vouions pas avoir des problèmes. ParGe que si h brigade des snpehts  trouve 1 0 grammes 
de cocaïne sur le phcher, la disco est foiaue. Le mEPdié est mis sensible a ça SU y a des rumeurs sur ma disco, si l'on dit 
qu'on y vend des bogues, les gens ne viemeni plus [. . .] Moins arore s% on pair de voir debarquer la polioe à n r i r t e  
&el &mm pour & une vérificationd'identhé [...] (P- 12,2349-95, pp. 14-15) ». 



autorités policières reconnaissent a approuvent l'existence de ce système de potsde-vin. Elles le 

considèrent comme une nécessité pour suppléer aux salaires du personne!. Tant que la drogue fera 

problème, que de présumés consommateurs pourront être mis en garde à vue sans motifs valables. 

les chantages persisteront. Cr n'est pas un enjeu « idéologique )), mais une altemative institutionnelle2 

un dispositif d'incitations bien réel : les promotions et les rémunérations en dépendent. 

6- La bénédiction des élus 

Pièce centraie du système de promotions et technique facile pour arrondir les fins de mois, la 

prévention de la toxicomanie est une manne pour la police. Constituent son fondement les méthodes 

illicites d'enquête, comme l'incitation à l'achat ou à la vente, ainsi que les accusations fiauduleuses 

pour possession de stupéfiants. Est-ce que la classe politique argentine a songé à limiter les pouvoirs 

discrétionnaires de la police en matière de lutte conbe la drogue, à démanteler les maanismes 

illégaux qu'elle rend posstbles ? Les dispositions contenues dans les lois sur les drogues ne portent 

pas à le croire. QUI plus es& les modificatiom successives de ces lois ont été spécialement destinées à 

légaliser des pratiques policières d'me constitutionnalité douteuse, dont l'utilisation d'informateurs et 

d'agents doubles. Par i i ,  1gtat autorise les forces de sécurité à commettre de délits sous prétexte de 

chercher des méthdes plus efficaces pour combattre le trafic & drogues. En Argentine, cela a 

signifie l'abandon du principe juridique « de i'arbre aux fniits envenimés », selon lequel toute preuve 

obtenue par des moyens illicites était inadmissible en justice. C'était un des atouts de la démocratie. 

La tomire a été bannie au moment de la transition, mais aussi la possibilité que les policiers et les 

juges « testent » Ilionnêteté des citoyens en les incitant à violer la loi. Le principe « de l'arbre aux 

h i t s  envenimés » avait en effet rétabli une diEerenciation absolue entre lGtat et la délinquance, le 



légitime et l'illégitime. Aujourd%ui, 1.État argentin autorise forniellement ses agents a commettre des 

délits çt à tendre des pièges aux présumés contrevenants. L'excuse est celle de la guerre contre la 

drogue et des moyens exceptionnels qu'il faut se donner pour la gagner. 

a) Les permissions implicites 

Le processus de légitimation des moyens d'enquête anticonstitutionnels a été progressif 

Dans la Loi sur les drogues de 1974, le rôle qui revenait aux forces de l'ordre, celui d'être son 

principal agent d'exécutioa n'est évoqué nulle part De fait, la police n'est mentionnée qu'une seule 

fois dans le texte. L'article sept, à son alinéa cl, prévoit une majoration des peines si les délits ont 

été commis par un fonctionnaire public chargé de la prévention ou de la répression des faits visés par 

cette loi ». Aucun arrêt ne témoigne de son application effective (cf Navarro, 1988). Pourtant, de 

nombreux cas de policiers Liés au trafic ont été dénoncés par la presse alors que cette était loi en 

L'absence de toute réglementaton concernant la conduite des opérations policières dans le 

cadre de la lutte antidmgue explique que les forces de I'orcfre puissent jouir d'une série de 

permissions implicites, fondées sur la conviction « que le trafic de stupéfiants est difficile a 

combattre ». implicites, parce qu'elles n'étaient écrites nulle part, ces permissions se sont avérées de 

plus en plus évidentes au fin et a mesure que les opératiom antidmgue se multipliaient en nombre. 

Après la transition démocratique, ces vides légaux sont même devenus contre-productifs, car les 

juges ont commencé à rejeter les preuves recueiIlies moyennant des proceduces illégales Les 



législateurs ont tenté de remédier à cela en adoptant des figures juridiques inspirées de la tradition 

américaine, ce que j 'analyserai plus loin Mais ils n'ont rien fait pour « blanchir » ou enrayer une 

autre habitude de la police, celle de procéder a des perquisitions sans mandat C'est la Cour suprême 

qui en a finalement pris la décision Les va-et-vient qui om précédé cette décision illustrent a la 

perfection les dificultés de la consolidation démocratique dans le contexte argentin 

Sous la dictature militaire, les perquisitions saos mandat ne posaient aidement aucun 

problème, sauf quand les corps de police provinciaux « envahissaient » les juridtctions contrôlées par 

la PFA (cf Navarro, 1988 : 102- 103). Cela a changé avec le retour à la démocratie. En 1984, la Cour 

suprême a conclu, dans le cas Fiorenfino (Argentine, Pouvoir judiciaire, 1984), que la marijuana 

saisie par la police dans le domicile de l'accusé sans autorisation judiciaire devait être exclue comme 

élément de preuve. Les juges ont même considéré opportun de souligner que la violation de la 

Constitution était extrêmement grave, car il y avait eu une intrusion illégale dans la propriété privée 

d'un particulier1. Plusieurs arrêts similaires ont renforcé cette tendance a faire valoir le droit des 

citoyens d'être protégés contre les perquisitions et saisies non autorisées (cf Navarro, 1988 : 95- 108 ; 

289). Cette situation a changé brutalement en 1992, aprés que le gouvernement Menem ait fait 

basculer la majorité interne de la Cour suprême. Cette dernière a décidé, dans l'affaire Rasuk 

(Argentine, Pouvoir judiciaire, 1992)- que les drogues saisies lors d'une perquisition sans mandat 

étaient admissibles en justice. À parhr de ce moment, les forces de t'ordre ont pu justifier fâcilement 

les fouilles autrefois considérées comme abusives. Cette violation flagrante des garanties juridiques, 

telle que signalée par Verbitsky (1993 : 259.265)' a toujours pour excuse la « rapidité » nécessaire à 

la poursuite des trafiquants, mais les cas qui font jurispndeace - de manière assez curieuse - ne 

'- À ce propos, vou aussi la am'cles d7Ehekdjian (1985) a de Mai s  (1985). 



concernent que des consommateurs. L a  -grands barons de la drogue - conclut I'auteur - peuvent 

dormir en paix : pas les citoyens ordinaires. 

La lutte contre la drogue, conjuguée au mépris de la légalité démontré par la Cour suprême, a 

ainsi seM à légitimer un moyen d'enquête qui porte atteinte aux droits et libertés. Les brigades de 

stupéfiants n'ont pas besoin d'une autorisation judiciaire pour perquisitionner un domicile privé, 

mais cette prérogative dépend toujoun de la volonté des j uges de se plier aux décisions des tribunaux 

supérieurs, ce qu'ils ne sont pas tenus de faire. Au cas ou il y aurait des divergences entre les 

différentes instances de l'appareil judiciaire, les opémions policières pourraient itre mises en 

examen. Et il faut également recodtxe que les brigades de stupéfiants pourront effectuer des 

pequisitions sans mandat tant et aussi longtemps que la Cour suprême sacrifiera les garanties 

juridiques sur I'auteI de la guerre contre la drogue. La situation demeure donc précaire. Ce n'est pas 

le cas d'autres moyens d'enquête similaires, qui ont été légalisés par les législateurs. 

b) Les pemissions explicites 

En 1989, la nouvelle loi sur les drogues - celle qui est en application actuellement - a conféré 

aux agents de la paix des amibutions exceptiomelles, qui n'existent pour combattre aucun autre type 

de délit (Maroni, 1993). Dans le cacire de la lutte anti-drogue, les corps de police n'ont plus à 

respecter leurs juridictions respecuves et ils ont le droit de procéder à des (( livraisons surveillées », 

c'est-à-dire à de ne pas tàire cesser immédiatement une infmction afin d'obtenir des informations ou 



des pikes  a conviction En outre, les juges ont &e autoorisis a ordomer d'agir aux policien des a m  

districts judiciaires, une prhgative egalement exclusive a la nipression du nafic de stuptifiants' . 

En dkmbre 1994, le Congk a prornulgue un premier amendement a la Loi sur les drogues. 

L a  elus ont alors c& aux pressions de la PFA et de l'arnbassade a r n ~ ~ e ,  qui jugeaient encore 

Itobjectif - comme je I'ai indique plus haut - &it de Iegaliser des pratiques policieres frauduleuses 

deja existantes, qui permettaient d'incriminer des pn%um& trafiquants, mais au prix deexposer les 

agents antidrogue et les indicateurs a m e  eventuelle inculpation Cela pouvait m2me aUer jusqu'a 

I'acquittement des acc&s3. Il fdlait blanchir ce we obscur des optirations policieres. c'est-a-dire 

doma forrnellement aux organismes de e u r i t e  les powoirs qu'ils s'etaient deja attribuks. Trois 

'- Le texte de h loi 23.737 n dome lieu a auarrr errea~ d r i o n  a m @ud. a Amck mme a un - Les agents de 
tous les oqmimm de M k ,  y compris cew. de la douane nationale, peuvent opirer dam une autre juridiction que ceile 
de leur ressort ordinaire a l'gard d'un hit par la pr&ente loi notamment en miitire de pedadon des delinquants ou 
de tme  autre opthion d'urgence. Ils do- prkmir imdiatanent I ' o ~  de me compktart f...]. Article 
trente et trois - Le juge peut autoriser les agents de la paix i reporter la ddendon d'une personne ou I'arhtion d'une saisie 
dam le but de ne pas nuire a la w e  de t'enq~lae. Article treme et deux - Lursque la lenteur des proc&res cornproma 
la W e  de I'enqu&e. le juge peut dormer aux agaas de la paix dtm autre disbia judiciaire dtagir d'urgence, tout en 
avertissam le juge ayant juridiction a I'endroit oli se d h u l e r r t  les optkdons. Les agents de la pix doivern idiorrner le juge 
du district judidaire implique du ksdtat des pro&ures e q p g k  et conduire devant lui les personnes &ties. &r& avoir 
appro& 1e d b t h m t  des pmadmq Ie juge qui a eu mo- jtrridiction sur l r i o n  kit canduire fes 
dhenus d e w  le juge en chef& I'enquae u. 
I- Concernant 1s pressions des ~tao- mi pour modifier la l&&tion argentine, voir Piigrna 12.8-9-94. p. 8 - voyage a 
d ~ d e s d ~ k s d e l a ~ ~ ~ a d u  ~ i p a n e m m d ' h a m i r i c s i n a u ~ d c  hsrm fonctiornrairesa~-a~fi, 
15-3-94, p. 6 - voyage du vice-*dent A1 Gore pour appuyer Ies demandes de la ddigation de la DEA en Argentm. 
L'adrrrirristration Meaem n ' M  pas tout a fiit sitre de la pertinence c b m d u k  f d e m e n t  dans le code rriminel la 
catkgorie d r ~ ~ e u r  ou &agent double : un ddateur, I@iement protkge pouvait << clenyerser Ie gouvernement N ou, a un 
niveau plus immdh, pi- ou dtihqur des hommes poLidques (cormhat Q sinat cite par Pasquini et De Mi& 
1995 . 3 9  1 ). Le coup d'envoi ckckifpour la promulgation de la loi sur les agents doubles est venu de la part du gouverneur 
de la province de B u m s  Aires, Eduado W d d e ,  qui contr6Ie un grand nombre de d6putb oadonaux. W d e  hri-inhe 
est  SOU^^ de collaborer avec les autoritks a m t i r i ~  car ces d m k s  auraient des entmfOrmations CompromettaLdes sur 
sou impWon dans le tiafic de s t q d h t s  (ib., 393-394 ; LtrpQ Ecm 1996). 
'- En 1988,l'op&ition ~Ianclestine a p p k  LcPrganar,, mntk coyoimsnan par la DEA ambicaine a la PFA argentine a 
tr& mal town6 pau les mgmkms unpliquki, car les juges n'ont pas hihmt recomars la 1-e des moyens d'enquae. 
Le chefde la dtikption de la DEA a Buenos Aites a &e & de r e d  de contrebande de stqdhts (Pcigrnai2, 1 U -  
94). Le qpo& agent double de h DEA a &e acquitti 6 ans plus tard, apnk une saga Mnie de scmddes juridiques 



nouvelles figures juridiques ont alors f i t  imrption : I'infomiateur, le repenti et l'agent double. Elles 

n'existent pas non plus pour combattre d'autres types de délits. Le droit de la drogue &vient ainsi 

clairement un droit d'excephonl. 

Cependant, ces attributions exceptionnelles ont des conséquences négatives fort connues. Les 

Iégisiateurs argentins ont négligé l'expérience internatiode, notamment celle des organismes 

américains impliqués dans la lutte contre la drogue en Amérique latine. L'immunité accordée 

légalement aux informateurs spontanés N, qui, dans la plupart des cas, ne sont rien d'autre que des 

repentis n'ayant pas été formellement inculp&s, leur permet de continuer à parhciper au t d i c  illicite 

et de rester hors d'atteinte (Sauioy et Le Bonniec, 1992 : 129-133). Pour les accusés qui se 

« repentent » de leurs fautes, la situation est plus compiexe, mais plus riche en ternes de bénéfices 

personnels. En principe, un repenti négocie des renseignements Servant à accuser d'autres trafiquants 

contre son propre acquittement. Mais, au bout du compte, cela sigrilfie que seuls les derniers 



chaînons du ûafic seront punis, car ils n'ont aucune domation d'importance à offiir à la justice 

( ~ h . ) .  Pour leur part, les agents doubles, autorisés à infiltrer des groupes criminalisés et à commettre 

des &lits. peuvent agir comme provocateurs afin d'obtenir des preuves ; ils peuvent même profiter 

de leur couverture légale pour importer et saisir des drogues dans le but de se faire une renommée ; 

enfin, les agents doubles peuvent vendre subrepticement des infomatiom confidentielles ailu 

trafiquants sur les opérations à venir. Ce ne sont pas les exemples qui manquent, tant au niveau 

continental (cf rb. : 145-155 ; Escohotado, 1992b, III : 285-294) que dans le cas parhculier de 

i7~rgentine', où les agents doubles ont fortement conmbué à discréditer le système judiciaire. 

Lorsque infiltrer et (( simuler )) des réseaux de trafic sont des pratiques approuvées par la loi 

et homologuées par les juges, il se produit une rationalisation concomitante du marché. Les policiers 

ont une connaissance accrue des points de vente, ce qui augmente les possibilités de chantages et a rend plus facile d'opérer, au besoin, une levée de consommateurs. Cette situation atteint son comble 

lorsque la police paye ses informateun avec des drogues pour ensuite piéger les acheteurs. Ces 

mécanismes ont été déjà utilisés en Argentine, tant la création de réseaux de vente approvisionnés et 

protégés par des policiers' que la rémbution en espèces des indicateurs (Pasquini et De Miguel, 

1995 : 376,394). L'effet le plus remarquable de cette méthodologie anti-drogue est la création chme 

~ e c ~ o r m é m e n t ù & a ~ ~ I ; o i ,  cmirmkasuimcdecommetireun&Iit. àmormorm&metrre en-la we GCrn 
tiers ou & lui mjliger &s sarices p w s  (i"üsismnx est de moi) ». 
'- Voir notamment Clarm, 9-5-97 (&%ire du Narco-vip) ; 26-1-97. Section iI, pp. 3-7 ; 28-1 1-94. pp. 4 0 4 1  ; 
PU@W 12, 3 1-12-%, pp. 4-5 ; 9-1 1-94, p. 4. 
'- C'est une éniission de tddvisiors & k i & p h .  qui a dévoilé ce genre & commerce (d La M~qkr 12-10-94 ; CELS. 
1995 : 1 12). LAS ~unialistes ont enregistré des scknes troublames. comme par exemple des poticiers en wio de colleaer les 
profits fkhs par des reverideurs qu'ils avaient approvisionnés la v d e .  En juillet 1996, une autre équipe de journalistes a filmé 
a u m y a i d e c a m a a S c a c h é e s l e s ~ & l a b r i @ d e ~ d e Q u i l m e s ( b a n l i e u e d e B u e n o s A i r e s ) a i t r a i n  
d'expliquer les d e s  de l'art a des petits trafiquants qui vouhent s'irrstaner dans la vine (Ctarar, 112-7-96, p. 44 ; 2 1-6-96. 
pp. 36-37 ; Pasna 11, 9-7-96. p. 1617 ; 23-7-96, 14). Les medias ont alors conrmencé a parler de mrcopdicks. 
expression qui ne désigrx pas les agents des brigades a n t i d q p ,  mais les policiers impliqués dans les téseaux de d c  et 
daris [a reveme au détsil des substances interdites. Ce scandaie aurait provoqué une restnrchiratim gknbie & la police 



« légion N de revendeurs connus de la police, aussi efficace pour dépister des toxicomanes que pour 

perpétuer le problème à résoudre (Escohotado, 1992, IiI : 238-2391. 

Les années à venir démontreront si les nouvelles dispositions légales sont employées a 

infiltrer des bandes de trafiquants ou des écoles et des universités, a s'attaquer aux blanchisseurs ou 

aux jeunes coosommateun. Daas rm pays où les enquètes criminelles de grande envergure sont trop 

dangereuses, parce qu'elles finissent par impliquer des hommes detat, le choix auquel sont 

confrontées les institutions policières n'est pas trop large. Mai@ toute la panoplie de moyens pour 

fiiire la guerre aux tranqtli~nts, l'occupation la plus rentable reste, pour I'instant, celle de débusquer 

des utilisateurs, de leur appliquer des peines fi de simple police » ou de les inculper pour possession 

de stupéfiants. 

B i h  et perspectives 

Qu'un jeune soit arrêté par la police p u r  consommation de drogues semble être un fiit banal 

et qui va de soi. L'analyse précédente a démontn5 que c'est I'aboutissement dim processus réfiéchi et 

complexe, ou se combinent des opérations didenfification, de ratissage & l'espace urbain et 

d'apptidon de mesures cocrectrices. Ces mecanismes de pouvoir font beaucoup plus que 

simplement réprimer des oonsommateurs : ils leur attribuent une subjectivité qui les transforme en 

toxicomanes, légitimant ainsi leur prise en charge institutionnelle. Tout cela prouve que les forces de 

I'ordre ont une influence décisive sur la dénnition du fait toxicomaniaque. Le toxicomane, bien plus 

prwinciak (c'kir, 247-%, pp. 3û-39 ; P@nwl2, 24-8-96. p. 13). une mesure & « nettoyage » qui n'a pourtant pas 
earpClad'~~de~ckrsd'opérer(Chit,12-1(>.96.p.61;P~~~,12-1G96.p16). 



qu'une réalité physiologique, apparaît ici comme le point de cristallisation matérielle. focaiid sur le 

corps des individus interpellés, d'une série de pratiques policières interdépendantes. 

Pour comprendre ces pratiques, il semble judicieux d'étudier en premier lieu le cadre 

référentiel utilisé par la police, c'est-à-dire le protil du toxicomane. Ce dernier sen en effet à orienter 

les strategïes de repérage, à justifier les pénalités, les avertissements et les campagnes publicitaires. 

L a  organismes de sécurité argentins n'ont certainement pas inventé le concept de toxicomanie, vieux 

de plus d'un siècle. C'est i'adaptatîon qu'ils en ont faite qui compte, ia manière particulière de le faire 

circuler et de l'ajuster à leurs compétences réglementaires. Cette adaptation n'a pas été difficile à 

faire. Le fondement du discours occidental sur les drogues interdites - la conviction qu'elles mènent 

inexorablement à une dégradation individuelle et sociale - offre aux institutions policières la 

possibilité d'établir un champ d'intervention qui concorde avec sa logique opérationnelle, axée sur le 

contrôle des conduites individuelles pouvant nuire aux standards dominants d'ordre et de salubrité. 

Les consommateurs ont été caractérisés dune manière variable selon les époques, ce qui a 

justifié le déploiement des forces de l'ordre dans différents milieux. Ces fluctuations constituent une 

preuve supplémentaire de I'insmimentalisation politique du phénomène toxicomaniaque. Il faudra 

attendre les années 1960 pour que le projecteur soit braqué sur la jeunesse, tendance qui se maintient 

de nos jours. Dans le contexte argentin, la doctrine de la sécurité nationale a permis aux experts de la 

police d'assimiler dabord les jeunes qui utilisaient des drogues a w  subversifs : ils nuisaient tous 

deux au (( potentiel humain )) du pays. La transition démocratique a enaaûié l'abandon de cette 

logique d'inspiration militaire et des interprétations qui en dérivaient Cependant, la catégorisation 

sîigrnatisante des consommateurs persiste. Ces derniers sont toujours considérés comme des êtres 

ayant renoncé à leur humanité et à leurs droits. De surcroît, ils sont présentés wmme étam une 



menace publique. Cette disqualification donne lieu à une attitude messianique de la part de la police. 

Il s'agit, pour elle, de sauver des êtres qui ne le veulent pas, de leur rendre la liberté perdue, et ce, au 

nom de leur propre bien-être et de la sécurité de tous. Cette rhétorique n'est pas appliquée sur le 

terrain par n'importe quels services de police. Autoritaires, violents et incontrôlables, ils disposent 

d'une série d'instruments exadégaux qui assurent aux individus soupçonnés de consommer des 

drogues la perte effective de leur droits. De cette manière, I'impunité des policiers « à la gâchette 

facile » est renforcée davantage par l'existence d'une population de deuxième classe. qui ne jouit pas 

des garanties juridiques qui caractérisent les régimes démocratiques. 

Que les institutions policières puissent attribuer aux consommateurs de drogues interdites des 

habitudes, des potentialités et des droits particuliers a plusieurs autres conséquences. La concepon 

de la toxicomanie à laquelle sont assimilés tous les corwmrnateurs est fondée sur l'idée que 

l'utilisation de drogues décode dune défaillance morale (la désobéissance aux valeurs familiales et 

sociales) et provoque son approfondissement (l'anéantissement de la volonté consciente et le 

développement d'un état dangereux). Du coup, toutes les substances interdites sont supposées avoir 

les mèmes effets, tous les usages le même résultat et tous les utilisateurs le même destin : la perte de 

contrôle sur les drogues et sur leur vie. Cette généralisation - audelà du type d'interventions qu'elle 

légitime - démontre que les toxicomanes sont produits, qu'ils apparaissent suite à un travail de 

comparaison avec un modèle prééDibli, qui permet de leur imputer des comportements qui ne 

correspondent pas nécessairement aux conduites et aux habitudes individuelles. 

Tout cela n'est pas une simple spéculation, w la conception policière de la toxicomanie a un 

&té éminemment pratique. Elle donne lieu à l'établissement d'un système de signes - indicatifs, 

présomptif5 et probatoires - qui permet aux policiers de passer des suspicions vagues à la cueillette 



de pièces à conviction Ce système de signes amène également à quadnlier l'espace des villes. Les 

différentes zones sont classées selon le depi  de probabilité @ trouver des individus ayant les 

caraaénstiques recherchées. Se constitue ainsi un « lieu de saisie N idéal, qui exclut la possibilité de 

trouver des consommateurs différents, issus d a m  milieux c'est-à-dire susceptibles diinfirmer les 

prémisses qui sous-tendent l'action policière. Ce partage a i e  notamment les jeunes et, parmi ew, 

les plus pauvres, ceux dont la détention et Pincrimination posen~ moias de problèmes aux brigades 

antidrogue. Mais I'espce sur lequel porte i'exercice du pouvoir policier ne se limite pas à quelques 

points isolés. il couvre l'étendue entière des villes en signalant les dangen présents dans les écoles, et 

même en les créant par l'entremise d'agents provocateurs, ce qui a pour effet de multiplier à I'infini 

les préoccupations sur la vie quotidienne des jeunes et - conséquemment - les foyers de surveillance. 

C'est au moyen de tous ces mécanismes que les institutions policiéres façonnent la (( base 

matérielle n de la toxicomanie. Elles déterminent les gestes symptomatiques, les parcours et les lieux 

a risques. En même temps, elles produisent l'histoire des suspects en leur assignaut une forme 

particulière de subjectivité - dépendante, aliénée, dangereuse. Cet ensemble d'opérations transforme 

trés concr&tement les consommateurs en toxicomanes. L'indiviâu est obligé de tenir compte - devant 

ses parents, son employeur, son maître d'école, ses amis - de la qiialification reçue. Cette 

qualification dérive elle-même des pratiques Rglées de l'appareil policier, ce qui prouve - une fois de 

plus - que le statut de toxicomane est plutOt Lié aux instituîiotis qui l'utilisent qu'à me vérité 

physiologique. 

Cependant, il ne fard pas oublier que la portée instihutnte de l'action policière a un &le 

caractère. D'ime part, le rapport de pouvoir qui investit cbaque toxicomane met la fome d'une 

découverte, pas d'une désignaiion institutioanelle, comme si la @té de toxicom état 



indépendante des mécanismes de pouvoir qui la fixent aux sujets. En vérité, le toxicomane existe 

dans l'appareil policier avant même que des consommateurs aient été appréhendés. En d'autres 

termes, les consommateurs, une fois identifiés comme toxicomanes, deviennent un véhicule pour des 

mots qui leur préexistent Mais d'autre la police. pou. qualifier un individu de toxicomane, met 

en pratique des procédures administratives et correctionnelles qui ne sont pas contrôlées par le 

pouvoir judiciaire. Dispararat ainsi la possibilité de démontrer que la police se trompe dans ses 

appréciations et qu'elle rend des jugements suivant des procedures anticonstitutionnelles. Si ces 

irrégularités faisaient surface, elles mettraient en évidence que les forces de i'ordre, pour punir les 

coaço111111~1teurs, doivent &abord les athibler de caraaénstiques répréhensibles, qui, hélas, ne sont 

pas objectivement inhérentes à la conduite réprimée. La police peut aiau prétendre qu'eue joue un 

rôle strictement réactif face au phénomène de la drogue, même si les activités de prévention de la 

toxicomanie supposent son déploiement actif : elle énonce la toxicomanie, en établit les signes 

emblématiques, élabore une stratégie territoriale de repérage, juge et corrige des intoxiqués, inculpe 

ceux qui possédent un prduit interdit enfin, donne des conseils aux parents des jeunes wncemés. 

Si répression il y a, elle est largement débordée par toutes les actions qui savent a la préparer ou qui 

ont lieu postérieurement 

Ce caractère a la fois opaque et solide de l'investissement policier de la toxicomanie repose 

en grande partie, comme je viens de le dire, sur les édits de police et les d e s  provinciaux en 

matière correctiomeUe. ils constituent un moyen de contrôle d'autant plus e>cp8ditif et simple que, 

dans la pratique, aucune règle administrative ou & droit ne leur est opposable. Appréhendés, 

accusés, jugés et punk par une rnbe bstance gouvernementale, dépendante du pouvoir ex&@ 

ceux qui consomment ou ont consomné des drogues interdites quittent un État de droit pour entrer 



dans un État de police, oii il n'existe ni la division des pouvoirs ni la sécurité juridique propres aux 

régimes démocratiques. 

En fin de compte, ces instruments d'intervention créent une situation dam laquelle les 

anticipations policières sur les drogues et les toxicomanes deviennent vraies. Dans les manuels sur la 

toxicomanie a l'usage des policiers, on affirme, par exemple, que les toxicomanes perdent leur 

« dignité humaîne ». Cela n'est vrai qu'à condition d'enlever concrètement aux consommateurs de 

drogues les attributs qui les rendent « dignes ». Ces attributs, dans une république, équivalent aux 

droits et aux obligations du citoyen. Or, les compétences réglementaires & la police font tabula rmu 

des droits que tout régime répubkain garantit à ceux dont la iiberté est menacée : i'individu accusé 

d'&e un toxicomane n'a aucun recours fm aux sentences d e s  par un chef de police. Cest nrr la 

a base de ces mécanismes institutionnels que la police repmdrut constamment sa propre vérité sur la 

drogue et les toxicomanes. Une vérité qui surplombe les individus de tout son poids. Elle leur 

confere une nouvelle identité et un noweau rapport à leur droits. 

Si l'édit sur l'ébriété et autres intoxications et les codes provinciaux punissent le fait davoir 

utilisé une substance interdite7 la loi fëdéraie sur les drogues élargit davantage le contrôle des 

consommateurs. Lhcrimination pour possesçion de stupéfiants a des fins persomek permet aux 

institutions policières de transférer les utbateurs au système pénal. Cest ainsi que, dans la plupart 

des cas, les juges - tout comme les pathologistes et les thérapeutes au service de 17ht - dont accès 8 

l'accusé qu'après l'intervention des forces de l'ordre. Cela veut dire que i'iasertion effective du 

toxicomane dans l'appareil judiciaire dépend du tri opéré par les policiers sur le terrain, du sens qu'ils 

accordent a l'apparence des jeimes, aux endroits qu'ils néquentenf aux marques corporelles e& enfin, 



aux objets qu'ils détiennent De cette manière, le consommateur conduit devant les tribunaux est 

surdéterminé par les conventions et les pratiques policières de prévention de la toxicomanie. 

En outre, la police a des intérêts concrets pour s'engager dans la lutte contre la drogue et, plus 

particulièrement, pour se consacrer au dépistage des consommateurs. Les possibilités ouvertes par 

cette dernière activité sont nombreuses et dépourvues de risques majeurs. Chercher des présumés 

toxicomanes augmente les chances des policiers d'être promus et de s'octroyer - par le biais des 

chantages et des pots-de-vin - un « complément » salarial. De surcroît, les toxicomanes représentent 

une cible dépolitisée, ce qui permet aux institutions policières de se muver un rôle éloigné de son 

passé au senice des régimes autoritaires. Ce processus de reconversion a été d o &  par le 

développemeut des brigades de stupéfiants au sein des corps de police. Dans une conjoncture 

internationale favorable, les gouvernements démocratiques ont en effet appuyé un remaniement des 

organismes de sécurité axé sur les activités anti-drogue. C'est pourquoi, après plus d'un demi siècle 

d'existence dans la pénombre, les seNices voués A combattre la toxicomanie sont devenus, en très 

peu de temps, l'avant-garde des institutions policières. L'existence des toxicomanes étant leur raWn 

d'être, il n'est pas surprenant que les brigades de stupéfiants en trouvent de plus en plus. Les élus ont 

approuvé ce développement en attriiuant aux organismes de sécurité des pouvoirs spéciaux 

Désormais, les policiers peuvent rneth-e les citoyens à I'éprewe, les 4 aider » à violer la Loi sur les 

drogues - et seulement cette loi - afin de les inculper par la suite. Autant d'instruments qui pennenent 

aux forces de i'ordre de déterminer le phénomène torcicomanisique avant de le soumettre à l'appareil 

Maintenant en corollaire de cette section, il est possible dénoncer le principe d'arrestation 

d i a n t  l'action policière i l'égard des usagers des substances illicites. Lo police impose la 



tariconmie aux comomntcltetus des bogues interdites par un ensemble de pratiques autu- 

référentielles. qui déteminent O fa fozs lu manice rdenttfzcatozre. les techniques de repéruge et les 

proc&dures dmznistratrves pour indntiddiser les toxicomanes. Ce principe explique le fait que les 

présompnons policières, par un jeu de rapprochements et d'exclusions, soient centrées sur une 

population particulière, ce qui confinne - comme on l'a vu - la pertuience des opérations anti-drogue. 

Moyennant ces Pfésomptious et le partage qui en découle, la police assigne aux jeunes une place 

dans le monde, qui est mile de powoir être soupçomés d'utiliser des substances interdites. Par là, 

tous la jeunes sont transformés en toxicomanes potentiels, qui doivent d'être suveillés pour leur 

plus grand bien L'attriiution d'un tel statut permet, en retour, de les soumettre à des contrôles qui 

ignorent leurs droits qua citoyens. Le prinnpe d'arrestation démontre égaiement que le toxicomane 

ne se réalise que dans un rapport au pouvoir d'État, et que ce rapport commence au moment où les 

consommateurs sont subordormés a l'appareil policier de repérage et d'identdication Cet 

investissement policier constitue la voie royale qui mène le toxicomane à l'existence publique. 

Se droguer n'a rien de mystérieux Cest un acte. Mais d& que cet acte est appréhendé par la 

police et -lé à sa cuIlceptron de la toxicomanie7 c'est uue toute autre a f f k k  Le geste nu 

consistant dans l'utilisation d'une clrogue interdite se dresse alors devant son auteur et le Livre, corps 

et &ne, aux dispositifi disciplinaires cautionnés par 1.État Dans la section suivante, il sera 

précisément question de la manière dont la justice réagit aux agissements policiers, c'est-àdire des 

pratiques juridiques qui peuvent donner un surplus de vérité ou infirmer la &ennination de la 

toxicomanie opérée par la police. 



Troisième section 

LE SYSTEME JURiDIQUE 

A LA RECHERCHE DU TOXICOMANE 



a Je le dirai, à la honte des hommes : la Loi interdit à nos 
princes t'usage du vin, et ils en boivent avec un excès qui les 
dégrade de l'humanité même ; cet usage, au contraire, est 
permis aux princes chrétiens, et on ne remarque pas qu'il leur 
tàsse faire aucune faute. L'esprit humain est la contradiction 
même : dans une débauche licencieuse, on se révolte avec 
fureur contre les préceptes, et la Loi, faite p u r  nous rendre 
plus justes, ne sert souvent qu'à nous rendre plus coupables ». 

Montesquieu 
Le ftres Persanes 



Dans la section précedente, j'ai démontré de quelle manière la police argentine a mis en 

oeuvre une conception de la toxicomanie adaptée à sa logique opérationnelle. Elle lui permet de 

déteminer a la fois I r s  données et la solution du problème à résoudre. Cea pourquoi il est juste 

d'finner que le toxicomane procède des techniques policières qui le constituent comme objet. rai 

Cgalement démontré que les forces policières sont responsables de la mise en mouvement de l'acnon 

publique dans la plupart des causes liées aux drogues. Cela implique que l'appareil judiciaire reçoit 

une clientèle précise, celle qui dérive des procédures policières de recherche et de détention des 

cornommateun de drogues illicites. De cette objectivation prealable deperd, en eff* Pinsertion des 

présumés toxicomanes dans le dispositif pénal. Mais, au moment oii un chef d'accusation est déposé, 

de nombreux changements vont avoir lieu CLmiven clos des institutions policières est remplacé par 

un ensemble de jeux de pouvoir qui ont plus d'éclat, au nombre desquels on peut compter la 

promulgation des lois anti-drogue et les controverses suscitées par leur mise en application. 11 est tout 

a w i  vrai que cet éclat se fait plus ténu au niveau du fonctionnement quotidien du système judiciaire. 

Le débat politique sur la consommation de drogues devient dors un problème privé pour l'inculpé et 

un cas de plus pour les juges et les légistes. 

Ce trajet du haut vers le bas suivi par la loi met en jeu une multiplicité dacteun : des 

législateurs, des magistrats, des experts et des fonctionnaires. Leurs intérêts ne sont pas 

nécessairement similaires. fl y a, cependan& un effet de convergence : ils déterminent les 

caractéristiques que la puissance publique attribue awc contrevenants à la Loi sur les drogues. Pour 

comprendre ce résultat, c'est4dire le rdle de la loi dans la réification du phénomène 

toxicomaniaque, il faut développer piusiecns paliers d'analyse. Concrètement, il me faudm démontrer 

de quelle manière, et suivant quels postulats, I%age des drogues interdites est devenu un problème 

pour la justice. Pour quelles raisons les iégislateurs n'ont-ils pas pu crimuialiser explicitement la 



7 - 3  -2- 

consommation penonnellr ? Comment ont réagi les mbunaw aux changements dans la léplation ? 

Quels traitements ont kté prétus pour corriger ce genre de fautes, ou l'agresseur ca sa propre 

victime '? 

De la réponse donnée à cet ensemble de questions dépend la confirmation de la sous- 

hypothèse de m a i l  correspondant a cene section, selon laquelle la loi permet à l'État de déplacer 

I'acte de consommation des drogues interdites ven la toxicomanie, ce qui a pour conséquence de 

donner aux institutions politiques un droit de regard sur la conduite et le corps de tous les citoyens, a 

non pas seulement sur ceux qui ont été qualifiés comme toxicomanes. Le moment clé de ce 

développement réside dans I'objectivation pénale du toxicomane, consacrée &'abord par les 

législateurs et homologuée ensuite par les juges. Je prêterai une attention partmdière a ce processus, 

car il me faut démontrer que le toxicomane, q u  problème public, succéde a la décision politique de 

constituer en délit l'utilisation de certaines substances et de prendre en charge les contrevenants. 

Les indicateurs qui permettent de mesurer l'impact de la législation sur le phénomène 

toxicomaniaque sont aussi variés que les prérogatives des acteurs institutionnels impliqués. Si l'on 

pense aux décisions prises par les Iégislateurs en matières de drogues, il faut examiner dans quelle 

mesure les lois prévoient des mécanismes pour assimiler certaines infractions à la toxicomanie, ainsi 

que pour rattacher les contrevenants a leur nouvelle identité et les sanctionner en conséquence. La 

multiplication des incriminations pénalisant l'usage personnel de drogues est un autre signe de la 

portée créatrice de I'activité législative. Cette spécification croissante des manières de violer la loi 

prouve que le pouvoir ditat ne cesse & compter s u .  la consomm~on de drogues comme moyen de 

légitimer son exercice : celle-ci permet en effet de dkbusquer un nombre toujours plus grand de 

conduites irrégulières et donne iieu à une classification de plus en plus précise des sujets. 
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Pour leur part, les juges ont a interpréter la loi. à décider de l'incrimination ou de 

l'acquittement des accusés. Ici, l'indicateur est celui de la sévérité avec laquelle les magismts 

appliquent la Iegislation en vigueur. L'analyse de la jurisprudence permettra également de dégager 

les certitudes et les hésitations qui amènent à déclarer qu'un individu est un toxicomane, ou qu'il peut 

le devenir. L'activité des tribunaux e a  pamculièrernent riche. Elle suppose l'entrée en jeu des experts 

et donne lieu aux débats des juristes et des fonctionnaires respo&les de la lutte contre la 

toxicomanie. 

Enfin, le pouvoir exécutif, qui gère les institutions ou sont reçus les condamnés, peut 

s'acquitter de ses obligations de manière variable. Ses choix deviennent intelligibles en analysant le 

type de centres de soins qui sont créés ou financés, ainsi que les thérapies qui y sont privilégiées. Si 

l'abstinence totale est le but exclusif du traitement et que le patient est considéré comme étant au 

fond irrécuperable, la « fixation N de la toxicomanie sur la trajectoire sociale des patients est assurée : 

le risque de rechute étant permanent, l'individu doit démonûer à tout moment qu'il est en mesure de 

ne pas se laisser emporter. De cette façon, son passé de toxicomane est constamment réinscrit dans 

sa vie de tous les jours, et dans i'ensemble de ses gestes, qui seront désormais considérés comme un 

fléchissement ou comme une victoire face à l'obsession pour les drogues qui sommeille en lui. 

Ugislateurs, magisbais et thérapeutes, unis par leur rapport a la loi, agissent et interagissent 

de manière variable. Les élus définissent des imam qui élargissent ou non la marge de 

manoeuvre des organismes de lutte contre la toxicomanie. Les juges peuvent négliger les 

incruninations prévues par la loi ou ne pas hésiter à appliquer les peines les plus dures. Le v o i r  

exécutif a le choix d'appuyer une dépkialisation de facto ou de s'opposer aux décisions trop 

laxistes D des juges ; il peut également créer des organismes de lutte contre la toxicomanie avec une 

capacité décisionnelle plus ou moins importante. C'est au carrefour de ces choix politiques que la 
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toxicomanie prend forme et devient une W g i e  d'intewention pénale. Elle sert à établir la 

personnalité des individus incriminés, l em potenbalités déviantes et la manière de les redfeSSer. En 

retour, le fait que la toxicomanie soit devenue une conduite visée par la loi contribue à transformer la 

consommation de drogues en un souci permanent pour de nombreuses mtitutions, qui pourront 

l'utiliser comme critère d'évaluation de leurs gouvernés )) (étudiants, malades, prisonniers, 

employés, assistés sociatq etc.). 

Mais ce foiso~ement autour des lois et des drogues n'est pas uniforme dans le temps. Cela 

constitue une preuve supplémentaire du fkit que l'utilisation de su- protuhées a été I'objet diin 

investissement politique, qui s'adapte aux nécessités du moment le tenterai d'énoncer de manière 

succincte la rationalité de ce processus, avec ses continuités et ses mutations, A I'aide d'une règle 

générale, que j'appellerai principe de jugement. II permettra de discemer, à avers l'enchaînement 

des lois promulguées, des sentences fendues et des traitements presCnts, quelle est la définition de la 

toxicomanie objectivée par la législation sur les drogues. Aboutir a un tel pnncipe suppose une 

analyse détaillée des pratiques qui sont à sa source. Cette analyse doit tenir compte des changements 

qui ont eu lieu au cours de la période étudiée en rnatiére Iégdative, jurispnidentielle et 

thérapeutique. Après un bref commentaire sur le contexte constitutionnel et le droit pénal argentins, 

je me pencherai sur la situation avant la transition démocratique de 1983. Cette longue période, qui 

commence au début du siècle, constitue un point de repère incontournable pour comprendre les 

changements survenus ces quatorze dernières années. le  l'ai divisée en deux phases. La première va 

jusqu'à 1%8, au moment où la toxicomanie a été formellement incorporée au droit positif La 

deuxième s'étend de 1968 jusqu'à 1983 et elle est marq& par I'assimilaûon légale de la 

consommation de drogues à la contestation politique. Une fois ces domKes connues, je serai en 

mesure détuder les premières a n n h  du régime démocratique. Cette étape prend fin en 1989, lors 

de l'approbation par le Congrès de la wwelk loi anti-drogue, a se prolonge jusqu'i nos jours. 



Une comparaison en contrepoint avec l'évolution des activités policières à la même époque 

senira a identifier le type de correspondance qui s'est etablie entre les forces de l'ordre et l'appareil 

judiciaire. Les divergences entre ces deux instances. au cas où il y en aumit, démontreront que la 

problérnatisation publique de la t~xicomanie obeit a des logiques instituîio~elles différentes et en 

reste tributaire. Ces logiques ne constituent pas simplement des manières différentes de concevoir la 

consommation de drogues interdites. Ce sont eues qui possèdent, en effef la capacité de s'en servir 

pour établir un contrôle légal sur les citoyens, ou de la considérer comme étant une conduite intime, 

face à laquelle aucune inmision de lgtat riest permise. 



Chapitre VL Contexte constitutio~el et droit pénal en Argentine. 

Avant de présenter le système juridique argentic il me semble nécessaire de préciser un 

point Dans un régime démocratique. la loi joue un rôle fondamental : elle régit les actes du 

gouvernement et protège les libertés individuelles contre tout abus possible de la part des pouvoirs 

publics. D'ou les caractéristiques majeures de l'ordre démocratique : la prévisibilité du jeu 

institutionnel et le respect de I'individu Leur dénominateur commun est la neutralisation de 

l'arbitraire et I'exclusion du recours à la force dans la résolution des conflits. L'enjeu est de taille: la 

défense des intérêts particuliers ne doit pas aboutir a l'instabilité permanente, qui est une incitation à 

I'autoritarisme (cf Foley et Edwards, 1996 ; Prreworslu, 199 1 ; Roniger, 1994). Cela ne semble 

possible qu'à partir d'un dispositif axiologique et normatif axé sur les droits de l'homme et les 

institutions républicaines. En d'autres mots, ce n'est que dans un État fondé sur le libre arbitre des 

citoyens et sur le respect des normes communes qu'il peut y avoir des changements a la fois 

pacifiques et ordonnés. Ceîte prééminence de la loi a été critiquée, notamment à gauche, comme un 

masque de la violence politique et de l'exploitation économique1. Cependant, l'expérience des 

dictatures militaires contemporaines a mis  en évidence que la défense des droits fondamentaux et 

des institutions démocrariques n'est pas seulement une manière astucieuse ou naïve de rendre 

acceptable les clivages sociaux. La loi apparaît comme l'argument le plus solide des protestations, le 

plus difficile à attaquer sans mettre en évidence les dérapages autoritaires du pouvoir étatique. De 

manière encure plus fondamentale, la loi dénonce les garanties bafouées, les complicités de la justice 

avec le pouvoir politique, les entorses que l'administration fait a l'ordre juridique qui lui donne sa 

légitimité. Sur ce plan, constitutions, chartes et déclarations sont des véritables utopies, des 

1 - Les perplexités de ia gauche manâae fke au rôle de la loi et des droits fo- vus a la fois cornme un stratagéme 
bourgeois et comme une clé pour la transition dwocratique . . 

au socralisme, apparaisçerrt de maniére t k  cIaire dans le 
derriier Pwlantms (1978). qui traite & m e  contradiction jusqu'à en épuiser ou presque les possi'bilités d'analyse- 
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«concepts-limites » à l'aune desquels la classe dirigeante et les appareils d'~tat eux-mêmes peuvent 

etre mesurés. 

Un danger pemculier surgit lorsque l'appareil judiciaire porte atteinte aux droits 

fondamentaux qu'il est censé protéger. Je ne parle pas de violations grossières, mais de pratiques 

subtiles, de ce qui arrive lorsque la législation ne punit pas des fain délictueux mais des modes de 

\le. des gestes qui n'affectent pas une tierce personne. À ce niveau, je tiens à souiigner que 

l'intrusion de la puissance publique dans la vie privée peut être contestée de l'intérieur rnème du 

droit Ce dernier, en pffnant en charge le contrôle des conduites intimes, change de MW et perd sa 

Iégitimité première : il se rapproche des systèmes punitifs qu'il est venu remplacer, fondés sur des 

doctrines morales ou religieuses. Le droit moderne n'est plus divin, mais positif Ce sont des hommes 

qui I'instituent Ils ne font alors appel à aucun fondement transcendant, mais a leur volonté de vivre 

dans une société constituée de citoyens, de sujets rationnels et autonomes. Toute la différence du 

droit avec les dogmes religieux est là : la gestion qu'il assure des relations interpersonnelles suppose 

une protection ferme de l'autonomie des citoyens. Dés que le droit vise à imposer des préférences 

aux parûculiers, il acquiert les caractéristiques d'une entreprise confessionnelle et arbitraire ; il n'est 

plus un mécanisme pour régler des conflits entre des êtres libres, dont les différentes habitudes et 

croyances ne font pas obstacle à la vie en commun Pour paraphraser Claude Lefort le droit positif 

est appelé à résister, lui aussi, à la tentation de l'Un 

Je fais ce commentaire parce que, dans cette section, il sera souvent question des procédures 

penales servant à classer les prévenus comme toxicomanes et a les mnaindre à des traitements 

rééducatifk, ce qui constitue un déplacement moralisateur et disciplinaire du droit penal. En 

revanche, quime telle technique d'assujettissement - de quaMication et de reQessement - soit venue 

se loger à i'intérieur du dispositif pend n'oblige pas à jet~ le bébé avec l'eau du baKr Cette erreur a 
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été commise. Rejeter en bloc Ie dmit issu des révoiutiom libérales signifie vivre In 

garanties et sans les recours qui lui sont rnhérents. Cest aussi nier un des acquis fondamentaux de la 

modemité politique : la possibilité de réviser de manière réflexive les nomes qui organisent la Me 

sociale (Guiddens, 1990 ; Touraine, 1992). 

1- La Constitution nationaie 

Pour toutes les raisons énoncées cidasus, il me semble juste de commencer par une 

descriphon de la Constitution argentine* de ce qu'elle établit à propos de la loi positive et des droits 

individuels (le droit de faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, le droit à disposer de son corps, le droit à 

la protection de la vie privée, la liberté de comcience~lertains éléments ont déjà été présentés afin 

de mesurer l'ampleur du pouvoir réglementaire dont disposent les forces policières. Ici, je me 

limiterai à faûe un inventaire rapide des notions qui assment une meilleure intelligence du droit de la 

drogue et de la fome de justice résewée aux utilisateurs des produits classés. 

En ce qui a trait à la fomulation des lois, la Constitution, en vertu du principe de la division 

des pouvoirs, conf"ere cette kul té  au Congrès. Par Ià, il est établi que ni le pouvoir exécutif ni le 

pouvoir judiciaire ne peuvent créer des incriminations. il est fome1lement interdit aux représentants 

de leur déléguer le pouvoir de lkgifk.  Ce serait le cas dime loi (( en blanc », habilitant les juges ou 

le Résident de la République à décider du caractàe punissable ou non dime conduite7 ainsi que des 

peines encourues par les condamnés. 

En raison dgaiement de la division des pouvoirs, le système juridique argentin est de (( droit 

civil 1). Dans un tel système, la seule source de droit est la loi, le texte où le législateur a h é  les 
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délits et les peines. Cette règle, connue sous le nom & principe de kgdité, contraint les élus à détinir 

les infîacûons de manière précise et limite le pouvoir discrétioanaire des magistrats. Le but est 

encore celui d'exclure la « volubilité » du pouvoir politique et les punitions arbitraires. Dans la 

pratique, les juges interprètent la loi de manière variable et les arrêts des cours supérieures 

influencent les instances infërieures. Malgré cela, la justification et le rappel des sentences sont plus 

fiéquement fondés sur (( la bonne interprétation » des normes légales que sur les précédents 

judiciaires. Cest pourquoi dans le contexte argenb le droit écrit est uicuntodle .  

La division des pouvoirs et le pnncipe de lépalité supposent des garames concrètes pour le 

citoyen Ils définissent quelles institutions peuvent le juger, à l'exclusion de quelles autres, en raison 

de quoi et suivant quelles procédures. Ces garanties sont énoncées de manière explicite dans l'article 

1 8 de la Constitution nationale, où il est établi que seul un juge peut déclarer la culpabilité d'un 

accusé. et ce, après un procès fondé sur des lois déjà existantes au moment du délit. Ea ainsi 

consacrée la présompûon d'innocence, clé de voûte du rapport de la justice et du citoyen : personne 

ne peut être tenu pour responsable d'un délit tant qu'un juge compétent ne l'a déclaré tel, et ce n'est 

pas a Pinculpé de prouver son ümacmce, mais au magistrat Q rapporter les preuves qui fondent sa 

décision 

La protection de l'individu frite a l'ingérence de l'État est assurée davantage par l'article 19. Il 

définit ce que les juristes appe l l a  s'inspirant du verbe utilisé dam le texte, le principe de réserve : 

(( Les actions privées, tant qu'elles n'offensent pas i'ordre et la morale 
publique et ne portent pas préjudice à un tiers, sont réservées au jugement de Dieu et 
ne tombent pas sous l'autorité des magistrats. Aucun habitant de la Nation est obligé 
de fave ce qui n'est pas prévu par la loi ou empêché de faire ce qu'elle ne défend 
pas ». 
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La sauvegarde de la vie privée ainsi mise en valeur par un rappel explicite du principe de 

légalité énoncé dans I'article précédent il était clair, dans l'esprit des délégués à la convention 

constituante de 1 853, que ta notion de citoyenneté dépend a la fois de la protection des affaires 

pérsomelles et de sanctions fondées exclusivement sur des lois positives. Ce sont deux exigences 

conjointes : les incriminations doivent êîre instituées par le pouvoir législatif et elles ne sauraient, en 

aucune circonstance, s'immiscer dans la vie privée des citoyens. 

2- Le système penal 

rendue par des magistrats professionnels et ceuxci ont un rôle prépondérant tout au long du procès, 

qu'il s'agisse de l'instruction préparatoire, de la mise en accusation ou du jugement1. L'instruction - au 

cours de laquelle un juge détermine s'il existe des preuves sunisantes contre un ùicuip6 - peut 

également w dérouler de manière secrète, ce qui est une autre caractéristique des systèmes 

inquisitoires. La défense ne s'exerce pleinement que dans les juridictions de jugement. Celles-ci 

doivent prononcer un verdict même si les parties décident d'abandonner la pounuite. En Argentine, 

l'arrêt des procédures est impossible en matière pénaie. 

La dernière reforme du Code pénal, celle de 1992, a modifié la caractéristique « la plus 

odieuse » de la prockdure inquisitoire : les magistrats n'ont plus la faculté d'initier une poursuite ex 

'- Dans un système n contradictok u. tel que cdui du C a m 4  la jusrice peut être rendue par un juiy de citoyens et le 
rôle principal dans la recherche des preuves, ainsi que dans le déroulement du procés, est réserve aux parties en litige. 
l'État y compris. En Argentine. cette liberté dans ltintroduction de pièces i conviction serait considérée comme 
« inconsistante » avec la justice crunùieiie, tout comme la négociation des plaidoyers avec tes procureurs (Camo, 
1989 : 4-1 1) .  C'est pourquoi les amendements introduits en 1994 pour permettre aux « repentis » de dénoncer leurs 
chefi afh de bénéficier d'une peine ailégée sont tout a fâit exceptionnels du point de vue de la procédure p h l e  (cf. 
supra, deuxième section, chapitre V, 6. b. 
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oflcïo (D'AIbora, 1994 : 1 73). Us doivent maintenant attendre qu'un procureur ou un policier dépose 

un chef d'accusation En réalité, cette reforme aspire a « renforcer » i'irnpartialité des juges. qui ne 

pourront plus accuser et juger en même temps. 

La conjonction de ces particularités rende très riche la jurisprudence en matière de drogues, 

et ce, pour deux raisons principales. D'une les juges sont obligés à se prononcer dans toutes les 

causes entendues. D'autre part, les précédents ne sont pas contraignants dans l'interprétation de la loi. 

Les juridictions supérieures peuvent casser les décisions des instances uiférieures, mais cette autorité 

ne s'exerce que cas par cas. De cette façon, il s'établit un débat par moment très intense entre les 

triiunaux de première instance, les chambres d'appel et la Cour suprême. C'est dans la ligne de force 

qui s'en dégage que la toxicomanie acquiert un caractère de réalité et devient un ktnment au sein 

du dispositif pénal. 



Chapitre M. Les débuts du droit de la drogue 

1 - Première phase ( 19 1 2- 1 968) 

Les historiens du droit arment que l'incrimination pénale de la possession de drogues pour 

usage personnel a succédé à i'échec des lois réglementant le commerce et l'approvisionnement (Laje 

Anaya, 1992 ; Puricelli, 1997 ; Tenagni, 1989). Ces lois n'auraient pas pu, a elles seules, supprimer 

la consommation des drogues considérées nuisibles au début du siècle, notamment la morphine a la 

cocaïne, connues don  sous le nom générique d'alcaloïdes ou de narcotiques. Les auteurs précités 

supposent donc que le but a toujours été l'élimination de leur utilisation non médicale et que le 

gouvernement, pour y parvenir, a f ~ t  des ajustements progressifs j usqufà pénaliser la possession non 

autorisée. Si l'on reste à la surface des Cvénements, à la chronologie des grandes décisions 

législatives, ce cheminement est vrai. À la réglementation des produits pharmaceutiques en général a 

succédé le contde de la prescription et de la délivrance des substances jugées to?cicomanogènes, et. 

plus tard, la simple possession de ces mêmes substances est devenue un dé1 it. Cependant, la question 

est plus complexe qu'ils ne le supposent et le développement moins linéaire. La consommation 

d'alcaloïdes a amré l'attention de la police et des magistrats bien avant que les élus ne s'y intéressent. 

Les tribunaux ont fait un délit de l'usage personnel d'alcaloïdes en absence de toute loi sur la 

question Pour ce faire, les juges ont dû concilier les vérités scientifiques sur les morphinomanes et 

les cocaïnomanes avec les exigences de la pratique pénale. Suite à cette adaptation stratégique, la 

figure du toxicomane a pu être utilisée plus aisément par l'ensemble des décideurs. 



a- Les experts vs les juges 

Dans les pays, comme l'Argentine, où des « entrepreneurs moraux » nbnt pas incité les 

représentants à idicter des lois contre la consommation de certaines drogues le premier contact entre 

la toxicomanie et l'ordre juridique s'est établi à travers les expertises médico-légales. Cela s'est 

produit au moment d'une forte réaction médicale contre l'usage « passionnel » ou « mondain » de la 

morphine et de la cocaïne, inspirée sans doute de notions véhiculées par des spécialistes allemands et 

français (cf Butel 1995 ; Yvorel, 1992). Ces derniers avaient déjà confondu l'étude des propriétés 

pharmacologiques des drogues et celle du comportement de certains de leurs usagers. De ce savant 

désordre, qui établit une corrélation nécessaire entre la prise d'un produit et des attitudes considérés 

comme répréhensibles, se nourrissent tous les dangers mentionnés par les médecins de l'époque : 

accoutumance, aliénation, dégénérescence, dangerosité. La catégorie de « vice » assure le lien entre 

la substance et la manie compulsive là où il est difficile a définir : le toxicomane, incapable au départ 

de résister à un plaisu facile, finit par devenir un être asocial, qui ne distingue plus le bien du mal'. 

De I'hédonisme a la pathologie il n'y a qu'un pas à h c h i r ,  d'autant plus facile que l'usage modéré 

est tenu pour un leurre : sans contrde médical, I'ibilisation de certaines drogues bascule 

irrémédiablement dans la maladie. Sur cette « vision forsdamenaliste (Butel. 1995 : 376) » repose le 

savoir médical dés la fin du siècle dernier. Par la les médecins ont tini par rejoindre la conception de 

la toxicomanie préchée par les «entrepreneurs moraux » nord-américains : la modération est 

impossible et l'abus amène les individus à f k c h i r  toutes les limites de la décence. Le lien entre la 

consommation, l'excès et le désordre est déjà établi : aux usagers on assigne a priori une série de 

comportements critiquables (paresse, débauche, dilapidation des biens fàmiliaux, « affaiblissement 

de la race », vols et tromperies). 

- - 

" À cet Cgar4 les travaux rniiva91airrs de Pipoque scmt ToR r6véheurs. Un candidat au doctorat en medcfine à 
I'Urriversité & Buenos Aites, concluait sa recherche en disant que tes morphinomanes étaiem des « parasites sociaux », 
mc8pBbles de résista « aux caresses ardentes de Judas (Novaro. 1909 : s/p) B. 



Au premier regard, cette définition de la toxicomanie semble conforter la justice, car les 

médecins peuvent assurer « sur une base scientifique » que le fàit de s'adonner aux drogues produit 

une aliénation propice au délit Cependant, l'incorporation de la toxicomanie dans l'appareil 

judiciaire n'a pas été une affaire facile. il est important d'examiner les efforts des médecins légistes 

pour l'y introduire, car ce sont eux qui vont iminer pour que la justice pénale en tienne compte, 

même si la toxicomanie semble éûangkre au droit positic qui sanctionne des conduites anti- 

juridiques et non pas des états pathologiques. De plus, au moment ou les médecins experts font cette 

demande, il n'y a en droit argentin aucun règlement concernant la vente, l'achat et la consommation 

personnelle de drogues. Les expertises médicaies sont donc une pi& fondamentale dans la 

production de la vérité sur la toxicomanie au sein de l'institution judiciaire. 

Pour comprendre ce processus, il faut d'abord mettre en perspective l'intégration de la 

médecine légale dans l h v e a  juridique, tout comme les conséquences qui en découlent. C'est 

Michel Foucault qui a retra& et analysé la portée de ces enjeux (1975, 1981). Selon lui, les 

psychiatres o m  été appelés par les juges dans une circonstance particulière : résoudre l'énigme des 

crimes commis sans raison apparente. Cela est arrivé suite à une réforme majeure des fomes de 

punition, quand les supplices ont été abandonnés au profit de l'emprisonnement et de la réforme 

morale des criminels. il est alors dévenu impérieux de connaître les tendances et les m a w a i s  

instincts du délinquant, car ce sont eux qu'il faut pimir et redresser en lui, pas son CO-. A partir de 

ce mom- pour que les punitions aient un sens, pour savoir quelles sont les dispositions à comiger, 

un tien de causalité a dû être établi entre l'acte et son auteur. Les aliénistes ont trouvé ce lien dans les 

cas les plus difficiles en créant une entité pathobgique : la monomanie, une forme de folie qui ne se 

manifme que dans le crime. 



Par là même, la psychiatrie légale a produit une transformation radicale de la notion de 

responsabilité pénale. Depuis des siècles. une inFraction était imputable à un individu dans la mesure 

où il était maitre de ses actes, c'est-à-dire hors de toute contrainte et insoupçonné de démence. Le 

libre arbitre est une condition sme qtrrr non de la déclaration de culpabilité : on condamne ceux qui 

violent la loi tout en ayant pu agir autrement Or la réforme pénale entamée au siècle dernier, en 

cherchant a rendre intelligible l'acte délictueux par une mise en rapport avec le passé du criminel, a 

mis la justice dans une situation paradoxale- Si I'infracton est déteminée par les antécédents de 

l'individu, dans quelle mesure est-il libre, donc pénalement responsable ? Les juges ont don à faire 

un compromis difficile. Dune part, ils sont obligés de trouver une explication causale des conduites 

délinquantes avant de prononcer une sentence. D'autre p a  ils ne peuvent pas punir des actes que les 

inculpés n'ont pas choisi dél~'bérément d'accomplir. La menace, pour les magistrats, est de trouver un 

nombre inoui de criminels que la justice ne peut pas déclarer coupables1. 

Cette impasse rend difficile l'interaction entre le savoir médical et l'institution pénale. Les 

expertises psychiatriques n'ont pas d'intérêt pour les magisma tant qu'elles n'arrivent pas à expliquer 

le geste du criminel sans le recom4W non irnpitable. Cette résistance des juges se manifeste 

clairement face aux experts qui leur proposent la notion de toxicomanie. Au début, elle annulait 

entièrement l'idée de responsabilité, élément indispensable pour prononcer un verdict de culpabilité. 

'-~~lahdus~depawée<~edébritdu~tre,l'ico~ede~~ttn>~iogiecriniindlt-wéookposttiviste-alath~or~& 
la défense saciaie ont profbdbem ébranlé la notion de responsabilité, esxdek a la justice p d e  (F- 1975, 
198 1 ). Ces domines demandaient des mutations prohndes. La sanction ne dépenbait pius du degré de iiié de lrUICUIpé, 
de sa volonté conscierne & violer la loi mais du danger qua nqmbmah pour la SOQétk au nom de laqde il fàht le 
neutraliser. Selon les nouveaux criminologue$ la psychopathologie. qui v i a  de créer la notion de dégénérescence - iiant la 
déviation a l'hérédité et aux effets & milieu - semble pius apte a accomplir m e  mission que le Mi pénal. Elle peut 
détecter dans le moindre geste ddichreux des dangers susceptibles de sf&& à la population toute entik. Pour les 
hommes de loi, c'était trop : la logique positiviste impliquait un déphcanent du sy&m j.diCiaire, qui serait rcmpiacé par 
un corps de spécialistes capables de repérer les crirrimels avant &ne qu'ils n'agkmt. Les idées cerrb.ales de Panttaopologie 
crùninelle et de la défènse sociale vont trower une p h  dans l'appareil judiciaire lorsqu'elles auront perdu leur carectére 
radiai, moyemiant Papparition d'un savoir psychopahIogie plus subtile, qui a réussi à combiner les notions de dangerosité 
a de respoIISâbilite sans danger pour la pratique pénale (d BeauCheSie, 1% ; Laphmie, 1995 : 101). 



Cela explique pour quelles raisons i'er~tr& de la toxicomanie dans le système juridique 

argentin a rencontré de grandes difficultés, même si aujourd'hui elle est devenue une qualification 

couramment utilisée pour modder les sanctions pendes et imposer des traitements aux condamnés. 

Le premier cas où des experts légstes ont été consultés pour une aff're de consommation de 

drogues est celui d'un médecin soupçonné d'avoir tué sa femme'. De quoi était4 accusé ? De forcer 

son épouse à mener une vie « anormale, désordonnée et vicieuse », dont elle est moite. Comment a-t- 

il fait ? U l'a initiée à la morphinomanie9 une « ivresse qui assujettit l'individu, le rend faible, solitaire 

et intraitable ». Les témoignages, selon le juge, sont concluants. Les parents déclarent que leur fille 

ne voulait plus rien savoir d'eux et qu'elle negligeait les tâches ménagéres les plus élémentaires. Les 

voisins contirment le « déclin mord » du couple : ils sont allés jusqu'a leur demander de pehtes 

sommes d'argent et de la viande à rdtir. À cela. le juge ajoute qu'il « va de soi » que le mari abusait 

lui-mème des substances toxiques et qu'il en injectait a sa femme, « tout en étant conscient » du ton 

qu'il lui causait Le juge affinne que le refus de Finculpé à accepter la vérité « de ces fats » prouve 

qu'il était conscient de mal faire. 

Si le magistrat s'engage si loin dans les conjectures, c'est pour écarter les arguments de la 

défense et du médecin expert Selon ce dernier, l'accusé n'est pas aliéné, mais il ne peut pas non plus 

être tenu pour responsable de ses actes a part entière. Le juge ne partage pas cet avis. il accepte qu'un 

morphinomane vole de la morphine « pour assouvir sa passion », car « il o k t  a une force supérieure 

à sa volonté ». Les faits délictueux ne lui sont pas imputables s'ils ont pour but de « calmer sa propre 

anxiété morphinique ». Sauf que, dails ce casci, l'inculpé ne cherchait paç à satisfaire ses propres 

désirs, mais ceux de son épouse. Et il lui donnait de la morphuie, soutient le juge, 

'- Ce dossier, sans citer le nom mi pNau est rtp& par k député Bard (1923 : 18-28) dans um projet de loi visam à 
irrterdire Risage p e n o d  de narcotiques. Toute les scpressions citées entre g d k n e t ~  sl référent 



(t [...] avec une diligence véhémente, désesperk, comme s'il jouissait de 
contempler sa victime devenir cmellement une loque humaine, jusqu'à ce que sa 
mon s'en suive. au moment ou elle n'était plus qu'un amas unforme d b s  et d'humeurs 
putrides (cité par Bard, 1913 : 14) ». 

Le prévenu &ait donc punissable, car il avait provoque la mort dm tiers. Cependant 

l'argumentation du juge laisserait croire qu'un morphinomane peut être non imputable, que la 

corisommation du toxique, devenue impérieuse, le met dans un état de nécessité face auquel la 

justice doit se taire tant qu'i1 ne porte pas atteinte à autrui. Le juge n'en est pas dupe, et il ajoute a sa 

sentence des (( considérations morales » pour en écarter la possibilité. 

La société, estime le magistrat, doit se défendre de ce genre de vice, u forttori si les 

« victimes 1) se trouvent parmi les bien nantis, qui ont Ifobligation de promouvoir la décence et une 

vie sociale harmonieuse. C'est la vocation de la justice, dit-il, de défendre Ies bonnes moeurs et de 

rappeler leurs devoirs à ceux qui les ont oubliés. Sur ce plan, le médecin accusé d'avoir tué sa femme 

à petit feu est doublement fautif 11 a bahi la mission (( exemplificahice )) de sa classe sociale et 

manqué à ses devoin professionnels, notamment celui de soigner ses semblables. Ce sont toutes des 

raisons qui j usti fient davantage linadmissibilité du rapport psychiatrique : 

t( Accepter l'expertise médicale [signifierait] autoriser Ifimpunité du vice [. . .], 
stimuler sa diffusion en le consacrant invulnérable, inattaquable, et la société a 
besoin de se défendre des maux qui minent son existence. La justice ne peut pas se 
déclarer désarmée et impuissante. Elle doit accomplir sa mission réparatrice et 
défensive (ib. : 26) ». 

il est clair, pour le juge, que le toxicomane doit être exclu de la société, afin qu'il ne devienne 

pas, d'une manière ou d'une autre, un facteur de contagion. Cest pour rendre un verdict de 

culpabilité, pour envoyer l'accusé en prison, que le juge r e f w  d'endosser la vérité médicale sur 

i'usage non thérapeutique de morphine, selon laquelle les disateurs perdent le contrôle de soi et 
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doivent ètre déclarés inwponsables. Le juge insiste : ce manque de volonté est une défaillance 

m o d e  et n'est pas provoqué par la substance : « les toxicomanes peuvent toujours contrôler leur 

La parution, douze ans après ce pro&, dm document sur la non imputabilité des 

cocaïnomanes laisse croire que le débat entre les juges et les experts a survécu pendant une assez 

longue période (Elicegui, 1924). Pour asseoir son point de vue, le médecin légiste entame une 

description des dérèglements provuquLs par la drogue, qui vont de (( la disparition des 

préoccupahons morales » à la transmission héréditaire de 1' idiotisme (rb-, 10- 13)'. Ensuite, Elicegui 

demande aux juges d'être indulgents, de reconnaitre que les cocainomanes sont irresponsables, qu'ils 

commettent des délits «conçus en plein délire (ib. : l 4). n Cest la cocdne elle-même (( qui incite aux 

actes délictueux (ib. : 16) », ce qui atténue la responsabilité des individus qui sont sous son empire. 

Ce n'est donc qu'en attniuant une propriété criminogène à la substance elle-même 

quElicegui arrive a contourner le problème de responsabilité pénale. On ne peut pas imputer aux 

cocainomanes des actes qui semblent bel et bien le produit cRui esprit lucide. Et si pour les juges ce 

type d'irresponsabilité est Uiacceptable, il n'en reste pas moins que le discours médical - ayant défini 

la toxicomanie comme signe de débauche, de dégénérescence, de dangerosité - contribue à légitimer 

les sentences rendues. La médecine donne aux jugements moraux un vernis de scientificité dont la 

justice a besoin. Eue masque I'arbitmire des décisions judiciaires en expliquant de manière éclairée 

que le aime commis est une conséquence (( naturelle » de l'ingestion de certaines substances. Cela 

est particulièrement évident dans l'arrêt évoqué ci-dessus, ou le juge esquive la tesfitution des faits 

'- II niéehappe sûrment pas au l s t a i r  que a discours rejo'i de manise àommnîc la temes de deux ames grands 
croisades de i'époque relisnt aussi morale et m e d m  les campag~es comre l ' a l c o o ~ e  et l'onanisme. Ce som tous des 
moddes drinduite définis par la w o n  compllsive d b  &on qui af%Ht son auteur jusqu'à mettre sa vie en danger, 
et mûne d e  de sa progéniture. Par 1à, le maniaque renonce au mandai sacial de se c o r n e r  sain d'esprrt et de corps. Pour 
les d l a n œ s  ames ces (( pathologies de i'& », voir N- (1992). 
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pour reprocher a l'accusé le goût des plaisirs faciles, l'inutilité d e ,  la perversité et le sadisme de 

son amtude prosélyte. Le juge ne cherche pas à prouver qu'un crime a été effectivement commis. 

Quels indices démoneent que I'inculpé a incité sa fanme a prendre de la morphme ? Est-il I'auteur 

de la piqûre fatale ? A-t-on trouvé la seringue et l'aiguille ou d'autres piéces pouvant servir de 

preuve ? La mort a-t-elle été causée par accident ou déh'bérément ? Aucune de ces questions, <for& 

factuel, n'a été posée. Ce n'est pas la vérité des f%ts qui intéresse le juge. mais une autre vérité, celle 

de la dépravation du condamné, de son incompati't,ilité avec des valeurs telles que la sobriété et 

l'intégration sociale. Au lieu de sonder les circonstances du décès et la sche du crime, le juge signale 

quelles sont les dispositions pathologiques du prétendu assassin. El la  s d f k m t  à le rendre coupable 

du meurtre. En défirutive, l'acte délictueux importe moins que la manière de vivre, considérée 

vicieuse et condamnable. Ce n'est donc pas un mime qui est jugéle. mais une faute morale. 

Là, nous sommes au moment de l'introduction de la toxicomanie dans l'appareil judiciaire, 

qui ne s'est pas fàite, comme on l'a vu, sans accrochages. Les expds ont apporté une rationalité qui a 

été homologuée par les magistrats de manière sélective. Une fois I'irresponsabtlité p d e  des 

toxicomanes (qui laissait la justice impuissante) rejetée, les magistrats ont mis a proft tout les 

éléments qui créent un lien psychologique entre le t o x i c o ~ e  et ses délits. Cest ainsi que, très tôt 

les sanctions penaies ont f ~ t  beaucoup plus que punir et exclure des wnsommatem de drogues, 

elles en ont h t  des toxicomanes, des individus sanctionnés au nom de l'immoralité résultant 

a nécessauement N de l'utilisation & certaines drogues. Ce processus d'assignation de la toxicomanie 

- encouragé par le savoir médical et légitimé par la justice - allait se perfectionner au nI des ans, avec 

la multiplication des disciplines scientifiques vouées A expliquer le phénomène îoxicomaniaque. En 

effe  les sciences du cornporternent ont permis, plus tard, de résoudre le jeu incertain entre la 

responsabilité pénale et la détenniaaaon psychologique des conduites d é ~ i u i s u a n t e s  Elles allaient 

f o u  les notiom nécessaires pour d y s e r  le cumportemmt des toxicomanes sans parvenir à un 
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diagnostic d'aliénation totaIe Ckst I ce moment, ainsi que le souligne Foucault ( 1% 1, 1975). que 

l'imputabilité sans liberté - une absurdité sur le plan juridique - est devenue possible. 

b Les premières lois antidrogue 

Au débat entre les médecins experts et les juges a succédé la promulgation des lois sur les 

alcaloïdes, un processus égaiement conflictuel, dont les va-et-vient démontrent qu'il n'a pas été si 

simple d'adapter la nome pénale pour qu'elle serve à réglementer les comportements privés, mème 

si la justice avait déjà établi certainç point de repère. 

L'histoire officielle veut que la question des drogues ait fait son apparition en 192 1, lors de la 

sanction du Code pend (Laje Anaya, 1992 ; Puricelli, 1992 ; Terragni, 1989). Elle se trompe. En 

premier lieu, il y a eu une ordonnance du Département national d'Hygiéne, édiaée en 19 19, dont les 

origines sont faiblement documentées (cf Ekd, 1923 : 11'33). Elle interdisait aux pharmacies de la 

ville de Buenos Aires la vente libre de médicaments contenant des opiacés ou de la cocaïne . Au 

moment de la promulgation du Code pénal, ce précédent a été ignoré. Bien sûr, ce fait peut &e 

considéré anecdotique. En revanche, est moins anecdotique le fàit qu'un projet de loi visant à réguler 

la consommation personnelle d'alcaloïdes ait été pareillement negligé, même s'il avait Qnné lieu à 

un débat houleux au Parlement 11 existe une copie integrale de ce débat Son analyse permet de 

cornpendre quels argumenîs amenaient à d é f h  ou à s'opposer au contrôle pénal de l'usage 

personnel de narwtiques. C'est pour justifier leurs points de vue que les élus décrivent les 

conso~ll~~lateurs, et ils leur ateibwnt des @tés singuliéres et négaûves, en miroir égaiement avec 

les poshilats de la médecine. 



25 1 

L'auteur du projet. le député Capurro, proposait une réglementation stricte de I'importatioa 

l'exportation, la vente, la prescription et la possession d'alcaloides. L'incrimination des détenteurs non 

autorie etait particulièrement sévère : ils seraient inculpés de (( commerce illégal et aucune preuve 

jouant en leur fa~eur serait admissible en justice (Argentine, Chambre des députés, 1970 : 655) o. On 

voit dkjà se dessiner le contour d'un problème : il semble impossible d'incriminer I'utilisarion 

personnelle de morphine ou de cocaïne en tant que telle. On le fait par le truchement de la 

possession. qui est a son tour assimilée au M c ,  c'est-à-dire à la volonté de compromettre un tien. 

Cette impossibilité est d'autant plus surprenante que le projet a pour objectif ultime de prévenir toute 

consommation non médicale. Pourquoi ce but ? Pourquoi cet alibi 1 

Pour répondre à ces questions, il faut se tourner vers le débat dans la Chambre des députés, 

qui a porté exclusivement sur l'usage personnel d'alcalotdes. II faut croire que cette question r e n ~ t  

acceptable, de manière implicite, la création de toutes les incriminations proposées. Rodeyro, un 

autre député, reconnaît qu'il y a deux manières de « réprimer l'abus de suhances nocives : 

l'interdiction de la vente ibre et la répression exercée directement a l'endroit des rrtilisateurs (h : 

657) n. Le problème, pour tes partisans de la deuxième option, c'est qu'une politique d h t  visant à 

redresser ce (( vice privé », même si ces conséquences sociales semblent évidentes, ne va pas de soi'. 

Une loi positive va& à assurer la vertu des citoyens est incompatible avec l'article 19 de la 

Constituion ; elle est également en contradiction avec le projet libéral et iaïque d a  élites qui ont 

fondé l'État argentin moderne (cf. W p e ~  Donghi, 1986 ; 1985). Les tenants du 

prohibitionnisme reconnaissent eux-mêmes la solidité de ces barrières constituîio~elles et 

idéologiques : Rodeyro affirme que s'i 1s ne sont pas (( allés jusqu'au fond D, que s'ils n'ont pas proposé 

pp -- - -  -- 

'- Les c o w e n c e s  sociales N évidentes n de l'usage d'aldoicies sont décrites par le député Rodeyro. qui parle de 
désordre sur la voie publique, de d& commis K sous la l'influence de l~arcotiques », et phs en partiailier de M destruction 
de l'orgariisme » et de « déghksxmce de la race m. il formule egalement un avertissement contre l'immigration 
asiatique n, œ qui était ridide en Argentine, car d e  &ait insi-e au début du siécle (Argentire Chambre des députés, 
1920 : 656-7). 
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« un concept de moralisation » visant a punir directement le N vice 9, c'est dam le seul but de faire 

approuver le projet par la commission d'évaluation, dont l'accord est indispensable pour l'inscrire sur 

l'agenda des travaux parlementaires (Argentine. Chambre des députés, 1920 : 658). !+&us, dans la 

Chambre, les doutes subsistent Et si ce n'était qu'une manière déguisée d'imposer des valeun 

moraIes au.  citoyens 7 Rodqro tente a maintes reprises de démonaer que la nouvelle loi ne viole 

pas les droit. individuels protégés par la ~onstitution'. Pour souligner l'urgence de la situation, les 

ar,ments techniques sont accompagnés d'un exposé de faits divers, tous des exemples de 

déchéance, suivis par la requête d'un adepte à la morphine qui prie le législateur de le défendre de ses 

propres appétits (ib. : 664-6). 

Malgré le ton dramatique de ces allocutions, l'intervention d'un seul député, Bréard, a seM a 

ajourner le projet de loi. Dans çon discours, il distingue la réglementation de la délivrance de 

médicaments de la pénalisation de l'usage çans ordonnance. Ce fais= Bréard en profite pour 

signaler ses réticences. Il lui plus grave de faire tomber les consommateurs sous le coup de la 

législation périale que le manque de régiementations en matière de médecine (ib. : 667) 9. Pénaliser 

la possession de (( substances nocives )) signifierait, selon lui, parvenir à une « répression absolue )), à 

une absurdité semblable à celle de d o n n e r  le suicide ou, pire encore, à celle de réprimer la 

possession d'armes parce qu'elles peuvent sewü à se suicider. Ensuite, le député signale que 

l'incrimination pénale de la détention &un objet dangereu donnera lieu à une variété de chantages. 

Pour finir, Bréard signale qu'un tel délit ignore le fondement du droit penai, celui du libre arbiae. La 

- 

'- Afin de contourner les d e s  d'un État ara prétedons motalisatriœs. Rodeym disait n [. ..] on ne veut pas inipcoa une 
moralité : on veut protéger la société d'un mal évenhiel des p n $ d h  wiisélc à la race par des individus devenus lllcapabjes 
de m&m leun capacitb au suvice de 1% a qui est une ob@m ils m g q h x î  h i  da toxkpm qui Iles 

transforment en désénérés, ou qui pewent trarisf~cmef leurs en fàm en dkg&&s. Cette d- conqmma le 
fiuw & la société (Argerihne, Chambre des depdes 1920 . 658) n. On Mit ainsi apParaitre dans le congrés les notions 
issues des tbeories crimindogiques a la mode, déja évoqués dans les m'bunaw_ La tananVe est d e  d'empiéter sur les 
g v s r a i e s c o n s t i n i t i o n n d l a ~ i w m d t k ~ d c ~ ~ t a t , d e n ~ d ~ m l e ~ d e a n t é & w r  
haMaxus. En Argentine, ces im trop doignées du droit Iibéral, n 'm pas été accueilIies fàvorablemecit en d é r e  
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punition est résewée ii CEUX qui, pouvant distinguer entre le bien et le mal, choisissent 

volontairement de violer la loi- L'incrimination sans nuances de la possession d'un objet susceptible 

de nuire à a& suppose que le détenteur a toujours une volonté criminelle (rb. : 668). Bréard ne 

manque pas non plus de souligner, &un ton ironique, que le Congrès devrait s'attaquer à des 

problèmes plus urgents, tel que la cherté de la vie et la question du logement, et il demande sur le 

champ l'ajournement du débat (zb. ). 

Un dernier orateur, le député Parry, tente d'éviter que la question quitte i'agenda des élus. fl 

soutient que (( la vente libre d'alcaioides est un danger pour la santé publique, tout comme les 

bombes représentent un danger pour l'ordre et la paix sociale (ib. : 669) 1). il vient ainsi confondre ce 

que le député Bréard avait soigneusement séparé : la consommation personnelle de (( substances 

nocives » et leur utilisation pour porter préjudice à un tiers. Ces divergences, c e p e n d .  masquent 

une miïidence essentielle : les drogues, certaines drogues, sont intrinsèquement mauvaises, et seuls 

les médecins peuvent conjurer leur danger. Tous s'entendent là dessus : ceux qui veulent présewer 

les libertés individuelles et ceux qui songent a d o r c e r  le contrôle de l'État sur la vie privée. Emre 

aujourd'hui, cette dialectique de I'empoisonnemen? et de la recherche volontaire de la mort constitue, 

pour les hommes politiques, une limite uiEranchissable. Elle bloque le débat entre le choix d'une 

liberté suicidaire et celui d'un paternalisme étatique f m e .  Ce qui est exclu depuis quasiment un 

siècle et demeure toujours dans le domaine de i'impensable, ce sont les notions de neutralité et de 

modération Neutdité des produits, dabord, dont les effets dépendent de l'usage que l'on en fait 

Modération des utilisateurs, ensuite, capables d'apprendre à gérer leur consornrnatio~ à obtenir le 

maximum des sensations recherchées sans en subir les contrecoups né@&. 

~ . O a ~ ù n p o s s i b ~ e & I s i m C g i s o l p t i ~ ~ d u a k C & p a r l m Z m c I s g ~ & f m o d o m p u  
niussi a le faire (Bustes Rarriirez et Valenniela 1983 ; Zdbmni, 1986) 
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Pour l'instant, je tiens à faire remarquer que les représentants n'ont pas tenu compte de ce 

débat à peine un an plus tard, quand ils ont entériné le nouveau Code pénal. Ce dernier, à son article 

204. régissait la vente de produits pharmaceutiques en établissant des punitions spécifiques pour les 

fraudeun'. Désormais, la vente &un médicament, dont la qualité ou la quantité Etaient différentes de 

celles qui avaient été prescrites par un médecin ou de celles qui éraient énoncées par le vendeur 

hi-même, serait considérée comme une infiaction à la loi. Cette inFraction constituait un attentat 

contre la santé publique, et ce, au même tiae que l'empoisonnement des eaux et des aliments. Ici, ce 

qu'il faut retenir, c'est que la loi sur la vente de produits pharmaceutiques visait la protection du 

consommateur contre i'éventuelle tromperie ou négligence des commerçants. ~"6tat intervient pour 

protéger les particuliers face a rachat de substances dont l'adultération ou les erreurs de dosage 

peuvent s'avérer dangereuses, voire fatales. il n'y a là aucune intention de trier les produits. ils sont a 

la fois des remèdes et des poisons, que les individus utilisent à leur guise. C'est la sagesse des 

@ Anciens qui semble encore s'imposer, celle que Paracelse a résumée plus tard dans sa célèbre 

formule : solo (IOSLF f~ctt venenum (le poison est dans la dose). Aucun de ces produits n'est signalé 

comme ayant per se des effets dévastateurs sur la conduite des consommateurs ou  sur la société. De 

cette façon, le citoyen est protégé contre la fraude, mais non pas empêché de choisir par lui-même la 

manière de se soigner ou de se procurer des sensations. 

Trois ans plus tard, le député Bad, au moyen d'un dossier constitué dune collection 

d'articles de journaux et de rappons de police, réussira à faire modifier le Code pénal pour limiter 

Papprovisionnement d'opiacés et de cocaïne. Dans l ' E r - é  des mot@, il signale de manière 

explicite que I'objet de la modification envisagée est de « réprimer la toxicomanie (Bard, 1923 : 6 )  », 

'- Pour M aperçu des dispositions v i m  le mmmsce d'alcalo1des a de médicâmdtts dans kr projets de d e  pinal 
p~~~ad~finalanec1tappIOUVé,wkF~M-1975:25:~eArryL1992:22.2&27;T~ 
1989 : 17-21. 
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dom il fa:t une descriphon accablante1. II signale enfin qu'une modification du Code pénal, votée par 

le Congrès, permettrait d'en f h r  avec les protestations des proMnces, suscitées par la multiplication 

de décrets présidentiels et d'ordonnances ministérielles réglementant la vente de médicaments dont 

la formule contient des opiacés ou de la cocaïne. 

Approuvée finalement en 1924, la loi 1 1.309 ne prévoit pas la moindre sanction direne à 

l'endroit des consommateurs. Ce nkst pas pu manque dmagmmon ou de prévoyance que la 

reforme était limitée, comme l'affirme Laje Anaya (1992 : 24). Bard avait prévu d'aller bien audelà 

de la regiementation de la délivrance de narcotiques. Son idée était, comme je I'ai noté 

précédemment, de réprimer l'usage non médical. Mais il était toujours impossible d'obtenir la 

majorité au Congrés : le projet visait des o b j d  trop difficiles a concilier avec la Constitution Le 

débat parlementaire est travené de craintes similaires à celles du débat tenu en 1920. Ce sont des 

arguments d'ordre sanitaire qui débloquent les négociations (cf !ho& dd), tel que démontré par le 

texte finalement approuvé : la nouvelle loi, en effef se borne a resserrer le contrôle exercé sur la 

vente « d'alcaloTdes et de narcotiques fi.  Du coup, seuls les commerces autorisés à délivrer des 

produits pharmaceutiques peuvent vendre les substances visées par la loi, et toujours sous 

ordonnance médicale. Pour leur pars médecins et pharmaciens sont tenus de prescrire et de @parer 

des médicaments selon les doses fixées par la phrnmecopée. De cette feçon, à l'incrimination de la 

vente fiauduleuse en générai a succédé une réglementation stricte de la circulation de certains 

produits. Il est maintenant bien établi qui peut vendre des narcotiques et qui peut en autoriser la 

consommation, et dans quelles quantités. Par là, l'autorité publique, tout en leur imposant des 

restrictions, concéde un monopole aux professionnels de la santé. Par P même, le citoyen ordinaire 

'- Pour justina da- mct intervention du Coiigrts. ie députe carac&ériie oa qui uin orn le vice d'absorber des 
toxiques (Rad, 1923 : IO) n. La cause de leur mal est dans la paresse. Ce sont des -&lents qui ont recours aux drogues 
pour t( se transf~tmer en satyres (ib. : 8) )P. Le prix a payer pour œ genre de plaisir, « morbide, désordonné, disstpe N, c'est 

la soifde toxiques (ib. ) », la maiadie appelée toxkmariie. Eile constitue (t le spasme phis ou moins prolangé d'une vie qui 
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est dessaisi du choir de consommer ou non des alcaloides : la loi l'oblige i se procm une 

ordonnance médicale avant d'en acheter. Cette nouvelle norme pénale a une signification profonde : 

les pamculien ont perdu le droit de décider ce qui est bon ou mauvais pour eux-mêmes. 

Dorénavant, la vente, la prescription et l'acquisition des narcotiques sont contrôlées. Mais la 

situation des individus qui en possedent et n'ont pas l'intention d'en faire le commerce n'est pas 

claire. C'est pourquoi le député Bard reviendra à la charge en 1925 pour que la simple détention d'un 

alcaloide non prescrit soit constituée en m o n .  Cette fois, le député trouve un allié de poids, la 

police, selon laqueue il y avait un vide légal qui I'empèchait d'agir, car la reforme précédente (( n'a 

rien établi en ce qui a ûait aux individus qui détiennent des alcaloïdes sans motifs légitimes (cité 

dans Argentine, Sénat, 1925 : 52 1 ). n Les inquiétudes policières auraient été décisives, notamment au 

Sénat (cf Laje Anaya, 1992 : 24-25). Le tour était joué : la loi a interdit formellement aux simples 

citoyens la posession de toute substance consi&& comme étant un alcalofde ou un mrcutique, I 

moins d'être autorisés par le gouvernement à en faire le commerce ou par un médecin à l'utiliser 

comme moyen thérapeutique '. 

Au fil des ans, l'évolution est nette. D'abord, 1Gtat a contrôlé l'honnêteté des vendeurs de tous 

les produits pharmaceutiques. Ensuite il a régiemerné la vente, la prescnpfion et I'approvisionnement 

d'un groupe pamculier de substances. Enfin, tout débordement de la norme en vigueur a été puni : il 

n'était pas seulement impossible pour les individus d'en acheter sans ordomce, mais égaiement 

d'en posséder la moindrz quantité. Dans ce mowemenc la santé des citoyens a été d'abord protégée 

touche a sa fin (ib.) ». La soiution pfechee par ie diputé Bard est I'eiifermement des vicieux dans des Mpitarac spéaatisés 
(ib. : 9)  ». Ceüe exdusion est nécessaire, car les v k h x  sont « toujours d a n g ~ e ~ r  (ib.). » 
1 - Cest pourquoi Temgni ( 1993) se trompe lorsqu'il a f k m  qu'il a hüu attemdre a la loi de 1926 pour que la possession de 
narcotiques soit interdite. Eile l'&ah (ié;. de niani& implicite, par le besoin de se procurer une ptesaiption medicale, Wii 
par h loi de 1924. Sur ce plan, cf: Laie Anaya (1 992 : 24), pour qui la prohibition de la consommation privée a comaici 
en 1924. 
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de iVavidité et de l'irresponsabilité des commerçants, pour la placer ensuite entre les mains d'un corps 

professionnel, assiste opportunément par la police et les juges. Entre ces différents moments. il tfy a 

pas e k  comme le prétendent les historiens argentins du droit, un in crescendo de la sévérité des 

peines provoqué par la détection de certaines lacunes dans les mesures deja adoptées. Dès qu'un 

certain nombre d'hommes politiques ont entériné la qualification morale des drogues, selon laquelle 

leur bon usage est décidé par l'autorité médicale, une lutte s'est établie pour enlever aux citoyens le 

droit de gérer un point précis de leur intimité. C'est le refus d'une parûe de la classe politique à 

consentir cette intrusion de l'État dans la vie privée qui a freiné la promulgation des lois plus sévères, 

et non pas la müveté des prohibitionnistes, comme s'ils auraient cru, au début, qu'il sufisait de régler 

la vente et la prescripnon d'alcaloïdes pour en enrayer I'usage personnel. Et si pour finir la possession 

de certaines drogues a été pénalisée, la protection constitutiomelle des droits individuels n'a pas pu 

être brisée de manière explicite. C'est la détention d'une drogue prohibée qui est punie, pas son 

utilisation. Et la toxicomanie noest mentionnée nulle part dans le Code pénal, méme ri son ombre a 

hanté les débats parlementaires et si tous les amendements ont été faits en son nom. Au titre de la loi, 

le posseçseur commet une m h d o n ,  mais il n'est qualifié de rien il n'est pas non plus a traitable )) : 

les juges peuvent lui faire payer une amende, mais ils ne peuvent pas le contraindre à suivre une cure 

de daintoxication La toxicomanie n'est pas non plus me qualité servant a individualiser 

formellement les peines encourues pour avoir commis d'autres délits. Elle demeurera absente de la 

législation pénale pendant plus d'un demi siècle et l'institution judiciaire, comme on le verra plus 

tard, ne s'y intéressera que de manière fort sporadique. 

Une fois cornprise l'impossibilité politique de créer le délit d'usage personnel d'alcaloïdes, il 

faut élucider ce problème : l'introduction d'instruments antidrogue dans le Code pénal répondait- 

elle à des inqurétudes plus générales que celles qui ont été invoquées dans les travaux 

parlementaires ? il n'existe aucun travail pdmculier sur cette question. D m  le cas des États-unis a 
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du Ca- mir objectik majeurs w>m constamment roulignks : contrôler les minorités ethniques qui 

consommaient I%i ou l'autre des produits bannis ; satisfaire des élexteun sensibilisés par les ligues 

de tempérance ; et, enfin. affermir la prof-on médicale face aux (< charlatans )) (cf. Escahotado, 

1992, iI ; Musto, 1987 ; S e  1994). Cependant, ces trois raisons ne semblent paç avoir eu une 

influence immédiate dans le cas de l'Argentine. Le type de sobriété défendu par les puritains, comme 

dans tous les pays de tradition catholique, n'était pas perçu w m e  une verni en soi. Il n'y avait pas 

d'immigrants qui utilisaient de manière habituelle et massive les drogues en question Les politiques 

dstat en matière de santé - ou dhygiène publique, comme on le disait à l'époque - ont très tôt élimine 

toutes les pratiques altematives à la médecine professionnelle (cf Isuani et Mercer, 1988 : 64). il faut 

en chercher l'explication ailleurs. Un premier facteur à tenir en ligne de compte, c'est la volonté des 

hommes politiques de suivre l'exemple des pays centraux : la lutte contre la consommation 

traditionnelle d'opituq de cocaïne et de chanvre passait déjà pour une (( oeuvre civilisatrice » 

incontournable. Cela explique égaiement les eEorts entrqris par l'exécutif. &. partir de la décennie 

30, dans le but d'éliminer l'habitude du coque0 au nord du pays, jugée responsable de la malnutrition 

et du manque d'intégrat~ort des populations autochtones Ces initiatives ont c h h é ,  par voie 

administrative, a contrôler I'importation et les points de vente de tèuiiles de coca (Cattani, 1977 : 

129-13 1, 176-192 ; Comejo, 1991 : 246-256). Le coque0 étant désonnais considéré comme une 

source de méhits a un signe de barbarie' l'intewention du gouvernement semblait aussi nécessaire 

que bien intentiomée. 

Cette volonté de s'adapter aux postulats de la phannacopée occidentaie ne tournait pas dans 

le vide. Elle est venue s'inscrire dans le cadre dime nouvelle modalité de pouvoir. Aux années 19 10 

et 1920, la population était déjà conçue comme un ensemble &être vivants qu'fi fallait gérer selon des 

techiques scientifiques, et la toxicomanie étaa associée a des habitudes incompati'bles avec le 

développement d'une wriete saine a ordounée (cf kuani et Merçer' 1988 : 32 ; isuani et Tenti, 
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i 989 : 2 1-23 : Ingoyen, 1989 : 174). C'est ce type de gouvernement, qui s'exerce sur Ibmme comme 

être biologique et non pas comme sujet de droit qdil faliait garantir. 

Enfin, ce n'est pas un hasard si la police, gardienne des conduites individuelles qui affectent 

l'ordre et la salubrité des villes, demande un élargissement des incnminatiom. En 1925, la police de 

Buenos Aires a déjà constitué un Cabinet de toxicomanie1 et ne possède pas encore d'instruments 

légaux pour agir au niveau des consommateurs. La loi lui permet d'arrêter tout revendeur non 

autorisé et même de m e i l l e r  les pharmacies pour éviter la délivrance sans prescription Ce sont 

tous des délits qui supposent i'intention de porter préjudice à un tiers. Mais c'est la possession sans 

motifs légitimes, devenue une idkî ion pénale, qui autorise les corps de police à intewenir a@ 

des individus qui n'ont fait du tort a personne. 

En un mot, les législateurs sont parvenus à un compromis entre la tradition du droit libéral et 

la gestion du social. Les libertés individuelles ont été sacrifiées - de manière opaque - au nom du 

contrôle public de la santé. Désonnais, la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à 

autrui et à son propre corps. 

Dans les années qui ont suivi la sanction des premières lois antidrogue, la paaque pénale SY 

est progressivement ajustée. Le débat sur la pénalisation de l'usage a été omniprésent, menie si ce 

n'est pas uw (( action typique f i  d é f i e  par la loi. 
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Aprés la sanction du Code pénal, en 192 1, les juges ont endossé le critére des IégAateurs et 

ont refusé de réprimer la vente et l'achat d'alcaloïdes dans le cas des adultes consentants. qui 

connaissaient les propriétés de la marchandise échangée. Si le vendeur n'avait pas trompé l'acheteur 

concernant la vraie nature du produit, la justice n'avait pas a intervenir. Dans l'arrêt :Clorgun, les 

magistrats ont conclu qu' (( aucun article du Code p d  prévoit la punition de la veme d'un alcaloïde 

a un tiers conscient de ce qu'il achète (cité par Pasquini et De Miguel, 1995 : 26) ». 

Lorsque la possession d'dcaioides sans motifs légitimes a été constituée en délit, la question 

a été soulevée pour la première fois en 1930. dans l'affàire G o ~ d e z  (cité par Nuilez, 1979 : 260). A 

ce moment-là, la Chambre d'appel de Buenos Aires, réunie en séance plénière, s'est prononcée sur la 

juste interprétation de la nouvelle règle. La vote a été trks serré. Quatre juges sur sept ont estimé que 

la possession d'un aicaloi& violait effectivement la loi et que l'excuse dirsage personnel était 

inadmissible. Le juge Ramos Mejia, porte-parole de la décision majoritaire, a alon affirmé qu' (( on 

n'est pas arrivé à punir un toxicomane, on I'a fait de manière indirecte, tel que prévu par la loi (cité 

par Fontan Balesni, 1975 : 37) ». Ce raisonnemea un the, dévoile en réalité la  cult té qu'il y 

a à punir ce que l'on croit étre un vice ou une maladie. Les magistrats dont l'avis divergeart se sont 

appuyés sur l'article 19 de la Constitution nationaie. Dans ce sens, le juge L m  Ohos a affirmé que 

la sanction dim détenteur d'alcaloïdes, qui possède la drogue en vue de l'utiliser et non pas de la 

vendre, était inc&tutionwlie : elle annutait le droit à l'inviolabilité de la personne face aux 

ingérences de i l h .  Ce droit est si sacré - concluait Luna Olrnos - qu'il faut le respecter m h e  dans 

le cas des personnes qui portent atteinte a leur propre vie (cité par Terragni, 1993 : 1 1 ) B. On retrouve 

ici le même a sens commun )) analysé plus haui : les parhsans de la dépenalisation de 1-e 

personnel de drogues classées partagent le fondement même de la prohibition, à savoir que certains 

produits sont nocifs si les individus choisissent librement de les utiliser, indépendamma du mode 
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d'emploi, du dosage et de la frequence. Bref, tout usage non médical passe pour une fome de 

suicide. 

Trente-six ans plus tard, dans une autre séance plénière du mème tribunal, neuf juges sur 

dix-sept ont confinné l'interprétation « stricte » de la loi formulée dans I'arrêt T e v h  de Ibmu 

(Argentine, Pouvoir judiciaire, 1966 : 371 ). Les juges dissidents n'ont formulé aucune opinion 

novatrice. 0s ont invoqué l'article 19 de la Constitution nationale dans le mëme sens que le juge Luna 

O h o  en 1930. Par contre, ceux qui ont voté pour l'incrimination ont fourni de nouveaux arguments. 

Le juge Prats Cardona a énoncé deux théses qui allaient faire un long chemin (cf Terragni, 1993 : 

12). Selon la première, la possession de drogues est une mhxûon de mise en danger abmaite et non 

pas un délit de résultat : il n'est pas necessaùe de prower que le prévenu ait causé du tort a un tiers, 

m h e  pas qu'il ait eu l'intention de le faire, le seul fait d'avoir créé un risque uiffit pour le 

sanctionner. La deuxième thése défendw par Prats Cardona, complémentaire de la précédente, est 

encore plus difficile a faire entrer dam la système du droit pénal libéral. Elle soutient que la 

possession de cirogues a une valeur symptomatique, qu'elle est l'indice d'une persornialité dangereuse. 

Ces deux thèses, comme on l'a vu dans la section précédente, sont a la base des édits de police. Elles 

permettent d'agir avant que l'action criminelle ait eu lieu, ce qui conforte la police, sa logique 

préventive, mais sied mal à I'iomnnion pénale, censée réprimer des conduites qui violent 

effectivement la loi et non pas des dispositions personnelles. Le juge Fémandez Alonso, qui s'est 

également prononcé pour la culpabilité de t'accusé, a ajouté une autre raison visant a justifier la 

punition de la détention de drogues à des fins personnelles : le posses~eur, mème s'il est un 

toxicomane, doit Otre puni, car il est juste de présumer qu'il s'agit d'un trafiquant à grande ou a petite 

échelle. De cette façon, ajoute le juge, la loi ne censure pas le vice, mais le commerce « avilissant N 

auquel peut domer lieu la détention diine drogue (cités p T m  1993 : 12). Ce raisonnement 

suppose un renversement de la charge! de la preuve - le possesseur est obligé de prouver qu'il n'avait 
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par l'intention de vendre les drogues ii un tiers -, procédure qui est =gaiement appliquée pour la 

première fois dans cet arrêt et qui susciterait plus tard des controverses importantes (cf. Fontin 

Balestra. 1 975 : 3 7). 

En définitive, sur le plan jurisprudentiel, la question de la toxicomanie s'est posée dans les 

mêmes termes pendam plus de trente ans. il était impossible de condamner un supposé t o x i c o m e  à 

mots qu'il possède une drogue non prescrite. Même si cette manière d'interpréter la loi ne fait pas 

l'unanimité chez les juges, certains arguments commencent à devenir incontestables, comme la 

corrélation possession-toxicomanie-dangerosité. De plus, aucun juge ne met en question l'idée selon 

laquelle l'usage penonnel de drogues prohibées a des conséquences tozqotos nocives. Les uns 

insisteront sur I'autodemction - pour démontrer que l'individu ne compromets que sa propre santé et 

mérite d'être acquitté -, les autres y verront l'indice d'lm danger social - pour justifier une approche 

punitive tnflexible. Ce sont deux points de vue pareillement négatifs, qui assimilent le geste de se 

droguer a une volonté morbide. À cela s'ajoute le fait que le critère jurisprudentiel impose 

l'utilisation de deux éléments qui mettent en suspens la présomption d'innocence : la notion de 

danger abstrait et le renversement explicite de la charge de la preuve. Le chemin était ainsi ouvert 

pour que les possesseurs de drogues pour usage personnel puissent être accusés de délits formels et 

caractérisés comme une menace sociale. Jugés au nom d'me infr;iction qu'ils n'ont pas commise, la 

condition pour condamner les possesseurs d'une substance interdite est de mire qu'ils nuisent à 

autrui de par leur seule existence- 

Il faut toutefois rappeler que la question de la consommabon personnelie de drogues illicites 

demeure à I'arrière plan des controverses juridiques. Dew fois seulement un ûiiunal de deuxiéme 

hstance a été saisi pour trancher sur la question, et ce, à irente-six ans d'intervak La cour suprême, 

quant à elle, ne r7est jamais prononcée. En outre, après la sanction de la loi 11.309 en 1926. aucun 
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amendement n'a été introduit dans la législation pénale ou civile j q u ' a  1968'. Mais pendam la 

décennie 60 commence le grand bouleversement En quelques années, le vice qui donne lieu a la 

toxicomanie a été remplacé par des ternes qui ont une connotation morale plus faible, l'abus et la 

dépendance ; le toxicomane vicieux s'est transformé en toxicomane subversif : et les narcotiques et 

aldoides sont devenus des stupéfiants et des substances psychotropes Pour sa part. l'appareil 

juridique mettra en pratique de nouvelles procedures civites et pénales, en verni desquelles un 

individu déclaré toxicomane devient M traitable n, qu'il ait ou non violé la loi pénaie. Dans les pages 

qui suivent, j'analyserai l'ensemble de ces mutations. Elles ont mis en place des instruments 

n o m s  et institutionnels qui som toujours en vigueur. 

II - Deuxième phase ( 1%& 1983) 

La pratique pénale a I'égard des consommateurs de drogues subira des mutations radides à 

partir des années 1960. Ce processus a été déclenché par la signature des traités internationaux 

t-elattfs aux stupéfiants et aux substances psychotropes. Au niveau formel, l'Argentine n'a pas hésité à 

les ratifier. Leur mise en application n'était pas pour autant assurée. En fait, elle a été traversée de 

nombreuses incertitudes. À cette époque, les gowemements se sUCCéC1ent rapidement et sans 

solution de continuité. ii va falloir attaidre la reforme du Code pénal et du Code civil en 1968 pur 

que la toxicomanie soit incorporée au corpus normatif du pays. Ensuite, des mécanismes 

'- La scri* crccpcioo *n k dCeret 3.540 & P- Raxnirq promulgué 1W4, qui oblige les phamisacm. les 
rnideeas et les daitistes à dénoncer les a intoxiqués chdimde (une foraarle d'un espagrw,I doutax, calquée sans doute 
de«détinquarit d b h . & » ) .  La Direction nationaiede la Santéétait responsabIedu regkm patinent C e p d m ,  œ 
registreest introuvable. A-t-ilunefbisexisté? Dephrs, auame note~licativeaccoinpagne ledécrer il est ignoré dans 
tous les textes traitant du &oit de la drogue. ïi est donc ciifMe de savoir quds compmmis ou qudes pressions ont amené 
legouvariementarébi~ter~ I I y a e u é g a l e m e n t & ~ ~ e t s d e r e f O r m e d u C & p e r r a l . ~ d e s m O d i f i c a t i o n s  
paraelles des peines &iiws àI ia possession de drogues prohibecs. Certains auteurs sont pour la dépenatisation (Pem en 
1 W2 Sok en 1942 et 1960). d'autres pour je s#u quu, (Cd a Gmez ai 1936, Gthez en 1947, la PFA en 1%7) A ce 

voir N* 1979 : 258-259 ; T m  1993 : 1 1- 1 5).  
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d'intervention variés et épars commencent à s'accumuler : une équipe de médecins légistes 

« spécialisés )) dans le dépistage des toxicomanes, un centre officiel de réhabilitation, une 

commission interministérielle de prévention de la toxicomanie. À pamr de 1974, une nouvelle loi 

encadrera l'ensemble de procédures et d'organismes anti-drogue. Plus tard, les mbunaux de la 

dictature militaire s'en sewiront p u r  confirmer que l'usage de drogues illicites nuit à (( notre société 

occidentale et chrétienne N, et cela, dans les mêmes termes que ceux établis par les législateurs qui 

viement tout juste d'être chassés du Parlement Lors de la transition démocratique, en 1983, cette loi 

et les organismes qui gravitent autour poseront des problèmes particuliers aux juges et aux élus 

soucieux d'affermir le respect des libertés fondamentdes 

a- L'adoption des tmités internationaux 

Durant la première moitié de ce siècle, l'Argentine signe sans enthousiasme les accords 

internationaux de contrôle des narcotiques. Aucun observateur n'est envoyé à la Conférence de 

Shangai, tenue en 1909. Par La suite, la loi 12.912, du 26 décembre 1947, a ratifié de manière 

définitive les Conventions de la Haye (1912) et de Genève (1925 et 193 1). Les Protocoles de Lake- 

Success (1946) et de Paris (1948) n'ont jamais été forniellement adoptés'. Le Protocole de New York 

(1953) est entré en viguwr moyennant un décret d'un gouvernement de facto. que l'administration 

démocratique postérieure n'a pas solnnis à I'ztpprobation du Congrès (cf C m  19n : 17-1 8). 

Ce manque d'empressement manifesté par l'Argentine est dû, sans doute, à l'absence 

doorgenimes internationaux capables de «convaincre N les pays récalcitrants (Caballero, 1989 ; 

Escohotado, 1992, II). La position margmaie de l'Argentine par rapport a la culture et a l'exportation 

'- Dans k &cm 7672163. oii sont & m c k  k rCsaM fwmilécs par i'Arga!tine avant de signer h CollveneiOn inPque de 
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des drogues (( nuisibles )) - l'opium, la coc-e et le cannabis - y est également pour quelque chose. 

Ces deux circonstances étaient encore plus marquées au début du siècle, ce qui prouve davantage 

que les premières lois anti-drogue ont été votées plutôt pour des raisons de politique interne qu'à 

cause de pressions internationales. Ce ne sera plus le cas a pimr des mées 1960. Les États-unis ont 

alors fait triompher leur position prohr'bitionniste dans les organismes intemationaux, efficacement 

contestée par les puissances coloniales européennes alon qu'elles tiraient des profits fiscaux du 

commerce de l'opium et du chanvre dans leurs colonies (cf ib. ). C'est pourquoi il a fallu attendre le 

processus de décolonisation pour implanter un régime rigoureux de prohibition, soutenu par une 

autorité multilatérale, capable de mettre au point des réglementations restrictives et d'en supeniser 

I'application 

b- La Convention unique et la Convention de Vienne 

La Cornenfion unique sur  les st+~~nts de 1961 constitue l'instrument fondamental du 

nouveau système (Nations unies, 1963). Elle a remplacé tous les traités précédents. Son contenu et 

ses lacunes doivent être analysés çommaifement, car les gouvernements n'ont pas à justifier les 

termes employés dans les lois découlant de sa ratification tl y a notamment deux notions, abus )) et 

« stupéfiant », dont la portée est essentielle à ma démonstration Elles déterminent l'objet de la 

Convention et, par c o n s é q w  ce à quoi s'engagent les parties : éliminer certaines pratiques (l'abus) 

reliées a certaines substances (les stupéfiants). Or la définition des pratiques a enrayer et des 

substances à interdire met en évidence le caractère éminemment politique des enjeux qui ont préside 

à la rédaction du texte. 



II a &te impossible, dans les travaux préparnoires, de clarifier le concept de snipefianf 

pourtant central dans la c on vent ion'. La définition retenue est cie l'oràre de la tautologie : est un 

smpéfiant toute substance figurant dans la liste des mipefiants (article 1). Aucun principe 

pharmacologique ou physiologique n'm invoqué. Cet  donc la décision politique de classer une 

substance comme &nt un mipéfiant qui décide de sa nature et, conséquemment, de son interdiction. 

Sur ce plan, Escohotado (1997, iII : 372 : 1995) souligne que personne ne peut expliquer pour 

quelles raisons les délégués ont collé I'itiquette de stupéfiant à certains produits et non pas à d'autres 

aux effets nés similaires'. Pour évaluer la justesse de cette remarque, il suffit de se tourner vers les 

classifications introduites par la Convention Elle distribue les substances classées en quatre tableaux 

dont la logique est difficile à discerner (cf Caballero, 1989 : 420-15). Le Tableau 1 soumet a une 

fiscalisation internationale stricte l'opium, la cocaïne, le cannabis, leurs dérivés et de nombreuses 

substances synthétiques. Les Tableaux II et ilI déterminent quelles drogues synthétiques et quelles 

préparations phamiaceuhques à base d'opium ou d'opiacés seront l'objet de conîrdles moins sévères. 

Le Tableau IV reclassifie le cannabis - déjà incluî au Tableau 1 - pour le placer a côte des substances 

aux propriétés pamculièrement toxicomanogènes, dont I'héroine. Jugées trop dangereuses et peu 

utiles sur le plan médical, ces demières substances sont soumises un contrôle extraordinaire, ce qui 

équivaut - en praiique - à Ifinterdiction totale. Mais le plus extraordinaire, c'est l'omission d'un large 

'- A ce riiveau, je suis les travaux de Cabakm (1989) a cfEsmhotado ( 1992,iI et m). U est sucprenant de constata a qud 
point leurs ouvrager dim qualité iDdiniabie, sont ignorés aux ~ t a t s - ~ < ~  le pays oU i'on s'intéresse k plus au trafic de 
drogues illicites & point de vue de h recherche sciedique. Dans sa biMiographie commentée, Waiker ( 1992 : 167). un 
specraliste reconnu, va mème jusqu'a dire que a l'histoire du corrtrôle internarional des drogues n'a pas encore de M e  ». 
Pourtam. le livre de Caballero était publié depuis trois ans, tout comme la premiére version de ceiui d'Escdmtado. ix 
lecteur sy réfëraa uîiiemen~ pour me analyse décaillée des négochrions qui ont eu Lieu en coulisse pendant La tenue des 
confërences intemariodes concernant le mfk et ia consommation de drogues. 
- L'arbitraire des interdictions ressort davantage si l'on pense au son des pays où les substances prohibecs ai 1% 1 étaient - 
ou sont - utilisées de mariiére traditiode. On peu @exnent penser à la fok et à htolérarice dont les pays musiilmans 
auraienî Re ztccutk s'ils proposai- suivant Ier i rs  principes -ewq une irderdiction universelie et absolue de P a i c o o L  
Cependant, ils ont supporté le régrnie Unposé par I'Occident au déaimern de leun populations, habihiées depuis des 
millénaires a h e r  de l'opium, du chawre et leurs dsivés. Les Étatç-unis, par enemple, ont bombardé des pkmaeons de 
pavot en Turquie, sous prétexte de protéger la jeunesse américaine. Mais qui peut unagine l'aviation turque ai train de 
b o m b a r d c r I c r ~ ~ & B a d e a i a a i I s c h a n p r d e ~ ~ e ~ ? P a n w q P o ; a r x p o V r r n ~ ~ x a a ~ l a ~ ~  
éviter que ses sujets s r i o x i ~  avec une substance prohibée (cf. Szasz 1994). 



267 

éventail de produits qui avaient déjà suscité d'innombrables intoxications, au premier rang desquels 

se trouvent les barbituriques, les amphétamines et les neuroleptiques. Et il faudrait encore tenir 

compte de la nicotine et de Italcool. À ces absences notoires s'ajoutent des emun flagrantes : la 

cocaïne, par exemple, est considérée comme un stupéfiant comme une substance qui assoupit ou fait 

dormir, ce qui est le contraire de son effet réel. 

Pour que l'arbitraire de ce classement ne soit pas insoutenable. les délégués ont dû trouver 

une définition des drogues toxiwrnanogénes justifiant le partage opéré au goût de l'Occident C'était 

une tâche extrêmement compliquée. Ils ne pouvaient même pas compter sur les paramètres établis 

par l'Organisation mondiaie de la santé, a moins de tomber dans le même piège. En effq l'OMS 

avait tenté d'établir une classification scientifique des drogues conformément aux interdictions en 

vigueur depuis le début du siècle. Selon les experts, les substances toxicomanogènes peuvent être 

caract~risées i l'aide de trais criteres prahques : elles exigent une augmentation progressive d a  doses 

pour provoquer toujours les mêmes sensations (tolérance), elles engendrent un besoin (( invincible » 

de continuer à en prendre (assuétude ou toxicomanie), et leur privation, après un certain temps 

d'utilisation régulière, produit des symptômes physiques manifestes (syndrome de sevrage) ' . Mais, 

comme je l'ai indiqué précédemmenf il était impossible d'appliquer cene définition au cannabis et à 

la cocaïne, tout comme il était illogique de ne pas l'appliquer à l'alcool au tabac et à de nombreux 

produits pharmaceutiques en vente libre (cf Escohotado, 1992, DI : 1 17-123). 

I - Le g6nk d h & e  cent défimtion était un mébccin argentin, Pabio WoiE iî a très activemem travaillé au C o d é  d'experts 
des drogues susceptibles &engendrer la toxicomanie de l'OMS. Wolff (1948) s'est eés tôt v d  a trouver une justification 
scientiiique des resbictions imposées par tes trait& internationaux. Dans ses travaw, on Lit que l'opium le cannabis a la 
axaine sont (( fimiexnent toxjcomanogh N et portm prejudice à l r i  et a la société. Par contre, l'alcool et h 
nicotine - toujours selon W o H -  ne donnent tieu a un besoin .unpérieux de c u ~  à en prendre que chez c a t a h  individus 
a n'ont pas dg* négaifi sur le plan s a d  (voir aussi Comejo, t 99 1 : 90-9 1 ). Ces mèmes axgmmts légéranent révisés, 
se trouvent âans les d o m  o5cids de l'OMS cités cidessus. 
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Si la tolérance, l'assuétude et le syndrome de sevrage ne pouvaient être utilisés comme 

principes universels de classification, comment légitimer les restrictions sélectives imposées par la 

Convention ? Les délégués ont abouti à une autre définition circulaire : certaines substances sont 

prohibées parce qu'elles créent un (( risque d'abus », et cet abus n'a d'autre explication que 

I'inscript~on de la substance visée dans l'un ou l'autre des tableaux. Le critère n'est donc pas 

scientifique, mais politique : l'abus potentiel, que l'on suppose etre une propriété uihérente a w  

drogues classées, est en réaldé d e h  par la décision souveraine d'un organisme international. Ce 

n'est pas étrange, dans pareilles circonstances, que le texte de la Convention fuusse par avouer 

l'inavouable : seule If autorisation légale fi de consommer une substance classée - un geste de 

pouvoir - distingue l'usage de I'abus ( a h l e  32). En outre, cette autorisation ne peut avoir comme 

objectif que l'utilisation thétapeutique ou la recherche scientifique (article 2, 2). Par là, toutes les 

expériences individuelles et tous les usages traditiomels des drogues classées sont devenus un abus 

4 par conséquent, un problème pou. les pays signataires1. Les États, en effef doivent procéder, en 

verni l'article 38 de la Convention, à I'identification, le traitement et la réadaptation sociale de toute 

personne ayant abusé des stupéfiants? cfest-à4ire de tous cew qui en font usage sans supe~3ion 

médicale ' . 

Dix ans plus fard, en 1971, la Convention de Vienne sur les substances psychotropes allait 

créer quatre nouveaux tableaux de substances contrôlées ou interdites? qui s'ajoutent aux précedents 

(Nations unies, 1974). Le Tableau I comprend les hallucinogènes redécouverts par la généra9on 

t( beat », comme le LSD, la mescaline et la psdocybùie. Et pour que rien ne soit livré au h d ,  on y 

a inséré le principe actif du cannabis, le tétrahydrr>cannabinol ou THC. Le Tableau II regroupe les 

' - ~ p a y P à i i l ~ r m p n t i q ü e ~ d e c o ~ n r m a t i o n ~ o ~ d e c a n i s b i s a & ~ l n & c a a d o k ~ l a  
supprimer grdueIlexnent en vingt* a m  a partir de i'eritrée ai vigueur de la Couvedort, dont la date Lirilite est fixée au 
13 déœmbre 1964. De nombreux oqpknes sorrt mandatés pour f%e respecter œ compromis (voir Cabanem. 1989 : 56). 
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amphétamines, quelques substances analogues. et la phencyclidine ou PCP. Au Tableau i?I sont 

inscrits quelques barbituriques a action de courte durée. Le Tableau IV inclut des barbituriques 

action durable, des hypnotiques non barbituriques. des tranquillisants mineurs - dont la « happy pi11 » 

ou méprobamate - et des anorexiques. Les ambivalences restent tout aussi remarquables qu'en 196 1. 

Des sedatifs très en usage et aés toxiques, les benzodiazépines, ne sont soumis à aucun contrôle (cf 

Hulsrnan et van Ransbeek, 1983 ; Escohotado, 1995 : 93-100)- En revanche, les substances inscrites 

au Tableau 1 ont été I'objet dune prohibition absdue, même si elles n'engendrent ni de tolérance ni 

d'assuétude et possèdent une toxicité minime (cf Escohotado, 1995 ; 1992, III : 1 12). 

Le terme psychotrope utilisé dans la nouvelle Convention renferme des problèmes similaires 

à celui de stupéfiant, même si les experts l'ont introduit pour pallier aux limitations de ce dernier. Sa 

définition reste pareillement tautologique : un psychotrope est un produit appartenant à la liste des 

psychotropes (article 1 ). Pour donner de plus grands précisions, on n'y parle pas de risque d'abus, 

mais des substances qui peuvent a) créer un (( état de dépendance », b) avoir un effet sur le cerveau, 

et C) domer lieu à des risques sanitaires ou sociaux (article 2). Cette définition, comme le 

démontrent les tableaux mentionnés ci-dessus, ne correspond toujours pas aux seules substances 

contrôlées. Mais le plus intéressant, remarque Escohotado ( 1992, iIi : 130)' c'est I'indétermination de 

la notion de psychotrope. Elle peut s'appliquer a tous les produits susceptibles d'agir sur le système 

nerveux et &altérer le comportement. la perception ou l'humeur. De cette hçon, le contrôle des 

psychotropes suppose le droit de la puissance publique d'intervenir sur l'état d'âme des citoyens, et ce 

même à l em dépens. En pamllèle, le concept de dépendance, qui est venu remplacer dans le lanwe 

des organisations internationales ceux d'assuétude et d'abus, élargit à foison le nombre des conduites 

assimilables aw comportements toximmaniaques. Dépendance p e m  en ef fq  de rendre 

'- Caballero (1989 : 56) souiigne que k mandat de I'OlgMe de cuntrôle des NaWns unies pair sssrrer kxiaiecn de la 
Conventkm 1'~utorise à prendre des wsmr contre les ~ t a t s  non rdhirrms. Ii viole ainsi un prinÜpe fo"damnial du dmh 
i m d o n a i ,  a savoir l'impossibilité de conmiin<trr un État sans son consentement. 
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problématiques des amtudes aés variées, qui supposent la répétition apparemment incoercible dune 

même geste, centré sur un objet unique, qu'il soct illicite ou non - la nourriture, le travail. le sport, le 

sexe, les ordinateurs (cf Peele, 1989). Nous ne sommes toujours pas sortis de ce paradigme qui rend 

de plus en plus de gens N prèts-a-soigner. » 

En un mot, les Conventions intemationaies tracent une Erontière eme les produits et leur 

possibles usages. La logique qui soutient ce partage demeure circulaire : Certaines substances sont 

interdites parce qu'elles sont toxicomanogènes et elles sont toxicomanogènes parce qu'elles ont été 

ainsi qualifiées par l'autorité qui les interdit De cette exclusion des produits découle celle de leurs 

utilisateurs, que les États s'engagent à soumettre a des mesures disciplinaires. 

c- Depenaiiser et interner 

L.'Argentine a rapidement adopté les deux Conventions internationales (cf Cattani, 1977 : 

193 ; Puricelli 1992 : 265-302). Le décret 7672, de 1%3, a ratifié la Convention unique sur les 

stupéfiants. Une Loi sur les stupéfiants (no 17.8 18) a été édictée plus tard, en 1968. Elle reproduit les 

définitons et le systeme de tableaux prévus par la Convention unique, ce qui n'a pas été changé par 

les modifications postérieures, arrivées aussi bien par voie Idgisiative qu'admuusaative. En ce qui a 

trait à la Convention sur les substances psychotropes de 1971, le processus a été encore plus 

e><peditif. Le gouvernement n'a même pas attendu de ratifier la Convention pour promulguer une loi 

copiée sur son modèle. C'est la loi 19.303, amendée également à plusieurs reprises pour soumettre de 
. . nouveaux produits au contrôle de l'autorité -ve. La Convention n'a été formellement 

adoptée que s u  ans plus moyennant un décret de la junte militaire qui avait pris le pouvoir en 



Une fois introduits dans la Iégislation nationale, les rableaux proposés par les Conventions 

internationales ont été annexés au Code pénal. ce qui a signifié une multiplication automatique des 

sanctions applicables pour possession de drogues. Cest la fin de la « paix pharmacratique )) : il n'est 

plus possible de se procurer librement des substances aux effets similaires à celles qui avaient kté 

interdites par les premières lois antidrogue (Escohotado, 1993, EI : 353). Le dictateur On-&a a 

donné le coup d'envoi a ce processus. Arrivé au pouvoir aprk le putsch militaire de 1966, il voulait 

reconstruire le pays a pamr des « valeurs perdues » : la nation, l'ordre, le catholicisme. La sienne, 

c'est la Révolution mgenrine, largement inspirée de la doctrine de la sécurité nationale (Garcia, 

199 1 ). Cest aussi la fin dune période de grand développement économique, scientifique a culturel. 

L' « oligarchie » a repris le contrôle direct de i'économie et peut mettre en place des programmes qui 

lui sont favorables au détriment de la croissance globale, ce qui suscite des protestations violentes 

(Sabafo et Schvaner, 1986). Les universités sont prises d'assaut et commence le premier exode 

massif d'intellectuels. Les activités artistiques et les médis  sont censurés ; les jeunes « hippies )) 

persécutés a rasés dans les commissariats de police (Abraham, 1995). 11 fallait arrêter, coùte que 

coûte, l'infêction interne provoquée par des idéologies exotiques (extranjeri=unfes). 

Dans ce contexte politique, la première initiative concernant la possession de drogues a été la 

dépénalisation Mais il n'y a pas lieu à se surprendre. Sa portée était limitée par un ensemble de 

nouvelles incriminations, ainsi que par la réticence des juges à l'appliquer. En ouhe, une réforme 

simultanée du Code civil a permis le placement d'office et la déclaration d'incapacité des utilisateurs. 

Ce soa tous des mécanismes légaux qui déplacent la consommation vers la toxicomanie, y compris 

la décriminalkation de la possession a des tins personnelles. Voyons cela de plus prés. 
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En ce qui a aait au texte qui consacre la dépénalisation, il faut souligner que ce n'était pas le 

bit dune révision particulière du droit de la drogue, qui évaluait les différentes options possibles. 

ainsi que leurs implications juridiques et sanitaires (cf Argentine, administration O n p u a  1968a). 

Ce changement est survenu lors dune reforme globale du Code pénal, où se glissent ça et là les 

opinions du juriste libérai Sebamin Soler, dont les travaux ont sewi de point de repère. Le texte 

amendé établit que la possession d'une drogue classée, sans motifs Iégitimes, constitue un délit, 

passible d'un a six ans d'emprisomemen~ « à moins que la quantité détenue corresponde a une dose 

pour usage personnel (article 204 ter, alinéa 3) ». Cette dépénalisation formelle est contrebalancée 

par une série de nouvelles infractions, introduites sous la pression des institutions policières, ce qui 

est affirmé de manière explicite dans la Note erplicatwe qui accompagne le nouveau texte 

(Argentine, administration OngMa, 1968a : 2896). La PFA a insisté pour que toute quantité 

dépassant une dose unique - absortrable en une seule fois - soit immédiatement qualifiée de 

possession pour le trafic, une infiaction sévèrement punie (article 204 ter, alinéa 3). Elle a égaiement 

exigé la création d'une autre inFraction : la location ou le prêt de locaux pour consommer des 

stupéfiants (article 10.1 ter. alinéa 5). En même temps, sont introduites des conditions aggravantes, 

notamment la donation de stupéfiants a des mineurs de moins de 18 ans et l'application huduleuse 

ou par intimidation (article 204 quater). Ce sont des indices très clairs des conduites dont les 

consommateun de drogues sont soupçonnés : complicité avec les aafiquants, actes de débauche, 

détournement des mineurs au moyen de tromperies. Mais cela contirme égaiement - après la lecture 

de la section précedente - le niveau auquel la police croit nécessaire d'appliquer la loi : celui des 

rencontres privées (p& d'un local) et des jeunes qui consomment ensemble (donatiok c o m i W o ~  

trafic). 

Les juges ont répondu a cette reforme de manière hésitante. Au moment de son entrée en 

vigueur, en 1%8, la Chambre d'appel de Buenos Aires venait de se prononcer une deuxième fois 
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pour l'incrimination de la détention de drogues sans motifs légitimes. C'est la cause Terun J'lburru: 

de 1966, invoquée plus haut Si cette décision, rendue en séance plénière, etait loin d'avoir fait 

l'unanimité chez les magistrats, la nouvelle réglementation a provoqué un klatement de la 

juridiction À Buenos Aires, la Chambre d'appel est divisée en un nombre variable de tribunatm 

(suias), composés d'au moins trois juges. Suite à la reforme de 1968, il a été impossible d'atteindre le 

consensus nécessaire pour tenir une séance plénière et les différents tribunaux ont pris des décisions 

opposées. Le tribunai no 3, par exemple, a estimé que la possession d'une drogue contrôlée n'était pas 

un délit Selon les juges, pour punir une telle conduite, il fallait démontrer au tribunal que l'accusé 

avait l'intention donner la drogue à un tiers. L'excuse de la consommation personnelle etait donc tout 

a fait admissible (cf. Lopez Bolado, 1977 : 88). Inversement, les tribunaux no 1 et no 4 maintiennent 

la position énoncée en 1966 et affinnent que la détention de stupéfiants reste punissable, à moins que 

l'accusé soit capable de prouver, lui, qu'il les avait pour son usage personnel. Cela implique, à toutes 

fins pratiquer, la violation de la présampuon d'innocence et le renversement du fardeau de la preuve : 

le détenteur e n  ipso facto soupçonné d'être un trafiquant et son seul recours est détaler sa 

perversion », prouvant ainsi que il avait des drogues pour les consommer lui-même (cf ib. : 93-94 ; 

Astolfi et al., 1989 : 85). 

Dans ces circonstances, le rôle des légistes appelés par les magistrats change de manière 

radicale. Si l'expertise confirme que le prévenu a lliabitude de s'intoxiquer, cela démontre, selon les 

juges, que les stupéfiants étaient destinés a satisfaire une habitude et non pas a en fiiire le 

commerce'. L'acquittement s'impose. Ici, pour la première fois, se proclamer tox.icor~~e permet 
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d'échapper aux poursuites legales Le prix est plus lourd i payer qu'on ne le dirait : se rewnnaitre 

toxicomane n'est pas une action sans conséquences sur le plan individuel et juridique. Audelà des 

implications psychiques personnelles, cela signifie que le sujet peut être reps à tout moment sous 

contrde de l'État, car le droit civil venait d'être modifié pour permettre la déclaration d'incapacité et 

l'internement des toxicornanq. 

En effet, la dépénalisation de 1 968 est contemporaine dune vaste reforme du Code civil, qui 

autorise le placement d'office des toxicomanes (Argentine, administration Ongania, 1968b : 269). La 

question de la pénalisation des ({ malades D est ainsi résolue, en grande partie, par le biais de leur 

hospitabahon Fait notable, c'est un gouvernement dictatorial, contraire à la Constitution de par sa 

même nature, qui se préoccupe d'esquiver Finconstitutionnalité des cures forcées en droit pénal en 

créant une obligation civile. Cependant, le texte n'insiste pas sur la possibilité qu'auront les juges de 

faire sortir certains condamnés du système pénal en sollicitant une procédure civile de La 

question centrale, pour le général Ongmra, est celle de la sécurité publique et des mesures 

disciplinaires : le Code civil rend possible l'internement des toxicomanes qui n'ont commis aucun 

délit, et ce, a f h  de protéger la société contre l'immomlité et la délinquance susceptibles de résulter 

de la toxicomanie (cf ib.). Dorénavant, les juges ont le droit d'ordonner le placement de tout 

toxicomane « susceptible de compromettre sa santé ou celle dautmi, ou de troubler I'ordre public 

(article 482, alinéa 3) D. La demande peut être formulée par le conjoint non divorcé, les parents, les 

voisins, l'office des mineurs ou les autorités consulaires s'il s'agit d'un étranger (article 144). Dans 

tous les cas, un examen préalable par un médecin est obligatoire, ainsi que la désignation d'un avocat 

pour veiller a ce que l'internement ne dure pas plus longtemps qu'il n'est absolument nécessaire, ou 

comportemem~ daionais - le transport, le commerce, I C i o n  - sont déjà +pinés par la loi et diff;Xans de la détention 
pour u q e  personmi. Mais la suite des événements va démmim qw la distinction est insordenabk : d e  anarile h 
possi ié  de Iégituner les semenoes pour possession simple, le déüt le plus répsndu conceniarrt les drogues iilicites car le 
dkierrteur est genhknm puni au nom des torts qy'il peut évemuetIm causer a a d .  



même pour l'éviter, (( si le toxicomane peut être aidé par les personnes responsables de pourvoir a sa 

subsistance (article 482, alinéa 3) D. 

Cette logique. êuée sur des mesures préventives et de sûreté, ne manque pis de donner une 

place de choix à la police. En effet, l'article 482 du Code civil, en son second alinéa. habilite les 

autorités policières i placer d'office les toxicomanes dans un centre de soins, tout en les obligeant à 

aviser immédiatement un juge pour qu'il fasse intervenir un médecin légiste. De cette façon, le 

pouvoir sur les personnes mises en examen semble revenir entièrement aux tribunaux, qui doivent 

ratifier les gestes posés par la police et les recommandations des experts. Cependant, le manque de 

définitions précises multiplie les instances décisionnelles et leurs pouvoirs discrétionnaires (cf 

Porter, Anf et Cu- 1988). D'abord, les requérants - les policiers y compris - n'ont pas à spécifier 

sur quel type de constations ils se fondent pour affirmer que i'individu dénoncé est un toxicomane. 

Les paramètres de l'examen médical ne sont pas non plus spécifiés (formation du médecin, critères 

d'évaluation, présence ou non d'un médecin désigné par l'intéressé, notification des eqxrtises, 

procédures de contestation)'. En ce qui a trait à la déferne, aucune prévision n'est fomiuk  pour 

assurer le droit du présumé toxicomane à être entendu par le tribunal, que se soit avant ou après le 

jugement L'avocat d'office, qui vérifie si l'internement est nécessaire et souhaitable, doit au fond se 

plier a la volonté des parents de s'occuper du présumé toxicomane, car la loi dit bien que si la famille 

ne veut pas de lui, l'hospitalisation est obligatoire. De plus, une fois ordonné I'htemement, le 

personnel soignant a une marge de manoem considérable sur le destin du patient. Le programme 

de soins, la durée du séjour, les recours des individus soumis au tmitement : rien de tout cela n'est 

prévu par le Code civil. Bien sûr? les tribunaux ont un droit de regard, mais l'obligation de s'informer 

régulièrement sur I'évolution des internés demeure vague, ainsi que les rapports qu'ils pewent 

1 - Ce n'est pas étrange que fke à un tei désordre les précis de médacinc légaie viseni avant tout à expliqua aux @ciais 
de queIie maniére rédiger ies rapports d'aq>ertise afin d'iviter des ennuis pst- notamment des accudom liées a lem 
r e s p o e e  civile ou pénaie (cf Achavai, 1934 : 725438,795-797)- 
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demander. E n h ,  aucune commission independante n'est créée pour superviser la qualité des 

ktablissements, la conduite du penonnel ou l'état de santé des patients. Vingt-neuf ans après, la 

situation n'a pas changé de manière significative. 

La reforme du Code civil envisage Cgaiement la possibilité de déclarer l'incapacité partielie 

(znhobditacrbn) des usagers de stupéfiants D, distincte de l'incapacité totale (zncapactdad) des 

aliénés. Le but est d'éviter que les personnes aux facultés affaiblies par l'usage de stupéfiants » 

consentent des actes juridiques nuisibles à leur patrimoine (article 152 bis). Cest pourquoi tout 

a usager de stupéfiants » déclaré inapte est placé sous la curatelle d'un Meur, qui a pour mission de 

l'assister dans cerfains transactions, notamment lors de la vente ou de l'achat d'une Cette 

norme n'a pas non plus changé depuis sa sanction en 1968. 

il est intéressam de noter la différence sémantique établie par le Code c id .  S'il s'agit d'un 

placement d'office, l'individu est un (( toxicomane ». En revanche, pour déclarer son incapacité 

partielle, il &t ck le qualifier ci' usager de stupéfiants ». Cette différence ne signifie pas que I'on 

soit devant deux catégories nosologiques distinctes, dont le Code civil établirait clairement les 

différences. En réalité, c'est la deman& déposée au e i i d  qui détermine l'étiquette collée au 

consommateur et non pas sa conduite réelle. Si l'objectif est l'exclusion, le consommateur est qualifié 

de « toxicomane )) et accusé de (< nuire à sa santé et à l'ordre public )> ; si I'on cherche à limiter sa 

responsabilité civile, il sera tenu pour un (( usager de stupéfiants H, capable de (( nuire à son 

patrimoine ». Personne ne pourra jamais expliquer pour quelles raisons, chez catauis individus, 

l'utilisation de drogues amène à cidapider ses biens sans porter atteinte à sa propre santé. Cest un fait 

étonnant, car la législation considère comme invariablement (i nocif)) l'usage de 

prescription médicale. Pour &e cohérents, les juges devraient accompagner 

stupéfiants sans 

Ies déclarations 
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d'uicapacitii d'tme ordoonam de désintoxication Dans le cas contraire, la justice devient 

responsable, par omission, de l'anéantissement physique d m  infimie. Mais, en pratique, cette 

impasse logique ne se pose pas : ceux qui sont déclarés maptes ne sont pas internés. Cela démontre, 

hors de tout doute, que Szasz ( 1977, 1994) a raison : le sens du mot toxicomane dépend de l'emploi 

qu'en font les autorités policières et judiciaires, appuyées par le savoir médical. 

d- Les nouvelles exptises 

Les reformes apportées par Ongania a la législation p h i e  et civile ont créé des besoins 

particuliers au sein de l'appareil dgtat, surtout au niveau de la mise en examen et de l'internement 

des toxicomanes. Le savoir médicdégal a été particulièrement favorisé par ces changements. Son 

renouveau avait commencé peu de temps auparavant sur le plan théorique (cf Astolfi, 1%6 : 20-28). 

La catégorie de (< vice D va être définitivement mise de &té. Elle sera remplacée par les notions 

issues des organismes intemationaux Ce sont des concepts qui permettent de faire des évaluations 

aux connotations moins rnoraiistrices, formulées dans un langage technique, d'apparence neutre. 

Cependant, comme on l'a vu, les termes employés - stupéfiant, psychotrope, abus, dépendance - 
recouvrent tous une même réalité : la c o n M o n  a priori de l'usage de certaines drogues sans 

l'autorisation d'un médecin De plus, si les légistes accepent que tous les utilisateurs ne sont pas des 

toxicomanes endrircis, il n'est pas moins wai, selon eux, que (< les utilisateurs sont dans la première 

phase ci'une réaction en chaîne qui doit être arrêtée, car elle conduit mdéfe~nilemmt a la 

toxicomanie (Astoliï, Maccagno et Kiss, 1975 : 20). )> Cette approche, très chirement, justifie 

l'intervention correctrice de la justice dans tous les cas, indépendamment de la manière dont 

l'individu consomme de la drogue. 



Mais les traits les plus originaux de cette adaptation locale résident, peut-être, dans deux 

autres principes théoriques. En premier lieu, les pathologistes argentins vont prendre Leurs distances 

à l'égard du dixours médicai classique, centré sur les (i propriétés toxicomanogènes n des drogues 

interdites, que l'on a déjà vu a l'oeuvre au début du siècle. il faut dire que c'était une mise au point 

indispensable à cause de I'absence de consommateurs d'opiacés - produits qui Iégitirnent, en quelque 

sorte, le primat de la substance soutenu &tio~ellement par la psychiatrie (cf. Astolfi, 1966 : 28- 

35). Le savoir médical a ainsi incorporé, sans trop de réticences, l'étude des déterminants psychiques 

et sociaux de la dépendance (cf AstoE el a(., 1989 : 52-58 ; Astoifi, Maccagno et Kiss, 1975 : 10). 

Les légistes parlent alors d'un phénoméne de bransferf qui exprime le mécanisme profond de la 

toxicomanie : i'irzdividu étend à un produit, « tyrannique ou innocent D, la fàculté de résoudre ses 

problèmes, provoqués par ses popes penchants ou par ses conditions de vie - « homosexualité, 

hstmtions, malheurs Irreparabes, phénomènes sociauq etc. (Astolfi, 1966 : 22-23) ». De cette 

façon, les expem fournissent aux juges une explication trés flexible du comportement 

toxicomaniaque, qui tient compte aussi bien de la persordité H du prévenu que de sa « manière 

d'être sociale (cf. Astolfi et al., 1989 : 47-58) n. Les effets en sont tout aussi vanés que les causes : les 

spécialistes reconnaissent volontiers que la toxicomanie peut être source chme panoplie de délits, 

insignifiants, monsrnieux ou même latents'. Elle sert, m définitive, a « re& n la uxwmmation 

de drogues pour la transformer dans un facteur criminogène polyvalent 

Deuxièmement, les légistes ont cherché, toujours sur le plan théorique, a f a  coincider les 

fondements de la medecine moderne N avec la (i vision oecuménique )) de la toxicomanie soutenue 

par l'église cathoiique (Astoifi, Maccagno et Kiss, 1975 : 10). Cette ouverture vers la tradition 

'- « NOUS croyons, dUrm 1s légistes (Astoffi et d : 1989 : 200h que le toxîcu>air ea toujours aidia à conunarc des 
délits [...]. » Cate latence wastitlie i'atord t0bdameritaI de la toxîammk coume outil des expdses kgdes : la 
ciangerosité attribué au consommateur n'a pas besoin d'être prouvée. Cette évidence, qui rend phis fgale la tadie du 
médecin- représaneunebaméreuifiarichissab1epourPW: i l t u i e s t l o g i q u e m e n t ~ s s i b l e d e d ~ q u l i l n e  
v i o k  pas la loi à un rnomern ou à un autre de son existence, coarme tout le reste des mortels par ailleurs. 
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religieuse facilite les liens avec la police, une institution hande de ce genre d'arguments. Jai montré 

précédemment que les textes sur la toxicomanie a i'usage des policiers se servent des affirmations du 

Pape pour jusûfier la penécution des toxicomanes ; et il n'est pas difficile de démontrer, sur ce plan, 

que les mêmes citations nourrissent plus ou moins discrétement les manuels de médecine légale. 

Mais la communion entre la médecine Iégaie et les institutions policières est encore plus 

profonde. De nombreuses préoccupations sont partqks, au premier chef: celle de l'ordre. Pour les 

légistes, il ny pas de doutes : utiliser des drogues sans I'avis dim médecin a un effet toujours 

(( dissolvant » sur la société, et le problème réside dans la Iibené avec laquelle les gens prétendent 

résoudre leur maiaise existentiel (Astolfi, 1966 : 23). » Le consommateur interpellé par la police a 

donc peu de chances d'être appuyé par les experts du SeMce nationale de médecine IégaIe. Ces 

demiers recèleront en lui des uistincts et des dangers semblables à ceux qui ont déclenché I'action 

policière. Cette retroaiimenîaîion constante entre la médecine légale et les forces de l'ordre ne 

semble pas avoir bougé d'un cran au fil des ans (cf Astolfi et al., 1989 ; Ma~cagno, 1992). 

il y a un fait qui a été détenninam pour cimenter la relation de la police et des experts : la 

création, en 1971, de deux inshtuiions spécialisées, le Service d'aide aux toxicomanes et le Centre de 

prévention de la toxicomanie (CEPRETOX). Ces deux organismes, qui ont eu une duence décisive 

sur les expertises légales dans le domaine de la consomfnation de drogues, sont apparu au carrefour 

de l'action policière et du savoir médical. En Eut, le Senice d'aide aux toxicomanes a vu le jour au 

sein de lhôpital Borda, un asile public, après que la police ait commencé a y placer d'office des 

présumés toxicomanes (cf Quintana, i d ) '  - ce qui était une attribution iégtime des institutions 

'- 11 n'y a pas de domdes prCEiscs sur le nombre de toxicomanes pl& d'office par la police, car toutes Ies archives 
de l'hôpital Borda om été détruites en 1974 (Pintos, 1993). Mais t'on sait que le nombre de détenus traduits en 
justice par la police a fàit un bond significatifà la tin des années 60. Q est passé de  69 en 1969 a 574 én 1974, et cette 
statistique ne tient compte que des jeunes de plus de 18 ans (cf Argentine, Sénat, 1974 : 244 1 ; PFA Surintendance 
technique, 1973, 1972). 



policières en vertu des reformes apportées par le dictateur Ongania au Code civi 1. Les psychiatres, les 

médecins et les toxicologues viement ainsi tester leurs connaissances théoriques sur des jeunes qui, 

en raison de leurs amtudes et de leur tenue vestimentaire, ont attire l'attention des bngade~ de 

stupéfiants1. Même si cette expérience clinique a été de courte durée, la grille de reconnaissance des 

toxicomanes qu'elle a permis d'élaborer est toujours utilisée par le Service national de médecine 

légale. Les repéres d'évaluation semant à établir un diagnostic officiel de toxicomanie dérivent, en 

effet, de I'obsewation des jeunes arrêtés et internés par la police entre 197 1 et 1973 a I'hopital Borda- 

Pour le prouver, il suffit de comparer la description des toxicomanes faite à ce moment-là par le chef 

du senice concerné (San Martin, ~d : 4-5) et les documents qui m'ont été fournis au Palais de justice 

en 1995. Les coïncidences entre les deux te* sont multiples, quoique les catégories utilisées 

actuellement supposent un dédoublement anarchique des précédentes : 

(< Dégingandd ; épaules tombantes ; maigre, normal ou obèse ; cheveu. longs 
ou cheveux courts ; relâchement musculaire ; jeans collants ; veste en cuir ; 
mouvements fatigués ; regard triste et amer ; il ne s'intéresse pas aux biens matériels ; 
désordonné ; il a ou a eu des expériences homosexuelles ; promiscuité sexuelle ; il est 
connu de la police ou a un casier judiciaire ; sentiment de solitude ; sentiment de vide 
existentiel ; sentiment d'incompréhension généralisé ; il se sent une victime du 
système ; il se considère comme étant un contestataire ; il exige que I'on accepte ses 
habitudes ; parents séparés ; père absent ; mère surprotectrice ; mère autorimire ; 

'- C'est pourquoi put+ le toxicomane est décrÏt, par les @ciais de l'hôpital comme une app""on soudaine : 
« Surgit alors, dans notre axilieu, une figure binirre, inconnue auparavant. p e u t h  ;mpOnée : k drogué, avec son désespoir 
ad. son amernrme, son scepticisme, ses taidances autodestnrctrices, sa n u q d i t i  sociale, sa paresse, son rtihilime, son 
manque de c o d d o n ,  son 6go0ïsrne, son incapacité d'aimer, ses d e s s a h o n s  violentes et agressives (San Marein. dd : 
3). » En rdhé, cene dcsQiption mi&& en termes n@it& le discours piadse des internés leur critique sans merci de la 
société marchande et de I'autoritarisme, ainsi que leur refùs a suivre le traitement de désmtoxication et a se « confier » aux 
specralistes (cf ib. : 4-5). La desaiption Q médecin n'est pas & d'une d e  nosobgique, mais celle de ses partis pris 
politiques et de son anmiosité fàce a rmdocilité des patients. Tout le rapport de cette expérience dirnque est fort révéIateur : 
il constitue une preuve accablante de Irwpurtité des spécialistes en toxicunianie. Que Lion pense, par exemple, a la pratique 

d'isder f i  (endormir) tous les nouveaux verius padant une semaine a f'aide de neuroleptiques, de barbituriques ou 
d'an&hmhiques (Maccagno, dd : 63 et 66), des drogues beaucoup p h  toxiqws et daqemws que le carniabis qurb 
consommaient dans la rue (6: Ekohotacio, 1995 ; Grinspoon, 1994). Et pour les 

. . les puriitions &aient 
UIipitoyables : ils étaient envoyés p d a n t  un OU deux mois au Pavillon de Sureté, d'où « Irirrtemé revient avec les cheveux 
c<.~nts, labarberas&!, tréspropre, disap lù iée tobassar r t (w d d :  79). »Lepiusetrange, apréstouîcequelepaysa 
véaiàcauseder'autoritarisne, c'est que r~nregaFdea#;oreci'unbonoeiI lestraitemeritsdispeasés par IeDr SanMartin au 
debut des années 70 (cf: Manerazzi, 1990 : 10-1 I et 14 ; PQgm1l2, d e r  des lecteurs, 6 9 3 ) .  



manque d'estime de soi généralisé ; leader de son grorfpe ; pas leader de son groupe 
(Argentine, Service national de médecine légale, 1994) ». 

La corrélation de ces signes avec la conception policière de la toxicomanie, examinée 

précedemen5 ne doit pas surprendre, mais elle ne doit pas non plus faire penser à un conspiration 

quelconque. La logque policière et le savoir des experts se sont entrecroisés au niveau institutionnel 

suite a une reforme normative qui n'a pas été décidée par les acteurs directement impliqués. il reste 

toutefois qu'il s'agit d'un entrecroisement généralisé, qui a de nombreux points d'ancrage. Plusieurs 

experts du S e ~ c e  national de médecine légale travaillent en même temps au Service d'aide aux 

toxicomanes de I'hôpital Borda Ils reçoivent dans \'un ou ['ame des organismes les toxicomanes 

interpellés par la police. De cette manière, l'information récupérée par les spénalistes dépend du tri 

opéré par les policiers lors des décentes et des ratissages, et elle ne cesse pas de circuler entre les 

différentes instances a médicalisées N de l'appareil judiciaire. Cette f i t é  entre les policiers et les 

médecins experts s'explique également en raison des soucis pratiques qu'ils partagent. Us cherchent 

tous à identifier des présrnés toxicomanes, même si les objectifi poursuivis ne sont pas identiques 

dans i'irnmédiat : les policiers se soucient du dépistage des toxicomanes dans la rue, les experts de 

constater leur état de depaidance. Mais le *ce d'aide aux toxicomanes n'a pas été le seul lieu de 

rencontre de la médecine et de la police. 

Le Centre de prévention de la toxicomanie (CEPRETOX), créé en 1971 par la Chaire de 

toxicologie de la Faculté de rnédezk de l'Université de Buenos Aires, a joué un rôle similaire au 

service d'hospitaktion des toxicomanes de l'hôpital Borda. On y retrouve, à quelques exception 

près, les mêmes professionnels Mais les activités du CEPRETOX sont beaucoup plus vastes et la 

'- ïï d outik d'insister air les e&u discmirliatok d'un td inarmiem d'acpanSe, fondé sur da préjugés rra maqués. 
Le psychologue qui me l'a  do^& Hugo ûaîîi, a cm prudent de souligner « là, tu as le profil du torcicornane psycho- 
mëreut, par exemple, de l'emqteneur qui consomme de la cocaïoe. u 0 confirmait, saiis le v d i r  peu!* qu'un 
entrepraieur est « protégé n par les indicateurs utilisés par les experts : peu importe la quantité de cocairie qu'il consonrme, 
son apparence ne leur permet pas de conclure qu'il s'agit d'un toxicomane pur et dur. 
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clientèle plus diversifiée. On y ofie des consultations téléphoniques. des traitements ambulatoires et 

des séances publiques d'information ( Astolfi, Maccagno et Kiss, 1975). Par la mème, le CEPRETOX 

est devenu un puissant observatoire : quelles sont les inquiétudes des parents qui s'adressent au centre 

a des collégiens qui assistent a u .  conférences ? Quel est le profil psychopathologque des jeunes qui 

utilisent des drogues ? Pourquoi en consomment-ils ? 0ù ont-ils pris I'habi tude d'en consommer ? Les 

réponses données a ces questions ratifient les hypothèses de départ : tous les utilisateurs soufient 

d'une pathologie mentale qui se manifeste sous forme de toxicomanie, leurs familles sont 

dysfonctionnelles, les plus malades sont ceux qui ont les habitudes de consommation les plus 

« bizarres », l e m  chances d'avoir des démëlées avec la justice sont élevées (rb. : 47-5 1). Bien qu'il 

soit impossible d'analyser en profondeur les écueils de ce travail scientifique, où les preuves ne 

peuvent pas infirmer la théorie, il suffira de souligner, à titre d'exemple, que l'inclination des 

consommateurs de drogues à violer la loi est mesurée a partir d'un groupe confié au CEPRETOX par 

les organismes de sécurité et par les m%unaux (cf ib. : 47 et 53). Ces travaux très clairement. ne 

respectent pas les conditions minima de la recherche scientifique, à commencer par le cho~x au 

hasard des personnes interrogées. Cependant, il a été impossible de trouver des critiques sur les 

conclusions auxquelles sont parvenus les professionnels du CEPRETOX. 

Pour récapituler, disons que ce phénomène de renvoi, d'examen et de qualification de 

présumés toxicomanes, auquel prennent part des policiers et des médecins experts, a donné lieu a 

l'élaboration d'un savoir technique précis, avec ses propres standards de mesure. Ces échanges n'ont 

pas eu lieu dans le vide : leur continuité &ait assurée par un réseau institutionnel de plus en plus 

dense, ainsi que par la formation d'un petit groupe de professionnels qui coum, dés les années 1 960, 

les postes clés dans le domaine de la lutte contre 1' (4 usage impropre » des drogues. Ils vont occuper, 

à tour de rôle, la direction des senices en toxicomanie des hôpitaux publics, les chaires de 
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toxicologie et de psychiatrie legaie de différentes universités, et, enfin, la présidence du Service 

national de médecine légale (cf Astolfi et al., 1989). 

e- Le réseau institutionnel de lutte contre la toxicomanie 

L'obligation de mettre en o e m  les mesures préventives et thérapeutiques imposées par les 

conventions internationales, les reformes législatives de 1968 et le nombre croissant de jeunes 

interpellés par la police n'ont pas seulement eu pour effet de perfectionner la pratique et le savoir des 

experts médico-légaux. Audela des institutions dirigées par ces professionnels, le gouvernement, en 

très peu de temps, a créé la Commission nationale sur les toxicomanies et les stupéfiants 

(CONATON) et a mis sur pied le Centre national de rééducation sociale (CÉNARESO), qui est 

encore le seul établissement officiel spécialisé dans le traitement de la toxicomanie. 

Ces deux organismes ont vu le jour dans le sillage d'un accord de coopération en matière de 

prévention de la toxicomanie conclu avec les États Unis en septembre 1972, dont Ibrgane de 

contrôle était la Commission binationale argentinodmericaine de lutte contre les stupéfiants (cf 

Cagliotti, 1987a : 13). Cette entente ne créait pas de nouvelles obligations ; elle visait plutôt à 

rappeler a l'Argentine la nécessité de mettre en oewre de manière plus décidée les mesures prévues 

par les conventions internationales déjà existantes. Le psychiatre Carlos Cagliotti y a joué un grand 

rôle. invité a piusieurs reprises par le Département dgtat, il a visité les centres de readaptation qui 

serviraient plus tard de modèle au CENARESO. Ces voyages lui ont également permis de recueillir 

les informations nécessaires pour rédiger les statuts de la futirre CONATON, et même ceux du Traite 

sud-américain M les stupéfiants et les substances psychotropes (ASEP), signé à Buenos Aires en 

avril 1973 par tous les pays du sous-continent (cf ib. : 13-1 5 ; Cattani, 1977 : 1 19-1 26). 



La CONATON, établie en février 1977, fonctioMait sous l'égide du ministère de Bien-être 

social (Argentine, administration Lanusse, 1972). Cette commission était formée par des délégués de 

tous les ministères, de la Police fédérale. des SeMces de renseignement. de l'Université de Buenos 

Aires, du Service des douanes et, plus tard, du CMARESO. Sa mission la plus concrète était celle 

de mettre en oeuvre un projet d'éducation anti-drogue, « pour protéger la communauté ». Elle avait 

également pour mandat d'élaborer un programme de réadaptanon de toxicomanes, (( a exécuter par 

les services sociaux, juridiques et de répression, avec l'aide des organismes de sécurité (article 6 ). » 

En même temps, elle devait centraiiser toute l'information relative a l'usage des drogues et conseiller 

les délégués argentins auprès des organismes internationaux (articles 8 et 9)' .  Cagliotti lui-même a 

assuré la coordination de toutes ces activités, même si la présidence de la CONATON revenait 

formellement au ministre de Bien-être socid. 

Pour sa part, le CENARESO, créé en mars 1973 et dirigé égaiement par Cagliotti, allait 

devenir un établissement emblématique, le symbole des institutions qui reproduisent - à une échelle 

agrandie - les conduites qulelles visent a comge?. Ce qui est vrai, au-delà de la perjistance de ce 

mythe populaire, c'est que sa vocation on@, celle de dispenser des soins à des toxicomanes qui 

demandaient d'eux-mêmes à se faire traiter (cf. Argentine, m o n  Lanusse, 1973), n'a été 

respectée qu'à moitié. À ce propos, Cagliotti a été très 6anc au moment de son entrevue : 

'- Il Faut nuter ce qulm d a m  danande de k à la CONATON. Chagée de définir une politique dstat a l'égard de la 
consommation de drogues et de plamfier des programmes de p n b d o n  e$ de traitment & La toxicomanie. de n'etait pas 
appelée à ptéàser les droits et les recours des patients. la Coaduite et les cornpétaices du personnel soigïiant, la 
reglementatim des méthodes a des procédurrs disciplinsires railisées pendant les a~es les nomes d'hygiène et de çianite. 
Cestunecorif'nmationdesunegligemxs»deia~rmede 196ûetunearrticipatioadedesquialiaienî seprodime. 

Une ICgade popuiaire a iongtemps Muhi que les ks fiwoairs de camonrrlp appmariju~a au CENARESO tous 
les secrets de la pharnteÊopée, amsi que le d î k r  de petit aafiquarit. En t i m o i  la chanson N Hpnmero te lo r e  d 
sep& te 10 w h  » (Le premier, ils te l'ofknt ; le detoaàne, ils te Le vendait) du groupe LAS Td=, toujours célébre. 
Voir aussi Cattarp 1988 : 114. 



« Nous avions des patients volontaires et d'autres pl& par des juges [...]. 
Des fois, 50 O/O de notre clientèle venait directement des tribunaux. Le problème, c'est 
que les juges ne peuvent ordonner un placement que dans un établissement public, 
comme le CENARESO. Il y a eu des cas insolites, des types accusés de vol à main 
armée, d'outrage aux autorités policières, de complot, mais ils fumaient de la 
marijuana Alors les juges me les envoyaient, avec des gardiens, qui les ligotaient 
pour éviter les fiutes. Et je devais les soigner ... Finalement, la Chambre $appel a 
commencé à révoquer ce genre de sentences, dans danse sens que les juges ne pouvaient 
plus m'obliger à traiter un type nu, les mains aux menottes et enchaîné à son l it  Mais, 
souvem, ils passaient comme ça trois ou quatre mois, jusqu'à ce que je puisse m'en 
débmsser ». 

Certes, ces diffcultés d'ordre pratique n'ont pas empêché le Dr. Cagiiotti de consolider son 

image publique de spéciaiiste en toxicomanie. De plus, il a été un habile négociateur au Nveau 

politique. Les deux organismes dont il était responsable sont nés sous un gouvernement autoritaire et 

anti-péroniste, ils ont ensuite srirvécu à quatre administrations péronistes, très turbulentes et de 

courte durée. Aprés le coup d'État de 1976, Cagliotti a su convaincre les militaires de Pimporîance 

des efforts antidroguee Six mois après son arrivée au pouvoir, le générai Videla accepte que 

l'Argentine devienne membre a part entière de I'ASEP et que Buenos Aires continue à être le siège 

de son Secrétariat pennanenf supervisé par Caghom lui-même. De plu$ pendant toutes ces années, 

il a représenté le pays dans nombre de conférences et de congrés hteruationaux (Caghom, 1977 : 1 I- 

19). II serait difficile de trouver en Argentme, où les postes dans l'sirtmini~tration sont toujours 

précaires, un autre fonctionnaire ayant srirvécu à tant de remaniements ministériels et de crises 

politiques violentes. Seule la transition démocratique, en 1983, ne lui a pas été favorable. Alfonsin l'a 

peu à peu rayé de la oute, non sans difficultés (cf Argentme, administration Nfomin, 1987)'. Plus 

tard, convoqué par Menem, il n'a pas su s'adapter au style du wweau président Cagiiotti a 

apparemment manqué de « perspicacité 1) dans la gestion des ressources publiques : il a été congédié 

Nite à une accusation de détournement de fonds portée contre son chef, qui a fini, lui, par être 

acquitté. 

'- Sur le iiceaaement du Dr. Cagüoni et L'interVenaOn du CENARESO, voir aussi Revista Libre, 17-3-87 et El Iitjannadw 
fiMa.10489. 



f- La loi du « Sorcier )> 

Lorsque la CONATON et le CENARESO ont commencé a s'affirmer au sein de la structure 

administrative. une menace pamculière est apparue. En mai 1973. le président Campra, élu de 

manière démocratique, a fait voter au Congrés une loi annulant toutes les normes pénales issues des 

gouvernements autoritaires précedents, dont le Code pénal sanctionné par le dictateur ûngania. En 

matière de législation anti-drogue, cela a signifié le rétablissement des lois promulguées aux années 

1970, analysées dans la première partie de cette section Par conséquent la possession de drogues 

pour usage personnel constituait de nouveau un délit Mais, du coup, les incriminations et les 

conditions aggravantes introduites par Ongania avaient dispani. Le prêt d'un local a des fins de 

consommation et le partage dune drogue avec une tierce personne ne constituaient plus des 

infractions. De plus, les lois édictées au debut du siècle ne couvraient pas plusieurs délits prévus par 

les accords internationaux et régionaux, en particulier ceux qui sont reliés au M c ,  comme la culhm 

de plants interdits et la possession d'outils servant à la production de stupéfiants, deux incriminations 

qui permettent d'appliquer des peines plus sévères aux simples détenteurs. 

Bien qu'il n'existe pas de documents a ce sujet, il semble juste de penser que, dans ces 

circonstances, les diverses institutions de lutte contre la toxicomanie et le trafic de drogues aient 

demandé une mise à jour de la législation nationale. Au début des années 70, ces institutions étaient 

déjà nombreuses. 11 y avait, en premier lieu, les organes crées par l'ONU pour veiller a la bonne 

application des Conventions sur les stupéfiants et psychotropes1, ainsi que d'autres institutions 

'- Notammerb, la CoinMsSon da mqefh& L'Organe insilational de m d i e  des snrpinants (OICS) a le Fonds des 
Nations unies pour la lune contre Fabus & drogues (RIIiLAD). 
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internationales spécialisées. comme lOMS a l'Interpol. Ensuite. au niveau régional, il existait la 

Commission binatiode argentimaméricaine de lune contre les stupéfiants et le Traité sud- 

américain sur les stupéfiants et les subnances psychotropes. Ce dernier proposait à ses signataires 

d'adopter des mesures pamculièrement contraipantes (cf Canani, 1977 : 122-123). Enfin, la 

CONATON était Ià pour concevoir la manière de mettre en pratique toutes les obligations 

contractées par le pays afin de contrôler la consommation de drogues illicites. 

Si les démarches entamées par les représentants de ces organismes auprès du gouvernement 

ne sont pas connues, on sait que le tout-puissant commissaire de police et ministre de Bien-être 

social, José Lopez Regq alias le Sorcier, s'est vite intéressé a la question. Le 2 mai 1974, il a signé un 

nouvel accord de coopération avec les États-unis dans le cadre de l'entente binarionaie de lutte 

contre le trafic de drogues (cf Cagliom 1987a ; Pasquini et De Miguel, 1995 : 5 1). Cependa* ce ne 

m a  pas les trafiquants qui étaient visés : « En Argentine - affirmait I'ambsadeur des États-unis - 

les guérilleros sont les principaux consommateun de drogues, c'est pourquoi la campagne anti- 

drogue sera automatiquement une campagne anti-guérilla (cité par Antolh 1979 : 106) ». Chez tous 

les consommateurs, insistait le ministre, i'utiliçabon de drogues « peut provoquer la folie et rabaise 

la dignité de l'homme au niveau de l'instinct de la bête (cité par Pasquini et De Miguel, 1995 : 5 1 )' ». 

L - Paradoxe des paradoxes, les guiailieros étaient tout aussi « prudes » que Lopez Rega et les policiers a ['égard de la 
consommation de drogues interdites. Le seui dirigeant en vie de l'Armée revotutionnaire du peuple (ERP) m'a 
c o m  qu'k avaient une appréciation négativie de l'usage de drogues « sans motifs légitimes » : « Nous ne 
l'acceptions pas. C'était une question idéologique : on y voyait un vice bourgeois, Pour nous, le courage et le sang- 
h i d  dépendaient de I'entramement, pas de l'utilisation de sbmuiaats ou & da t i f k .  El ii y avait un autre problème : 
la propagande que feraient les niiiitaires si jamais oo se &sait prendre avec des drogues. Si nous découvrions nous- 
mèmes que l'un des nôtres se droguait, tes sanctions pouvaient aller de ta suspension a la dégradation texnporaires. On 
publiait tout cela dans nos bulletins. La d e  exception était l'usage d'amphétamines dans le cadre d'une mission 
spéciale (survdances, patrouilles, etc.), et encore ça devait être approuvé par un de nos médecins. Bon, il faut 
comprendre aussi qu'à l'époque!, les étudiants en consommaient énormément. Mais panni les guérilleros prévalait 
l'esprit de moine, l'ascétisme, l'attachement a des régles strictes )B. 
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Fon de cet appui des États-unis, Lopez Rega a lié sans problèmes la consommation de 

drogues à la subversion, ce qui le confortait en tant que commissaire de la PFA et, surtout en tant 

que chef clandestin des commandos 8extrêmedrolte : c'était un prétexte fort utile pour justifier 

davantage la pecsécution de ses ennemis politiques (ib. : 51-52). il ne s'est pas borné, cependant, à 

persuader les forces policières et para-policières que l'utilisation de drogues représentait une menace 

à la sécurité nationale - ce qu'il a faif comme je l'ai démontré dans la deuxième section, avec un 

succés indéniable. Lopez Rega, en tant que ministre, a réussi à faire changer la loi pénale sur les 

mipefiants ayant en vue ce même souci stratégique1. Avec la signature de la présidente de la 

République par intérim, Maria Estela Martinez de Pei& et du minime Antonio Benite~ Lapez 

Rega a déposé un projet de loi dont l'Exposé des motifs dévoile clairement les intentions : 

« [...] les conduites réprimées [le trafic et l'usage de drogues] constituent un 
attentat contre la sécurité nationale, car elles provoquent la -on des aspects 
fondamentaux de la personnalité. Cette loi a donc pour objectif la déferise du pays, 
qui suppose la préservation de l'individu et de tous les rapports sociaux pouvant 
l'affecter (Argentine, Chambre des députés, 1974 : 2859)2 ». 

'- Lope Rega reconnaissait explicitanait que son id& irM de démontre que l'usage de drogues wnstmiaR une 
perversion propre aux guérilIeros q plus en général, a toute xnan&mion contestaraire des jeunes (d Dd Cho, 199h : 
3 1). En retour, le moindre signe de non codomtistne pouvait etre lié à la toximniartie ou a la subwrsion manaste. toi 
textes conçus pour i'- des forces poiiciéres, malys& phis exploitent abondanrment k carautire circulaire 
de us arguments. Ces owrages @tent moins d'attention a la cornplidé de Lopez Rega avec les trafiquants, dénon& 
d'abord par les niilgams a- a d e  par les lgmap ariti-drogrie d a  États-unis (d Pasqrmn et De Miguei, 1995 : 
5243.62). Le lieutenant Jorge Osinde était le trait d'union de Upez Rega avec le d a  de la drogue, p h  en particulier 
avec François C m  lirn des ch& de la d&re « Friench Connection », qui s'était réfi@ en Argentine. Ses arrwés n'ont 
pas ernpeché le iieutaraib Osinde de voir dsrrs la consonmcarion de drogues LUI mai à combattre. Verbitsky (1993 : 277) 
t a p p e t k q u 1 0 s ' t n d e , ~ k & ~ ~ a c a i s a i t d e l a n i g i e d e « ~ a o s ~ a v e c d e I a c o c a r a e » .  
De phrs. ses adym avait dejiremroyé une lettre au générai Paon pwr dénoncera les tdqmüs de drogues acamgés 
par les conrmandos commuIiistes (ib.) n. Verbhky y perçoit une « nBTCO-ObSeSSiOn avant h (ib.) », ce qui est fort 
pse .  k i l y a p h u .  Cesdctionstérnoignaq enréalitt,delbphü&men Amériquelatmedirn modéleoriginal 
d'action politique qui consiste a utiliser Pargent dt la cirogue pour financer des activités umfnrévohrtionnaires avec i'appii 
p h i s o u m k ~ d e s g o w e m e m e n r s ~ « h i t r e n t » c o ~ l e É r a f i ~ . C e c t e s t r a t ~ a & e ~ e n p r a t i q u e ,  toutd'abod, 
en Asie du sud-est (McCoy. 1991, 1980). Dans le Contabe iah-amériCam, les cas les pltu c o r n  sont I'Ihmgrüe et 
i'affaire Noriega et De Migirel, 1995 ; S a h y  et Le Botnriec, 1992) 
'- Parr i'&bmation dc E p t &  da motio. r a b t i f  s'es i qS r6  jqu'au plsgllt d'un doannail publie par k juriste Jorge 
topezBoladoen 1971. Uest~nqmhitdarrs~mowrageposcérieur(LopQBobdo,  1977 : 16109),oiiraut~ 
ne masque pas de d g n e r  sa fierté d'avoir « cité » par la Présidane de la Rkphiaque et ses mirrisaics. Et il demande au 
lecteur & h i  co- me @ce p d d è a e  : :« Que les wxactituQes de œ tivre rne soieut pardoantes au nom de mes 
boimes mteritioris (ib. 14). N Est-ce i'aveu de l'impossibilité de a imhak r  l'usage de drogues 9 ron firit une anaiyse exacre 



Les élus partageaient largement cette opinion. La Loi sur les drogues etait considérée, en 

effet, comme l'une des mesures que le Congrès devait prendre pour lutter efficacement contre la 

subvenion (cf Zaffbroni, 1993 : 124). Les discours prononces lors du débat parlementaire ne laissent 

aucun doute a ce propos. Le rapporteur de la commission chargée de réviser la proposition de loi 

soutient, par exemple, qu'il faut punir I'usage des stupéfiants chez les délinquants, même si le Code 

pénal n'autorise pas l'incrimination des actes préparatoires, car il est « su et connu » que certains 

individus utilisent des drogues pour se donner du courage avant de commettre de délits très *gaves, 

(< tels que l'assassinat, le vol de banques, I'assaut des postes de police et des casernes (Argentine, 

Chambre des députés, 1974 : 2865) ». Bien sùr, les seuls intéressés a s'attaquer aux policiers et aux 

militaires étaient alon les groupes armés de gauche, un fait que Pasquini et De Miguel (1995 : 51) 

trouvent pertinent de souligner. Même si ce rapport entre la consommation de drogues et les activités 

subversives semble aujourdliui exagéré, ou tout simplement opportuniste, la majorité des députés et 

des sénatew qui ont pris la parole se sont montrés d'accord sur son bien-fondé. 

Cette rhétorique, fondée sur l'idée selon laquelle la drogue serait une menace à la sécurité et 

aux intérêts collectifs, a évité la réitération des discussions tenues lors des travaux parlementaires du 

début du siécle. En 1974, les représentants invoquent rarement la morale ou la santé pour asseoir 

leurs points de vue. La sécurité de la vie publique et le risque de dissolution sociale ont egalement 

débloqué le débat le plus acharné du moment : les provinces résistent d'abord a ce que lem 

tribunaux perdent toute juridiction sur les délits liés aux drogues (cf Argentine, Chambre des 

députés, 1974 : 2878-2880 ; Sénat, 1974,2438). Mais la compétence a fini pour revenir à la justice 

fédérale. Au fond, les députés et les sénateurs sont tous d'accord sur la gmvité des crimes visés. Ils ne 

se lassent pas de répéter que le trafic et la cocisornrnaîion de stupéfiants portent préjudice a la 

sécurité et à l'ordre juridique du pays, et même au painmoine des citoyens ordinaires (cf Argentine, 
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Chambre des deput&. 1974 : 2866 : Séttat, 1974 : 2439). Or, ri les institutions et la population sont si 

sévèrement menacées, il est impossible de refuser l'intervention des tribunaux fédéraux Pour des 

raisons similaires. il n'a pas été question du droit de l'État à s'ingérer dans la vie privée. Il a suffit de 

rappeler que le projet de loi réprimait la détention d'un stupéfiant sans motifs légitimes, pas l'usage 

comme tel. Les individus étaient ainsi (( libres O de s'intoxiquer, mais ils pourraient être 

automatiquement sanctionnés pour possession de stupéfiants ec a la limite, internés d'office. En fait, 

la question de la protection de la vie privée n'a pas été soulevée pour répondre aux craintes d'un 

libéral individualiste, mais pour menager les protestaîions d'une député qui demandait la punition 

explicite des utilisateurs. C'est encore le rapporteur de la Commission de législation qui a pris soin de 

lui répondre : 

(( Mme G m h  se trompe. L a  loi ne réprime pas I'autodestnictios c'est-à- 
dire l'individu isolé qui se drogue. 0 a la liberté de le faire ou non La loi réprime la 
possession, le transport et la fabrication de drogues, pas i'individu qui s'autodetruit. 
Une incrimination de ce genre serait peut* en contradiction avec l'article 19 de la 
Constinition nationale, qui protège les conduites intimes de toute in@rence de I'Etat 
Si un individu utilise des stupéfiants, on peut toujours appliquer l'article 482 du Code 
civile (Argentine, Chambre des depurés, 1974 : 2866-7). » 

Ce problème constitutionnel n'a inquiété aucun autre député. Il est donc possible de conclure 

que les législateurs jugeaient acceptable d'incriminer la possession dune drogue interdite et non pas 

sa consornmafion, comme si cette nuance assurait à elle seule le respect des droits individuels. 

L'absence de controverses à ce sujet est #autant plus significative que le projet écartait explicitement 

la possibilité d'acquitter les détenteurs sous prétexte de consommation personnelle. L'article pertinent 

de la frmire loi 20.771, appn,uvd lors de la votation en parbculier sans grand remous, défint 

I'uifracbon de la manière suivante : 



Article six - En coupable d'un acte criminel et passible soit d'un 
emprisonnement d'un à SLX ans, soit dune amende de IOOS à 50005, quiconque a un 
stupéfiant en sa possession. Dans les poursuites visant toute infiaction au présent 
article, i'excuse de l'usage personnel n'est pas recevable. 

Les ames incriminations concernant l'usage de produits classés n'ont pas, non plu,  &té 

débattues. Aucune précision sur leurs probables conséquences légales ou sanitaires n'a été 

demandée. C'est ainsi qu'a l'aveuglette plusieurs catégories d'infractions ont été instituées : 

l'incitation à consommer un stupéfiant (an 7, alinéa a), i'utilisation pour préparer, faditer ou cacher 

un délit ( t h ) ,  la promotion ou la publication de documents sur l'utilisation des produits interdits (an. 

7, alinéa b) et, enfin, l'usage en société ou «dans une propriété privée de façon à affecter 

éventuellement une tierce personne (art. 7 alinéa c )  ». Les conditions aggravantes prévues pour tous 

ces délits visaient, en particulier, I'implication d'un mineur et le fait d'être enseigoant fart 8, alinéas a 

et f respectivement), ce qui met en évidence les groupes et les lieux pour lesquels les élus ont jugé 

prudent de resserrer le contrôle pénal. 

L'innovation majeure introduite par cette loi n'a pas non plplus suscité de controverses. Elle a 

plutot reçu i'appui unanime des parlementaires (cf Argentine, Chambre des députff, 1974 : 2863, 

2865,2878). Ii s'agit de la cure forcée des toxicomanes délinquants, c'est-à-dire accusés d'avoir violé 

la Loi sur les stupéfiants ou n'importe quelle autre norme pénale. Cest une mesure inédite en droit 

pénal - comme le r e c o d t  volontiers le rapporteur de la commission d'évaluation -, mais elle est 

recommandée par les thérapeutes et les professeurs universitaires, qui ont élaboré des statistiques 

accablantes sur la progression de la toxicomanie (cf ib. : 2877-79 ; Argentine, Sénat, 1974 : 2442)'. 

Peu importe que le traitement obligatoire revienne à pénaliser la consommation, explique un autre 

-- . -. . - - - - - - - - 

'- U s'agit biea cies institlmo~ls et du groupe de profasMmds L R l q k s  phn haut, dont le service de toxicomanie de 1'hÔpitai 
Botda, la F d é  de médecine de i'üriiversité de Buenos Aires et le Savice d o n a l  de médecine légaie, adntinisbés par les 
docteursAstolfi,Calainieseer~,entreaubes. 
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deputé. car la mesure de sûrete relative aux toxicomanes, qui e n  dune durée ind&emiinie en b i t  

civil, s'appliquera pour une période maximale de deux ans en droit pénal, « en raison du respect des 

libertés individuelles et de la penonne humaine (Argentine, Chambre des députés, 1974 : 288 1 )' ». 

De cette prétention a combiner des exigences aussi disparates - un traitement dont ia fin est 

imprévisible et une peine dont le terme est fixe - a sur@ l'une des normes pendes les plus 

incohérentes de la législation argentine : 

Article huit - Lorsque la personne déclarée coupable d'un quelconque délit est 
en état de dépendance psychique ou physique a I'égard des stupéfiants, le juge 
applique la peine correspondante et prescrit une mesure de sécurité curative. Cette 
dernière suppose un traitement de désintoxication et des soins thérapeutiques visant 
la réhabilitation du condamné. 

La mesure de sécurité curative s'applique pour une période tndérermtnée. qui 
ne peut pas excéder la dwée de fa peine et prend fin par décision du tribunal suite à 
la déposition des experts compétents (l'insistance est de moi). 

Ce texte clôt le débat sur la responsabilité pénale des toxicomanes en attribuant a ces 

derniers un s t a M  juridique tout à fait spécial : ils sont à moitié imputables et à moitié non 

imputables. Suffisamment conscients de leurs actes pour être punis, ils soa en mëme temps assez 

déséquilibrés pour qu'un tien décide à leur place ce qu'ils doivent faire de leur propre corps. 

Autrement dit, les toxicomanes peuvent distinguer le permis du défendu sur le pian social et non pas 

ce qui est bon ou mauvais pwr eux-mêmes. Cette interprétation (( vicieuse D de la notion de libre 

arbitre contenue dans ia loi n'a inquiété aucun représentant Désormais, un lndividu imputable, une 

fois désigné comme toxicomane, devient non imputable, et, par conséquent, peut être légitimement 

contraint a suivre une thérapie qui affecte directement son psychisme. 
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Si le problème de la constitutionnalité des cures forcées n'est nullement évoque, celui de la 

précision des uifractiom est pareillement négligé. Un député remarque que la différence n'est pas 

claire entre la possession simple, définie par I'amcle sir et la possession en vue de faire le trafic. 

celle qui donne lieu aux nombreux délits prévus par I'article 2 (ib. : 2876). C'est la seule objection 

formulée à ce sujet et personne ne croit nécessaire d l  répondre. Pourtant, les conséquences de cette 

indétermination étaient hautement prévisibles. Les simples détenteurs pouvaient être facilement 

accusés de l'un ou l ' a m  des délits reliés au nafic, encourant ainsi des peines beaucoup plus lourdes. 

L'exemple classique est celui de la détention de graines de chanvre. qui est une innaction assimilée 

au trafic. Dans ce cas-ci, le juge n'a pas besoin de démontrer la volonté de l'accusé de se livrer a un 

marché illicite : les pièces à conviction l'obligent a y conclure. La donation a titre gratuit, identifiée 

également au commerce de stupéfiants, a un effet similaire : quiconque partage une drogue classée 

avec un proche peut être condamné au rnême titre qu'un trafqut, c'est-à-dire qu'il devient passible 

d'un emprisonnement de trois douze ans1. 

g- Qu'est-ce qu'un stupéfiant ? 

Dans ce texte démuni d'uicriminatiom précises, une seule notion est définie fomellement. 

celle de (( stupéfiant ». Cela se comprend aisément il s ' t  d'un concept essentiel à toutes les 

catégories juridiques récemment créées : pour qu'il y ait M o n ,  la substance produite, échangée 

ou possédée doit être légaiement considérée comme un stupéfiant Si ce nt- pas le cas, c'est un objet 

ou une marchandise quelconque et il est impoçsible &appliquer la Loi sur les àrogues. Aussi étrange 

que cela puisse l'exécutif et les parlementaires ont ignoré les classements déja existants. En 

1%3 et en 1971, comme je Sai indiqué plus ha* le gouvernement avait adopté les classements 
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proposés par les conventions U>renïitionales Au lieu de ry r e f k r  pour définir ce qu'est un stupéfiant 

- ce pourquoi il aurait suffit d'un renvoi formel -, la loi approuvée par le Congrès énonce un double 

critère de classification et confere à une instance administrative le pouvoir de dresser les tableaux 

pertinents : 

Article dix - [...] « stupéfiant 1) désigne les stupéfiant$ les substances 
psychotropes et toutes les substances susceptibles de créer une dependance physique 
ou psychique, énumérées dans les listes que le ministère de la Santé élabore et met à 
jour régulièrement . 

Malgré sa définition explicite, le terme stupéfiant a été le premier à poser des problèmes au 

moment de l'application de la loi. y a eu en effe très tôt, un problème de réglementation La Loi 

sur les drogues a été promulguée en octobre 1974 et le ministère de la Santé n'a publié la liste des 

substances classées qu'un an plus tard, le 20 octobre 1975 (cf Cattani, 1977 : 277-285). Que faire d a  

individus inculpés pour possession de stupéfiants si l'autorité administrative n'a pas encore établi 

quelles sont les substances ainsi classées ? « Vamio legis N diront les juges de la ville de Buenos 

Aires et qui acquitteront un grand nombre cles jeunes accusés (Maroni, 1993 : 124-125). Ceux qui 

ont été détenus dans les provinces ont eu moins de chance, car les magistrais ont estimé soit que les 

tableaux introduits par les lois de 1%3 et & 1971 étaient applicables, soit que la liste du muiisiére de 

la Santé était en viguew avant méme de sa publication officielle (arrêts cités par Navano, 1988 : 149 

et 16 1). Après le coup d'État de 1976, les tribunaux de deuxième instance et la Cour suprême, 

suivant le cri& suggéré par le Procureur de la RépubLique, vont trancher sur cette question : il nb a 

jamais eu de vide réglementaire (cf. Puricelli, 1992 : 31 ; Glaiigny, 1989 : 4345). Pour l'application 

de la Loi su. les drogues aux détenteurs traduits en justice avant la publidon des tableaux, les 

mq#rats n'avaient qu'a se servir des classements écab1is en 1963 et en 1971. Cet& décision, 

souligne Maroni (1993 : 125), était visiblement anticofistitutio~elle, car elle donnait un effet 
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N ultra-actif » h des règles qui aiaiem cite laiissees de cdtk par les legislaieurs, ce qui viole le principe 

de légalité'. 

Ce problème réglementaire est loin d'avoir cité le seul généré par la notion de stupéfiant. Des 

questions de droit ont été vite soulevées par les avocats de la défense et par certains juges 

((indépendants ». Selon la Constitution, les représentants ne peuvent pas déléguer le pouvoir de 

légiférer. Pourtant, l'article dix de la loi 2 1.771 amibue au pouvoir administratif le soin de classer les 

produits psychotropes, c'est-à-dire de créer des interdictions qui, en dernière instance, sont 

sanctionnées par 17i&nition pénale. Est-ce conshhifiomel ? il existe également le problème de la 

coexistence de deux cntères de classification Selon l'article un stupéfiant est une substance a) 

qui crée une dépendance et b) qui a été inscrite par le ministère la Santé dans un tableau spécifique. 

Que se passe-t-il pour les substances qui ne remplissent pas l'un ou l'autre des deux cntères ? Les 

0 magistrats se posent cette questioa car si Iton pense à la création d'un état de dépendance, il est 

inadmissible que l'alcool et la nicotine ne figurent pas dans les tableaux et, inversement, cenaines 

substances classées n'ont pas nécessairement de propriétés toxicomanogènes. Quoi faire d'un 

individu areté avec des feuilles de marijuana dont IraTlSilyse ne décèle la moindre ûace de THC, le 

principe actif qui amène - dit-on - a la toxicomanie ? 

La Cour supréme et chambres d'appel sont idem'bks dans la réponse qu'elle donnent à 

ces questions. Selon ces deux instances, I'amicle dix & la loi 20.771 n'est pas une m e  « en blanc », 

elle ne suppose pas une délégation à i'aidorité administrative des compétences du législateur. Bref, 

l'élaboration et la mise à jour des tableaux ne sont pas ùiconstitutiomelles. L'a& Villamirata et al., 

de mai 1976, ne laisse aucun douîe i ce sujet : « le renvoi a une liste élaborée par I'alltorité 

'- Le plus éâo~uult, c'est que la Cour suprême. dans un arrèt isolé, a égaiemeni estimé que l'utilisation des listes de 
1963 et de 197 1 était incunstinitiomelle, ce qui infirme son propre critère jurisprudentiel. C'est la cause Rios, citée 
par Navarro, 1 988 : 1 50. 
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administrative ne sipfie pas que cene demiére difinisse la condui~e rtipdrnée ; par consequent, Ic 

principe de légalité est respecté (cité par Navmo. 1988 : 161) ». Les juristes l'approuvent, mais pour 

des raisons quelque peu différentes : il est dificile de dire qu'une loi « en blanc » est 

constitmio~elle a 100 ?/o, mais il faut que le pouvoir exécutif puisse classer rapidement les 

nouvelles substances pour mieux combattre la toxicomanie (cf Laje Anaya 1992 : 4 1-46 ; Puncelli. 

1992 : 29-37 ; Terragni, 1989 : 33-34). 

La question concernant la dualité des critères de classification recevra une réponse tout aussi 

intransigeante de la part des autorités judiciaires : le ministère de la Santé qualifie les substances et 

les juges ne sont pas habilités à réviser la ratiodité du classement En d'autres mots, seule compte la 

décision administrative d'inscrire une substance dans l'une des listes, quels que soient ses effets 

pharmacologiques. Devant le cas du cannabis dépourvu de THC, la Chambre d'appel de Buenos 

Aires estimera que les irÎbunawt infieurs n'ont pas à se prononcer s u r  les tableau'; annexés h la loi, 

et que la possession de marijuana doit être toujours punie, même si l'échantillon saisi n'a plus de 

principe actif. car c'est une drogue « utilisée par les toxicomanes dans leur première étape vers une 

t d e o n  totale (arrêt cité par Navarro, 1988 : 158) » . La Cour suprême sera du même avis : il 

faut punir les détenteurs de marijuana. qu'elle ait ou non de THC (ib.). Pour confirmer que le critère 

1 - Les juges se M e n t  ici sur la « théorie de re~caladc », selon faqude le carmabis amène Uiéhrdablemern à consommer de 
drogues plus puissantes. Au Au & de parwurs attend II'héroiiie, la substance toxicornanogéne par excellence. Cette 
u théune » est apparue aux Eta&unis a la fin des années 30. mais elle n'est devenue popilairr qu'après la dekanie 60 (d 
Caballero, 1989 : 9% IO). Mai* la t'Hussee de sa logique a le fbh qu'elle soit b f h é e  par la d i t é  de tous les jour$ une 
iarge partie du public contiraie a y croire. Examinons, d'abord, la logique de m e  theorie. Ses défaiseurs se demandent 
combien d'hero0inomanes ont fùmé d'abord du cannabis. Beaucoup, afbmt- ik  et cela démontre que la marijuana conduit 
à la toxicomanie h plus dente .  Mais ceia ne prowe pas & tout qu'il y a eu un phénoméne d'esdade. Pour le démontrer. 
il fiut se poser une aime quesiors a savoir quel pourcentage cks usgers de marijuana progresse vers une consommation 
« maniaque » d'héroïne (d: &Michka 1993 : 10). Et, à ce niv- les smkiques dispombles dénionmm qu'me 99 % et 
85 % des w n s o ~ e u r s  & camisbis ne sefont jamais tentés par &autres drogues iIlicits et une proportion encure plus 
réduite arrive à utiliser reguliérement de Il-kmine (cf Grinspoon, 1994). En outre, si i'on tiea a diçcerner quel est le pfoduit 
qui déclenche la « caniére » de toxiamme, 2 fsiitdrait tenir compte de plusieurs autres substances que l'on coosomme 
habitudanem en toute légalité (alcool, tabac, 

- 
). La psychologie sociale et i'tmthplogie expiiqumnt un jour, 

p c u l i r r r . ~ @ a N s a ÿ l a i h i o & & r ~ d e t m f ~ n d a n a r t ~ o & e ~ r o ü d s i a n ~ d a n r l a  
pensée occidentale et m h e  défendue par certaùis specialistes. 
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est bien la décision adminimarive. les chambres d'appel concluront qu'un produit toxicomanogene 

gru n'est pas inscrit dans la liste de stupéfiants n'en est pas un ; par conséquent, sa possession n'est pas 

punissable (cf ~ b .  : 159). 

h- Le toxicomane subversif 

Que le terme stupéfiant ait été interprété dans le sens de la rigueur laisse deviner le sort 

réservé aux individus accusés den posséder. Leur condamnation va permettre de tisser un lien solide 

- et peut* inattendu - entre les législateurs qui ont rédigé la loi et les triiunaux du régime 

dictatorial. De fait, pendant les années de gloire de la dictature militaire, la Cour suprême, les 

procureurs et les chambres d'appel n'ont montré aucune tolérance à l'égard des détenteurs dune 

drogue classée. Ils devaient être punis en toute circonstance. Malgré lObscurantisme ambiant cette 

politique rigoriste a été contestée. Quelques avocats ont réussi à inte jeter appel à plusieurs reprises 

auprès de la Cour suprême. En même temps, une minorité de juges de première instance a exprimé 

sa dissidence en rendant des sentences incompatibles avec le cri& jurisprudentiel en vigueur. Cene 

opposition a obligé les paliers supérieurs du système judiciaire à préciser leur conception de la 

consommation de dmgues et a justifier l'utilisation du droit pénal comme moyen de prévention Ce 

processus est important pour ma démonstration dans la mesure oii l'application de la loi trouve sa 

justification ultime dans uw caractérisation déterminée des usagers. Cette caractérisation confrmie 

la nécessite d'une intervention pende, et celleci, en retour, produit les données qui la légitiment : des 

individus qualifiés de toxicomanes par les experts, condamnés a se soigner par les juges et recensés 

par les organismes de lutte contre la toxicomanie. 
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Anel Colavini, arrèté en possession de deux « cigarettes » de marijuana allait devenir, à son 

insu. le protagoniste du procès le plus célèbre pour possession de drogues qui eut lieu sous la 

dictature militaire (Argentine. Pouvoir judiciaire, 1978a). L'accusé avait été interpelle par ia police 

en pleine nie, ce qui a permis au premier juge de la cause de conclure qu'il avait créé un risque pour 

la santé publique. Même si Colavini ne fumait pas au moment de son arrestatio~ il était en mesure 

de répandre son « vice n, soit en distribuant la substance, soit en donnant I'exemple (16. : 763). Le 

magistrat a cm prudent d'ajouter que l'article 6 de la Loi sur les drogues, relatif à la possession, n'est 

applicable que si I'accusé a créé un risque pour un tiers. Le juge souligne que les gestes qui ne portent 

préjudice qu'à I'intégnté de leur auteur ne peuvent pas être punis : ils font partie des conduites 

intimes, qui n'affectent pas au&, protégées expressément par l'article 19 de la Constitution 

argentine de toute intrusion de \'État 

En prenant appui sur ce même argument, l'avocat, nommé d'office, a porté la cause devant la 

Chambre d'appeI. Selon la défense, la détention de stupéfiants ne peut pas être sanctionnée. Elle 

constitue une condition matérielle nécessaire à l'usage, qui, lui, est une affaire personnelle. Par 

conséquent, Pincrimination de la possession suppose, au bout du compte, l'ingérence de l*tat dans la 

vie privée. C'est pourquoi, conclut l'avocat, cette catégorie d'infraction doit être déclarée 

anticonstitutionnelle (ib. : 264). Mais la Chambre d'appel de La Plata a confinné la décision du 

tribunal de première instance. Pour révoquer les arguments de la défense, les juges ont dors affirmé 

que l'interdiction de la possession de stupéfiants ne visait pas primo facie la protection d'autrui : le 

détenteur devait être protégé contre ses propres penchants, contre son gré si nécessaire, et sanctionné, 

car il avait mis en danger la sécurité nationale, notion que les magistrats ne croient même pas 

nécessaire de préciser. 
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L'absence de réponse sur la question de la constitutionnalité de la décision a permis à la 

défense de porter la cause en appel devant la Cour suprême. Le Procureur de la République est d o n  

intervenu pour appuyer les sentences précédentes (rb. : 264-267). 11 fonde son réquisitoire sur le 

« consensus généralisé dans les sociétés m o d e m  » concernant l'effet nocif de I'usage de shcpéfiants, 

dont la dégradation du bien* générai, de la sécurité publique et des valeurs spirituelles. Le 

Procureur souligne que l'autodestruction est punissable en vertu du Code militaire et que lstat a 

I'obligmon de redresser les comportements vicieux Ces derniers, ajoute-t-il, ne peuvent pas ètre 

considérés comme une affaire personnelle. Quelques jours après, la Cour suprhe entérine les 

opinions du Procureur, tout en amplifiant leur portée. La décision est unanime : l'article 6 de la Loi 

sur les drogues n'est pas con& à l'esprit de la Constitution 11 ne porte pas atteinte à la protection 

de la vie privée, car la détention d'une faible quantité de drogue n'est pas une conduite intime : elle 

nuit toujours a la société (cf 16. : 267-269). Pour arriver a cette conclusion, les juges prennent appui 

sur une M e  de suppositions : posséder une drogue classée implique le désir de l'utiliser, l'utiliser 

conduit à la toxicomanie, la toxicomanie est à la source de plusieurs maux contemporains. Ces 

derniers, la Cour suprême s'attarde à les décrire, car chaque utilisateur en est responsable : 

Bien qu'évident, il n'est pas inutile de rappeler que la toxicomanie a des 
effets aussi dévastateurs et temfiants que la guerre et la peste. Ce fléau anéantit 
l'individu et génère des conduites qui corrodent la morale et l'économie : l'oisiveté, la 
délinquance ordinaiR et subversive, le manque d'initiative et de persévérance, et, 
enfin, la destruction de la f d l e ,  institution fondamentale de notre civilisation (ib. : 
268) D. 

n est ainsi clair, pour la Cour supréme, que la possession de stupéfiants déborde le domaine 

privé, car elle donne lieu à « une altération du psychisme qui amène a avoir des conduites 

a n h i a l e s  (ib. : 269) », décrites dans la citation cidessus. Les magistrars ne nianquent pas non plus 

de souligner que ce sont tous des comportements qui favorisent le renversement de l'ordre établi. Et 

ce n'était pas rien, dans l'Argentine des militaires, &être soupçonné à'un rapport quelconque avec les 
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subversifs1. A cette considération d'ordre gknéral suit une justification plus spécifique des punitions i 

l'endroit des consommateurs, visant à démontrer qu'ils sont coupables dinciter a la production et au 

trafic des drwes  illicites. Dans ce sens, le plus haut mbunal du pays affirme que « s'il n? avait pas 

dusage=, il n'y aurait pas de trafiquants (ib.) o. Pour toutes ces misons, concluent les juges. est 

licite toute action de letat visant a prévenir [la toxicomanie] (rb. : 169, l'insistance est de moi) ». 

Cette décision sera utilisée comme précédent par les chambres d'appel pur  révoquer les plaidoyers à 

venir, ainsi que pour casser les acquittements prononcés par quelques trïïunaux de première 

instance. 

Eugenio Zaffaroni a été l'lm des premiers juges à se déclarer en désaccord avec la Cour 

nipréme (cf. Astolfi el al.. 1989 : 100- 105 ; Nuilez 1979 : 259 ; T e h  Lomas, 1980 : 348-349). Dans 

la sentence du cas Yaiiez A h m c  (Argen~e,  Powou judiciaire, 1978b), le juge fournit une andyse 

0 approfondie de l'a& Colmini et explique pour quelles raisons il faut le rejeter. Méthodiques et 

suffisamment astucieuses pour fàire jouer contre la Cour suprême les mêmes prémisses qu'elle avait 

utilisées pour fonder son verdis les explications données par le juge Maroni ont pour objectif de 

démontrer que le détenteur d'une drogue prohibée ne porte atteinte qu'à lui-même et qu'il n'est pas 

l'instigateur mais la victime des trafiquants. Le juge affirme, par exemple, que le toxicomane cherche 

a s'évader de la réalité, pas à compbter ou à mettre en danger I'htégnté d'autrui. Sa démonstration 

est accompagnée d'une série de réflexions sur des questions de droit, notamment sur la présomption 

d'innocence et la ptection de la vie privée. Le juge rappelle qu'il est impossible #incriminer un acte 

qui ne nuit pas effectrivemenf à un bien juridique, autrement le tribunal présuppose le tort au nom 
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duquel le prévenu est déclaré coupable'. En outre, les biens juridiques sont, par définition, extérieurs 

à l'individu : la loi veille a ce que chacun respecte le droit d ' a d  à en disposer, mais elle n'exige pas 

que chacun les respecte dans son for intérieur. Si la justice a prise sur les conduites intéressant 

uniquement leur auteur, le droit constitutionnei à l'inviolabilité de la personne n'est pas respecté2. Ni 

l'éloquence du magistrat ni sa prudence dans le choix des arguments n'ont convaincu la Chambre 

d'appel : YiÎiez Alvarez, à l'inmir de tous les détenteurs d'une drogue contrôlée, était responsable des 

dangers qu'il pouvait éventuellement créer (rb. : 782-284). Pas seulement à cause de la disaibution de 

la substance ou de I'ùicitation à I'usage dont tout possesseur est capable : il existait un risque pour lui- 

même, celui (( de consommer la potion du Dr. Jech11 et de devenir le pervers Mr. Hyde (ib. : 283) ». 

Mais il y avait plus, et là dessus le juge Zaffamni avait negligé l'essentiel, pertinemment remarqué 

par la Cou. suprême : si la (( consommation N des stupéfiants à des fins personnelles n'était pas 

éliminée, la société s'effondrerait. Bref, c'était bel et bien une affaire & sécurité nationale, pas 

simplement de santé publique (ib. 2284). 

I - Pour une analyse critique de la notion de bien juridique, voir Baraîta, 199 1. 
'- Sur ce p h ,  Z a f f a o ~  en pprofe pour rappeler a le Cour suprême que t'artide 19 de la Conamnion nationale h i t e  la 
compétence des magisnats a h punition des gestes qui portent préjudice a Pordre et a iz movalt! publique, pas a t'ordre 
public et a La morale (Argentine, Pouvoir@ciaire. 1978b : 273). Les délégués a la convention constituarire. tel que prowé 
par les travaux pnipmüoires. ont choisi i'expmsh moraie publique na a morale » pour éviter toute confision pas-ble 
M le d e  de 1 ' h -  La morale pubbcpe a dé6nie par les moeurs. les croyance dgi- les traditiolis popuiaires-  état 
assure te respect de ces vaieurs cummmes sur la scéne publique. Au corûrak le terme morale faR allusion aux conduites 
individuelles, à Ia décision d'être ou non vertueux L8. f2uit n'a rien à fiiite. car c'est I'arrtodétennination de hâïvidu qui 
compte, a que le maghmt explique daris m hepchable poy le disuxos dominant de Pipoque : 
l'autodétermination fonde l'ordre politique N chrétien et libéral » et répugne aux Etats (( paiens et socialistes N (ib. : 272). 
Intervenir à dessein dans I'Frrtinme des pasonnes es réprimer la h i e  de pensée constitue donc uoe attitude ùiacceptable 
pour un gouvernement qui se dit « occidentai et chritien B. Le juge se 1iMe ici à une ùnerprbtim & la Constihbiori qui 
n'est suremart pas novatri= mais il f'aut fecommitre le fatre pendant i'aclrrnmstrauon Videla Ptus tard, ZaEuorri ( I986b) en 
donnerait une explication pius direde : (ct'autommie de la conscience n'est pas un &oit garanti par la ConStitirtio~ mais le 
fbndement de tous Ies droii œ qui est une tout autre &ose. Sam le primat de l'autonomie de la coclscience, ia 
Constitutior~ Ie boit a l'État pedent 1- raison cl'& Le garvwsnen dMcm un alon un simple d s c  de powoir. 
de force [. .. j. Le droit existe pour rendre possible i'exercice de la conscience, pour que I'on prisse choisir de bien f5ire ou de 
md~seloambelibre~.Undn,itquiimposeunemotaleenléveairxmclividuslapossibilirédetre~e~~c,dest~ 
dire de ctioisir. ii n'y a auam mérite à ne pas mai î àk  si on m'en exqêck [...]. » 
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Le cas Y&ez Alvrue= n'est pas eu l'effet craint par le juriste NuiIQ ( 1979 : 759) : il n'a pas 

servi a relancer le débat sur I'incrimination de la possession de stupéfiants. Les tribunaux de 

deuxième instance et les procureurs ont fait en sorte qu'il n'y ait pas d « errements » dans les 

poursuites contre les possesseurs de quelques grammes dune drogue prohibée. Bien qu'il n'existe pas 

de statistiques détaillées sur les sentences rendues. les précis et les compilations de jurisprudence ne 

laissent aucun doute à propos de l'inflexibilité des pratiques juridiques1. Ce zèle est devenu patent à 

tous Ies niveaux 

En ce qui a trait aux quantités possédées, il ny eu aucune concession. Un cas représentatif est 

celui de Graciela Roldin, interpellée en possession dini nombre indéterminé de plaquettes alvéolées 

de Maadrax, un produit phamiaceutique controlé2. Poussée par le Procureur de la République, la 

Cour suprême a renversé la décision de la Chambre d'appel de Buenos Aires. Cette dernière avait 

rendu une sentence absolutoire : l'accusée avait le stupéfiant pour calmer une douleur physique 

intense, pas pour « se droguer », et l'expertise psychiatrique prouvait qu'elle n'était pas toxicomane 

(Argentine, Pouvoir judiciaire. 1979). Mais selon la Cour suprême, la loi ne prévoyait pas uw telle 

distinction, les juges n'avaient pas a la faire, et l'accusée n'avait pas I'autorisation dim médecin pou 

1 - A a popop on peut citer N a m  (1988), Nuik  (1979). T h  Lcmar (1980) a phi9ain dossiers prçP" par des 
r e ~ l e ~  speciaiiçés, dom El h&, 13-RED : 99 I - 1004 ; EI DeteCho, 120 : 237-274 ; Lcr Ley, 1 %OC, 3 6 3 6  1 ; Luy, 
1981-B : 574-577. 
2 - ~ q u a n t i t é ~ e d e ~ d a i t h i b l + ~ ~ ~ ~ a i r a u r a i t a p p ~ ~ ~ e 2 d e l a ~ i a i r 1 a ~ r e l p a  
a ia possession en vue mi Wic. Le Msndrax contient un hypnotique prissant, la methaqualone- C a e  drogue ifait d'abord 
irisaite dans le TaMeau IV & la loi sur les subsmms psychotropes de 1971, oehii qui mpupe  les p d u ï t s  saumi~ à cles 
coriaoles moins sévéres. Mais kt poseskn de Mandrax sans motitS Iégitinies est devenue un défit au moment où la 
mdqdom, en vertu de Purdommnce 878/79 du ntinistère & ia Sant& a éti hmduite au T a b k  U (d Navarm. 1988 : 
149-1 5 1, 170). Ces depbmerm çoYdairis mettent en aridence P- des chd idons ,  mais surtout la détesse du 
d i s p o s i t i f p é n a i q u i r e s t e - t o u t c o m m e l e s ~ - à l a m e m d c s ~ ~ e r r e u r s n e t d e s < ~ ~  m ci'um ix~mœ 
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utiliser le produit, ce qui aurait été la seule excuse valable pour éviter une sanction (Argentine. 

Pouvoir judiciaire, 1980) '. 

II a ité tigaiement impossible de forcer les juges et les procureurs à rapporter les preuves de 

la culpabilité des accusés. Les chambres d'appel ont considéré, suivant I'exemple de la Cour supréme, 

qu'il n'était pas nécessaire de démontrer que le possesseur-toxicomane était un danger public : c'était 

évident (cf arrêts cités par Navano, 1988 : 72-83). De plus, les médecins légistes confirment a 

chaqw fois que la toxicomanie est nahtrellement contagieuse, car les utilisateurs ont une tendance 

marquée à la cot\sommation en groupe, au prosélytisme et à devenir pesseurs pour se ravitaille?. En 

un mot, c'était au possesseur de prouver qu'il n'allait pas répandre son vice, ce qui est logiquement 

fort difficile. En effet, de queile manière une personne pourrait-elle prower le caractére inoffensif de 

sesfirturesactions? 

En ce qui conceme les limites de l'ingérence de l'État dans les affaires personnelles, les 

chambres d'appel ont estimé que I'individu ne prévaut en aucune circonstance sur le « bien 

commun », dont la puissance publique doit assurer le plein épanouissement Pour que tout soit clair, 

les juges sont allés jusqu'à détourner l'avis dim juriste libérai pour lui faire dire que I'intnision de 

1.État dans la vie privée ne doit s'arrêter au moment où la a liberté est devenue inoffensive 

(Argentine, Pouvoir judiciaire, 1 979 : 74) ». 

Enfin, la médecins experts voient dans la toxicomanie i'illushation parfaite de la 

responsabilité anénuée, une catégorie qu'ils ont mis longtemps à m e r .  Et ils l'appliquent sans 

I - L e ~ ~ p e r a - è t r e , e s t c e h r i d e M i r t a A l b a n e g t r o w é e c o u p 9 b l e , e l l e e t u n g r o u p e ~ ' a m i s , & ~ n d e  
sqdkmts. Ilsavaiezituncomprimid'Inçhidal,trnproduitphannaceutigue~deméthaqualone,~~~IeMandrax(cf. 
N a m ,  1988 : 153). 
- L'ouvrage scieatifique wqud se d k n t  les juges ea l'éditim & 1979 du texte dtAstoffi et al (1989). le5 paragraphes 
cités dans i'& correspondent aux pages 93 et 199-208 de la MnrveIle édition. 
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hésiter. Plus haut j'ai démontré qu'au début du siécle, les juges et les légistes n'étaient pas d'accord 

sur la responsabilité pénale des toxicomanes. Les expertises penchaient alors pour la déclaration de 

non imputabilité et les juges, pour appliquer une peine, devaient les écarter. Cinquante ans après. la 

situation s'est inversée. Maintenant, les magistrais sont obligés de contredire I'avis des experts 

lorsqu7ils estiment qu'un toxicomane est devenu irresponsable, car les légistes soutiennent que la 

toxicomanie conduit rarement à I'aliédon totale (voir e t s  cités par Navarro, 1988 : 91-92 : 

A~toIfi et d 1989 : 138-1 55). 

Cette fermeté du point de vue médical n'a pas eu eu effet marqué sur la filière thérapeutique 

prévue pu la loi, au niveau de laquelle prévaut le chaos. En 1979, le gouvernement militaire crée le 

Centre de tééducation des toxicomanes dans le cacire du système caroéral'. Mais les juges placent 

toujours des toxicomanes dans d'autres établissements officiels, dont le CMARESO et 1ZTnitk 

pénitentiaire No 20, celle qui accueille les fous dangereux. Si1 n'y a plus de places disponibles dans 

un centre spécialisé de l'État, en régime carcéral ou pas, certains tribunaux ordonnent que la mesure 

de sécurité curative soit « purgée n dans une prison ordùlaire (cf Navano? 1988 : 137438). En 

réalité, la cure forcée des consommateurs de drogues était souvent remplacée par I'emprimement, 

au moins pendant une premiére période, car leur mise en détention préventive était une pratique 

généralisée. et, selon la loi, un traitement ne peut pas être ordormi avant l'imposition de la sentence 

(Zaffaroni, 1993 : 125-126). Dam ce même texte, i'ancien juge évoque deux autres circonstances qui 

ont aggravé la srniarion des présumés toxicomanes après le coup &État de 1976. D'une part, les 

demandes de clémence fàites par tous les accusés en détention mentive étaient rejek de &on 

systématique. D'autre part, les militaires ont formellement assimilé les jeunes de seize ans et pius aux 

1 -ûn1existeaparprèsaiinnitan0ignagesurles coadiaorrsdedéteritiondansce~erdrepéMtartiairepourto~a 
rexœption de ceux qui ont été reateillis par les jwrnaliçtes de Cerrrbs&Peces (avril 1984) et par Casdo et c h i m d h  
(1984). Un incadie ra détniit en 1984, lors d'une mrtiiigit dans la prisoa adjacente. Le gowernemeirt Aifbnsin n'a m&ne 
pas considéré La possiiilité de le teconcrtntire. 
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adultes en matikre de responsabilité criminelle. C'ea ainsi que nombre d'adolescents emprisonnés 

pour détention d'une faible quantité de marijuana ont été soumis aux misères de la vie carcérale 

pendant les années les plus dures de la « guerre sale l ». 

Une fois complétée l'extermination (on~qudanzienlo) des groupes subversifs armés, le 

contrôle hiérarchique de I'appareil pénal s'est fait moins strict Quelques absolutions pou. possession 

de stupéfiants peuvent ètre recensées à partir de 1980 (cf Navarro, 1988 : 62-63). Deux ans après, 

suite à la défkite des Malouines, le régime dictatorial a commencé à s'effondrer. À ce moment, sa 

politique criminelle à i'égard des toxicomanes s'est désarticulée encore un peu plus, ou, du moins, a- 

t-elle perdu son écrasante homogénéité. Le tribunal no 5 de la Chambre d'appel de Buenos Aires, 

suite au renowellemnt des juges qui y siégeaient, est devenu le porte-étendard de la dépénalisaiion 

de fmo des détenteurs (Navarro, 1988 : 65). Pour ce Fdire, Iles juges n'ont pas applique le critère de 

la Cour suprême concetnant la définition du terne stupéfiant : i'inscnption cians un tableau ne 

suffisait pas, il fallait que la substance ait effectivement des propriétés toxicomanogenes. Cela a 

permis au tribunal &absoudre les détenteurs de drogues pour usage p e ~ ~ e l  lorsque la substance 

saisie, en mison de sa quantité ou de sa qualité, ne comprome#ait pas la sécurité ou la santé publique 

(cf ib. : 6 1-68). Le (( principe de i'insignifiance N venait ainsi s'ajouter au vocabulaire du droit de la 

drogue- La Cour suprême n'a jamais entéTiné ce piracipe. Elle a cm prudent de le souligner à la toute 

fin de la dictature militaire (Argentine, Pouvoir judiciaire, 1983), même si elle avait déjà laissé 

passer de nombreux acquittements Après i'avènement de la démocratie, l'application du principe de 

l'insignifiance allait diviser l'ensemble du dispositif pénal, tout en inaugrwnt un débat qui n'a pas 

encore été résoh. il s'agit & savoir si le juge peut contrôler la prewe ou si celle-ci est surdéteminée 

par une instance de pouvoir sur Laquelle la justice n'a pas de prise. 



C bspitre W. Droit, démocratie a usage de drogues illicites 

Dans le chapitre précédent, qui porte sur les débuts du droit de la drogue en Argentine, 

mon objectif a eré de démontrer que la criminalisarion de l'usage de certaines substances 

suppose le développement de mécanismes [égaux, fort complexes, qui transforment les 

consommateurs en toxicomanes. J'ai kgaiement tenu à souligner que l'implantation et 

l'utilisation de tels mécanismes ont entraîné une violation généralisée des garanties juridiques. 

Pour appliquer des sanctions et des mesures de sûreté, il faut en effet que les juges accusent les 

utiIisateun de crimes putatifs et qu' ils leur amibuent une personnalité dangereuse. Et le danger 

que ces toxicomanes représentaient était considéré comme tellement imminent qu'ils ont pu être 

soumis a des traitements de plus en plus « inhabituels et dégradants B. 

Avec le retour à la démocratie en 1983, la magistrature a dépénalisé de fucm la 

possession de substances classées pour usage personnel. L'administration lui a assuré son soutien 

en développant des activités de prévention et en appuyant la création d'un réseau de centres 

d'hébergement organisés sur d'autres bases que l'approche psychiatrique traditio~eile. Cette 

stratégie visait, sur un plan plus général, à démontrer qu'il était possible de lutter contre la 

toxicomanie sans avoir recours a des interventions répressives. Six ans plus tard, une crise 

économique sans précédent a poussé le parti au pouvoir à oublier ses élans progressistes et a 

promulguer des mesures visant à restreindre les libertés individuelles. Le Congrès a alon 

« confirmé » que la possession de drogues pour usage personnel était un délit et que les 

contrevenants étaient passibles d'une peine de prison Cette loi a également introduit de 

nouvelles mesures de sûreté, qui permettent de moduler les sentences selon les habitudes de 

consommation de chaque contrevenant : aucun utilisateur ne devait échapper aux rouages du 

systéme pénal, même pas les plus normaux N. 



La loi a été promulguée au moment où  le gouvernement a changé. La nouvelle 

administration n'a pas hésité a mettre au premier plan les aspects le plus répressifs de la loi anti- 

drogue. Les juges se sont alon pliés aux exigences de l'exécutif Le dispositif de prise en charge 

s'est adapté sans trop de peine pour recevoir des patients (( non volontaires ». De cette façon. au 

« printemps démocratique D. marqué par la dépénalisation de f ~ c t o ,  a succédé la mise en oeuvre 

de mesures prohibitionnistes sévères. 

Dans les pages qui suivent, j'exarnine ces deux grands moments de la lutte contre la 

toxicomanie après la tin de la dictature militaire. Le but est d'expliquer de quelle façon et pour 

quelles raisons s'est produit un tel changement dans les procédures d'identification et de 

jugement des consommateurs de drogues interdites. Cette explication permet de démontrer que 

la toxicomanie acquiert un caractère de réalité Ià où l'appareil judiciaire et sa filière 

thérapeutique exercent un pouvoir sur les consommateurs. les qua1 i fiant d' abord de toxicomanes 

et les obligeant par la suite à endosser les responsabilités inhérentes à leur nouvelle identité. 

Ce rigorisme à l'endroit des utilisateun est d'autant plus remarquable que le 

gouvernement qui en est le principal promoteur protège inwnditio~ellement les hauts 

fonctionnaires impliqués dans le trafic de stupéfiants et le blanchiment de narcodolars. 11 y a 

par conséquent, deux sortes d'entraves a la réalisation de la citoyenneté. D'une part, les simples 

utilisateurs sont dessaisis de leur statut de citoyens, car la législation sur les drogues empiète sur 

l'ensemble des libertés fondamentales. D'autre part, l'impunité des hommes d'État liés au trafic 

illicite contribue à affaiblir la a morale & la République N, qui semble powtant indispensable 

pour que les citoyens participent activement au renforcement de l'État de droit et ne cherchent 

pas des solutions alternatives a celles que peuvent leur ofnir les institutions démocratiques. 



1 - La lune contre la toxicomanie et la transition démocratique ( 1983- 1989) 

Raid Alfonsin est arrivé au pouvoir en décembre 1983, après une dictature militaire 

caractériske par son mépris des droits de I'homme. Cela explique, sans doute, que la 

reconstruction du régime démocratique ait occupée une place priontaire dans l'agenda du 

nouveau gouvernement. « Con la democracra se corne. se cura se educu' » répétait le président 

à toutes les tribunes. En fait, la démocratie semblait être la condition préalable à la solution de 

tous les problèmes, de la crise économique à la violence politique. Mais l'idée de démocratie 

avait changé. Au respect des institutions républicaines s'étaient ajoutées la défense du 

pIuralisme et le bannissement de toute forme d'exclusion. Le retour à la démocratie semblait 

voué a l'échec sans un abandon généralisé des pratiques autoritaires. De nombreuses réformes 

I ont été entreprises dans le but de démocratiser la vie ordinaire des gens. Citons, a titre 

d'exemple, la légalisation de la pilule anticonceptiomelle et du divorce, l'abolition de la censure 

et. même si elle peut ne pas paraître importante, la libéralisation de la tenue vestimentaire dans 

les écoles publiques, une décision très significative par rapport au passé immédiat2. L'objectif 

était le même : assurer, au quotidien, le respect de l'individu et de l'État de droit. L'institution 

'- ct En démocratie on mange. on se soigne, on s'*hmuit u. 
2 - Jusqu'au début des cours en mars 1984, il aurait été impensable, pour un garçoa d'avoir des cheveux touchant le 
col de la chemise ou de porter une boucle d'oreille. Quant aux filles. le tablier blanc devait couvrir les genoux les 
cheveux devaient être ramassés derriére la tête avec un ruban bleu et les chaussettes, de la même couleur, devaient 
couvrir la trois quarts des mollets. À cene regiernemtation. très gnibale, chaque rsteur pouvait ajouter les mesures 
qu'il croyait nécessaires au maiaien de l'ordre et à la (4 bonne N formation des éiéves. En outre, la censure des textes 
était très sévére. Les Wlitaires sont dés jusqu'à saisir un Livre intitulé La cuba e~echo~itica (La cuve éfectrolytique), 
croyant qu'il s'agissait d'un pamphlet vamant les mérites du Iégime cubain. Dans ia province de Cordoba les 
mathhatiques moderues ont été interdites : pour le générai Menéndez, gouverneur & fatto, la théorie des ensembtes 
était une forme de pensée c i  communiste B. La contestation de ces r4giements et de la censure idéoIogique est a 
l'origine de la disparition » des collégiens. Des rapports secrets du aiùiistére de Untérieur, rédigés en 198 1, 
décrivait clairemern le plan d'action des militaires auprés des jeunes et témoignent du poids des mots : (4 La rmte 
démontre que les terroristes ont été éliminés, mais il y encore des idéoIogues en activité aux niveaux secondaire et 
tertiaire du système! duducarif [.. .] Ces idéologues terroristes doivm être égaiement extaminCs ». Ètre d&@ de la 
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juridique, pour sa part, était devenue la gardienne privilégiée des libertés récemment acquises. 

C'est dans ce contexte qu'aura lieu le débat sur l'attitude que les juges devaient adopter face aux 

inculpés de possession de drogues pour usage personnel. Était-ce une conduite punissable ? Peut- 

on, dans une société démocratique, s'immiscer dans la vie privée des citoyens, évaluer leun 

comportements et les contraindre à changer ? 

a- Les premiers débats sur la dépénalisation 

En 1984, le tribunal no 4 de la Chambre d'appel de la ville de Buenos Aires continue à 

acquitter les détenteurs de drogues pour usage personnel, tel qu'il le faisait déjà vers la fin de la 

dictature militaire'. Les autres tribunaux de la Chambre d'appel sont divisés. Le tribunal no 3 

examine (( cas par cas )) et réprime la détention de drogues si elle porte pkjudice à la santé 

publique D'. Malgré tout, de plus en plus de juges oeuvrent dans le sens d'une décriminalisation, 

à l'exception de ceux qui siègent aux tribunaux d'appel no 2 et no 43. 

Ces divergences sont alimentées, en grande partie, par les jugements rendus par les cours 

de première instance. Dumnt l'été 1 985, les juges Carlos Olivieri, Rad Muruba et Juan Cardinali 

commencent à absoudre systématiquement les ((jeunes N accusés de possession d'une faible 

quantité de drogue. Ils fondent l e m  décisions sur deux arguments - que l'on a déjà vus - : le 

principe constitutionnel de l'inviolabilité de la personne et le principe de l'insignifiance, selon 

lequel le procès prend fin si la substance saisie, en raison de sa qualité ou de sa quantité, ne 

sorte si@& p u r  un étudiam, la persécution et la mort. Llne version quasiment intfigriiîe de ces documents a été 
pub fiée C h i i ,  6 4 % .  
'- Voir Chin,  13-2-85. 
'- Voir kr Prensu, 12-8-85. 
'- Voir Chin,  17-9-85 et note suivante. 
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permet pas la matérialisation du délit prévu par la loi'. Mais la encore. il n'y a pas de consensus 

possible. Certains j uges soutiennent que les détenteurs doivent toujours être punis. 

Les médias n'ont pas laissé passer cette polémique. Le juge Olivieri, déjà bien connu du 

public pour ses sentences absolutoires, a été confionté au juge Remigio G o d e z  Moreno. 

partisan de l'incrimination sans nuances'. Gomilez Moreno se vante d'une sentence qu'il vient 

de prononcer, fondée sur le (( fait D que la marijuana est une drogue sociale f i .  Les h e m ,  

explique le magistrat, se rassemblent pour plusieurs raisons : la cigarette doit être consommée 

rapidement pour éviter qu'elle s'éteigne, il faut partager les coûts et, surtout, les utilisateurs 

trouvent qu'il e s  plus amusant d'être en groupe. En bref, tout consommateur est un incitateur et 

un revendeur potentiel. Mais il y a plus : b e r  de la marijuana signifie le début de la 

désintégration de la famille. Pour pouvoir acheter du cannabis, les enfants volent en effet des 

objets au foyer et ne rendent pas la monnaie a leurs parents. Pour G o d e z  Moreno, il n'y a donc 

aucun doute : la consommation personnelle de marijuana nuit à la santé, a la morde chrétienne 

et à l'ordre public. En outre, il faut évikr l'insécurité juridique : aucune loi ne définit ce qu'est un 

échantillon « insignifiant » d'une drogue classée. Par conséquent, il est impossible, pour les 

tritunaw d'absoudre l'inculpé en alléguant qu'il s'agit d'un «délit impossible ». Par là, 

Gowilez Moreno suggkre que les magistrats qui prononcent des acquittements n'appliquent pas 

la loi et affaiblissent airisi l'ordre juridique. Le juge Olivieri, peut4tre surpris par les propos qu'il 

vient d'entendre, souligne que la marijuana n'est pas libre, qu'il faut étudier chaque cas 

'- De nombreuses sentmcu rendues par la tribunaux Miraux de première inaaiicc ont été publiées dans Cfurh 7-2- 
85 ; lû-2-85 ; 13-2-85 ; 28-3-85 ; 17-9-85. Pour connaitre en détail les décisions prises par les différents paliers de 
l'appareil judiciaire pendant les premières années de la transition démocratique, le lecteur se r é h  également aux 
arrèts reproduits dans LAI Ley, 1984-C : 4749 ; 1985-8 : 1 12- 1 13 ; 1985-D : 369 ; 1986-A : 172- 175, 195- 197,409- 
4 1 O, 53 7-540 ; I986-C : 4 6 - 4 8 .  
'- Voir fiempo Argentino. 8-2-85. 
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soigneusement avant de prendre une décision et qu'il faut acquitter seulement les individus qui 

n'ont pas mis en danger la santé d'autrui. 

Quelques mois après ce débat, en juillet 1985, le juge Gondlez Moreno rend un verdict 

que la presse considère comme « polémique » : Gustavo E. Gagiiardi. arrêté en possession d'un 

mégot de marijuana (0.2 grammes), est condamné a un an de prison ferme1. Le juge explique 

plus tard pour quelles raison il faut punir si durement la détention dune drogue sans motifs 

légitimes. Ces raisons sont en partie différentes de celles qu'il avait déjà invoquées. Maintenant, 

il dira, à l'instar de la Cour suprême pendant la dictature militaire, que les toxicomanes 

encouragent le aafic illicite. En outre, le juge estime que i'absolution des « participants au 

monde ténébreux de la drogue » démoralise les policiers. Et il faut tenir compte du fait que 

l'utilisation de drogues, même dans l'intimité, nuit a l'ordre, car il s'agit bien d'une violation de 

la loi positive, et l'utilisateur, s'il quine son domicile, constitue « un véritable dange? ». A la fin 

de I'année, Gonzalez Moreno profite d'un colloque organisé par la PFA, « Les drogues : un 

danger en plein essor », pour critiquer davantage les divergences entre les tribunaux d'appel de la 

ville de Buenos Aires concernant la culpabilité des détenteun de drogues interdites. Les 

tribunaux no 2 et na 4 confirment ses décisions, invariablement condamnatoires ; mais les cinq 

autres tribunaux n'hésitent pas à les révoquer. L'absence d'un critère jurisprudentiel unique, 

conclut le journaliste catholique qui rapporte le débat, déshonore la justice : être puni est devenu 

aléatoire, une pure éventualité '. 

Voir, La Raron. 25-7-85. 
'- Voir CIwin, 1 7-9-8 5 .  
'- Cf EsquÎU Color, 15-12-85. le n'ai pas pu constater si cette revue catholique a publie des arücies sur la suite des 
événements. Peu & temps aprés le juge G o x d a  Moreno a en e f b  danoriaé que son rigorisme envers les 
co~lsommateurs de drogues illicites et son « à la lettre & ia loi » n'étaient que de la pure parsde. En 1988, 
GmAez Moreno* sade a une fàusse d m  de recydage de t k e s  de A;atrc?. jetable fiiit arrêta les responsables de 
InOpitai G ü m -  il leur demande un pot-de-vin d'un demi d i o n  de ddlars avant d'ordonner leur mise en liberté. L'argent 
devait être versé dans un buresu de change d-clandescin de la famille de I'amid ancien membre de La junte 



Cette discussion pourrait être jugée sans importance. Elle ne l'est pourtant pas. car c'est 

la traduction, en termes vulgaires. des débats qui se répétent sans fin dans les recueils de 

jurisprudence. Elle démontre que la transition démocratique force les juges à redoubler leurs 

efforts dans la « fabrication des preuves » amenant à la condamnation des possesseurs d'une 

substance II faut, comme avant, qu'ils inventent des situations hypothétiques et qu'ils 

pensent à tous les délits possibles, poussant leur imagination jusqu'à dire des absurdités. par 

exemple que les fumeurs de marijuana se cherchent des compagnons pour finir d'un coup l e m  

cigarettes, qui ne doivent pas s'éteindre, comme s'il leur était impossible de les rallumer ... Cette 

opération serait sans conséquences si les magistrats n'avaient pas, comme c'est le cas, le pouvoir 

de déclencher un processus qui donne a ces idées une valeur de vérité. Au moment oh la 

sentence est prononcée, toutes ces conjectures, aussi insensées qu'elles soient, deviennent vraies. 

Vraies pour le condamné, qui a désormais un casier judiciaire et doit suivre un traitement. Vraies 

pour les thérapeutes qui lui apprendront ce qu'est un toxicomane, et la manière de ne pas le 

devenir ou de ne pius l'être. Vraies pour ses employeurs, pour ses maîtres d'école et pour ses 

proches. L'inculpé doit ainsi apprendre à débusquer et à neutraliser les manifestations les plus 

subtiles de son mal (ce pour quoi il est guidé, au début, par un spécialiste), et on lui demandera 

par la suite de rendre compte des progrès accomplis. En outre, de nouveaux examens sont à 

prévoir. Et des appuis bien intentionnés. Et des rejets. Autant de circonstances et de pratiques 

qui l'amènent à vivre et à se penser comme un toxicomane, à pérenniser le statut qu'on lui a 

assigné et à se plier aux exigences quotidiennes auxquelles ce dernier le soumet. 

d h i r e  et cousin du juge. Trwvé coupable d'dèvemeat et d'extorsion, GoatalQ Moreno a passi deux ans en prison 
(Verbitsky, 1993 : 129-130). Cest L'imdesseulspnicéspourcomiphonausBnde~'appareiljudiciaireà(~vOirabouti- 
1 - POU un aperçy cf Diaz Cant6n ( IWO),  Juakez Campos (1 986), N a v a .  ( 1988 : 5 1-8 1 ), htriceili (1 992 : 45- 
135). 



313 

Certes, dans le mouvement de retour à la démocratie, ce genre de procédure a été remis 

en question. Mais la démocratisation donne également lieu à un certain cynisme : les magistrats 

peuvent dire qu'ils se bornent a appliquer une loi édictée jadis par le Congrés, et qu'elle ne 

prévoit aucune exception. Après tout, le respect des normes de droit et leur application la plus 

rigoureuse possible sont essentiels a la démocratie. On peut mème critiquer les juges qui font 

preuve d'une certaine tolérance, et les accuser de contribuer a la progression de la toxicomanie 

et au mépris de la loi. Peu importe si l'incrimination de la détention de stupéfiants contrevient 

aux dispositions constitutio~elles sur l'autonomie de la personne. C'est pour trancher cette 

dernière question que la Cour suprême est intervenue en 1986, un an après le procès des juntes 

militaires responsables du génocide de 30.000 civils. La défense des droits de l'homme était 

alors à son apogée. 

Dans ['affaire Buzterrica (Argentine, Pouvoir judiciaire, 1986a)', trois juges de la Cour 

suprème - sur un total de cinq - ont statué que la criminalkation de la possession de stupéfiants 

pour usage personnel allait à l'encontre du droit au respect de la vie privée, tel que le garantit la 

Constitution argentine. Pour la première fois de son histoire, le plus haut tribunal du pays rendait 

inopérante une disposition pénale sous prétexte d'inconstitutionnalité (Pasquini et de Miguel, 

1995 : 200)'. L'arrêt est divisé en dew parhes. Figure d'abord l'opinion des juges Belluscio et 

1 - Au moment aù son appartement fiit perquisitionni par la police, Gustavo « El Flaco » Bazterrica était le guitariste 
d'un groupe de rock tr& en vogue, « Los Abuelos de la Nada S. il avait 3.6 grammes de marijuana et 0.06 gramme3 
de cocaïne. Pour connaitre les dérails du ptocés tel que rapport& par l'avocat de la défense, Joe Steholo, voir 
C e r h  & Peces, mut 1987, pp. 30-3 1. 
'- Le «contrôle de constitutionnalité i~ exercé par la Cour suprême lors de ce juganmt a donne lieu à des 
appréciations huchement opposées. Certains juristes estiment que les magistrats peuvent contrôler les lois édictées 
par le Congrés (Ekmekdjian, 1986 ; Zaffaroni t986a), d'autres y voient un « activisme judiciaire » inacceptable 
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Bacqué, favorables à la dépénalisation. Suit l'opinion du juge Petracchi. qui a été décisive pour 

prononcer l'acquittement de I'inculpé. Elle permet, en plus, de saisir la portée politique du 

jugement rendu. Les deux autres magistrats, Caballero et Fayt, n'expliquent pas les raisons de 

leur désaccord. Ils le feront dans un autre cas, C a p a h  (Argentine, Pouvoir judiciaire, 1986b)' 

dont la sentence a été prononcée le mème jour'. 

Les juges Belluscio et Bacqué avancent des considérations trés générales, qui n'en 

minent pas moins les arguments juridiques utilisés pendant des décennies pour punir les 

détenteurs de stupéfiants. Ils reconnaissent que la possession d'une drogue classée est une 

conduite intime et qu'il faut l'existence d'un danger concret pour la santé publique pour qu'elle 

devienne punissable. Dans le cas contraire, « on sanctionne la dangerosité présumée de l'auteur 

et non pas un fait délictueux, ce qui implique l'abandon du principe de culpabilité, pierre de 

touche du droit pénal en vigueur (Argentine, Powoir judiciaire, 1986 : 243) B. De mème, ils 

soulignent que les juges, jusqu'à présent, se sont appuyés sur des affirmations qui n'ont aucun 

fondement empirique et qu'il faut considérer comme étant « dogmatiques ». il n'est pas prouvé. 

par exemple, que la possession de drogues ait toujours des conséquences négatives sur le plan 

social. Mais le fait d'y croire, disent Belluscio et Bacqué, évite aux juges d'expliquer le lien 

entre la conduite de 17inculp6 et le dommage qu'il a apparemment causé, ce qui est inadmissible 

dans un régime démocratique. Se fondant sur des recherches menées par des organismes 

internah'onaw Belluscio et Bacqué rappellent également qu'il n'existe aucune preuve de 

(Mazzini a P- Torres, 1991 ; Ltipu Bolado. 1989, 1986 ; Sa@- 1986b ; Valotta, l986b). Cette disaission est 
intéressante dans la mesure où elle donne lieu à une situation paradoxale. Ceux qui ferment Ies yeux devant la 
possibilité que l'incrimination de la possession de s m p d h t s  soit attentatoire aux Libertés se fôa en &me temps les 
champions de l'ordre républicain, car ils disent que h Cour suprême ne peut pas abroger des nonnes promulguées par 
le pouvoir législatif Ce sont donc les tenants de la dépénalisation qui auront a expiquer pour queiles raisons le 
judiciaire. dans un régime démocratique, a l'autorité d'acamùier fa loi et de ne pas I'appliquer au cas oii cette dernikm 
Mole les droits gamntis par la Constitution. 
- Pour CO- davantage la filiation politique des juges de la Cour suprèm+ l e m  antécédents professonneh n la 

enjeux qui ont présidé a lair sélecboq voir Verbitsky (1993). 



l'efficacité préventive de l'incrimination pénale de la détention de stupéfiants. Et ils en profitent 

pour souligner que (< malgré tous les préjugés. le consommateur n'est pas un toxicomane et on ne 

devient pas toxicomane du jour au lendemain (rb. : 115) ». Il serait en effet désastreux - ajoutent- 

ils - que la justice étiquette comme toxicomanes les simples usagers. La loi peut ainsi induire au 

délit, car elle pose un stigmate qui entrave la réinsertion sociale et pousse a la marginalité et, par 

là même, à la délinquance. Tout cet exposé est mis en valeur par une réflexion finale sur la 

validité constitutionnelle de l'article 6 de la loi 20.771. Belluscio et Bacqué ont estimé que 

posséder et utiliser des stupéfiants était une conduite que l'État ne pouvait pas faire tomber sous 

le coup de la loi, car la Constitution lui interdit de manière explicite toute ingérence dans les 

affaires personnelles. C'est donc la défense des droits individuels qui a amené les juges à 

conclure que les dispositions criminelles sur la possession de stupéfiants devaient ëne 

invalidées! II est clair, à leurs yeux, que la puissance publique ne peut pas obliger les citoyens à 

suivre un style de vie déterminé en leur prescrivant ce qu'ils doivent consommer ou non. 

Dans ce jugement, nous percevons déjà une volonté de dépasser les termes dans lesquels 

s'était auparavant déroulé le débat juridique. Maintenant, les juges en faveur de la dépénalisation 

ne se contentent plus d'invoquer le principe constitutionnel de l'inviolabilité de la personne. Ils 

insistent sur le fait que les détenteurs d'une drogue prohibée ont toujours été jugés et condamnés 

'- En ce qui concerne la réaction des juristes face à la r e a 5 m a t h  des Libenés fondamentales, la positions sont fort 
opposées. Leonardi (199 1 )  et Sario ( 1993, l9Wa et b, 1987, 1986) soutiennent que I'arrèt Barsrem'ca donne a la 
jurisprudence une orientation individualiste qui a nuit à la défense de la société et porte atteinte a notre conception 
chrétienne de l'ordre potitique W .  M c &  ( 1992 : 45- 13 5) et Terragni (1 993 : 28-3 8 ; 1989 : 200-224) partagent 
cette opinion, mais ils l'expriment de manière plus technique D. Laje Anaya ( 19% : 177), dans son histoire générale 
du droit de h drogue en Argentine, va mêrne jusqu'à négliger l'existence de I'arrêt h e m c a ,  auquel il ne tàit qu'une 
bréve mention disqiidinante. La position majoritaire de la Cour suprême a été analysée d'un point de vue moins 
partisan par Entehan et Malamud Goti (1 986), NÏo ( 1989 : 420-446). Pissinis (1 99 1 ) et Z a f k o n i  ( 1993, 1986a). 
Ces auteurs tiennent compte, en particulier, de I'importance du jugement par rapport a la consolidation démocratique 
et aux dBailt6s de fiire respecter les droits de I'homme à I'inérieur &me de I'appPrm d'État (sur a dernier point, 
d: Verbitsky, 1993). La liste de ces travaux est loin d'ètre e x b d v e .  Je me suis limité à énum&er les textes qui 
représentent le niiw le débat sur les droits de la personne suscité par l1af1Eiire &atemmcu, ainsi que ses implications 
au niveau de la théorie du droit et du fonctimement des institutions démocratiques. 
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pour des infractions qu'ils n'ont pas commises. Les magistrats n'avaient qu'à imaginer un ton 

Çventuel et a attribuer à l'inculpé l'intention de le matérialiser. Ce genre de délit, que l'on 

qualifie de formel ou putatif dans le langage technique du droit, annule la possibilité d'avoir un 

procès juste et équitable, tel que je l'ai signalé a plusieurs reprises, car l'arbitraire domine toutes 

les phases du jugement, de l'accusation à l'introduction de pièces à conviction. En le disant de 

manière catégorique, les juges de la Cour suprême ont voulu réaffirmer les garanties 

constitutionnelles sur le plan de la protection de la vie privée et des procédures pénales. Ils ont 

rappelé aux instances inférieures du système pénal une vérité aussi simple qu'essentielle : dans 

un régime démocratique, un citoyen est innocent jusqu'au moment ou un tribunal prouve qu'il a 

causé effectrivemeni un tort à autrui. 

Le juge Petracchi approfondit les sujets traités par ses collègues et examine en détail 

quelles sont les conséquences individuelles et sociales de la crirninalisation des conduites 

intimes. Son jugement a également le mérite de préciser quel est le rôle des tribunaux dans le 

processus de démocratisation d'un pays comme ['Argentine, caractérisé par le manque de 

stabilité institutionnelle et la violation systématique des libertés fondamentales. Pour 

commencer, Petmcchi explique sur quelles opinions est fondé son point de vue. 11 affirme que 

I'interprétation de la Constitution et des normes pénales doit être par un impératif 

politico-légal : « reconstruire l'ordre juridique (ib. : 250, 275) ». Ensuite, le juge estime que 

l'usage de stupéfiants, G bien que nuisible pour l'individu N. demeure un geste relevant du 

domaine privé, que la Constitution protège contre toute intrusion de l'État (ib. : 250). De ces 

deux considérations, il découle, selon Petracchi, qu'un gouvernement ne respectant pas l'intimité 

des citoyens, mème s'il le fait en utilisant des mécanismes démocratiques. sombre dans le 

despotisme. Et l'Argentine ne peut pas se permettre une telle défaillance au moment ou la 

démocratie est en train de se consolider. Ce raisonnement n'a certainement rien de nouveau, 



mais il suppose un engagement auparavant impensable de la part de la Cour suprème. 

-mais, la justice doit contribuer au processus de démocratisation du pays, fondé sur le 

respect des droits de l'homme et des institutions républicaines. Le juge n'en reste cependant pas 

là  II soulève une série de questions de droit et de fait qui sont étroitement liées à la punition des 

détenteurs d'un produit classé. 

Pétracchi examine plusieurs sources érudites et définit soigneusement ce qu'est une 

conduite intime : ce sont celles qui n'intéressent pas un tien et qui concernent l'autonomie et 

i'intégnté du sujet (les sentiments, les croyances religieuses, la santé mentale et physique, les 

décisions économiques). Cette définition lui permet de souligner un fait capital : « Les conduites 

intimes ne deviennent pas publiques - et donc punissables - parce que l'État décide de les 

interdire. Elles ne sont pas non plus publiques du seul fait que beaucoup de gens s'y livrent en 

même temps (ib. : 255) N. Mais si l'État n'a pas le droit d'intervenir dans le domaine privé, cela 

n'est pas une excuse pour laisser les individus livrés à leur sort, car la vie en société empêche 

souvent la réalisation des projets personnels. Dans ce sens, Petracchi affirme qu'un État 

démocratique, loin d'imposer un mode de vie aux citoyens, doit donner à tous la possibilité de 

prendre des décisions autonomes. De plus, il recommande de rejeter toutes les procédures et tous 

les subterfuges qui habilitent ~ ' ~ t a t  à s'immiscer dans la vie privée des citoyens1. 

'- U est impossible de reprendre ici 1'- fàite par Petracchi des rdcmkms juridiques déjà aaniinés par les juges 
Belluscio et Bac~ue. Pour expiiquer de quelle manière le systéme pend justifie la punition d'Uidividus qui n'ont fait 
du tort i personne, Petracchi dira que les juges font appel à des (c fictions juridiques plutôt qu'à des a affhaions 
dogmatiques », l'expression choisie par ses coll&ues Beiiuscio et Bacqué. Selon Peuacchi, les juges ont ité obligés 
de créer ces fiaions inahhantes parce que posséder des drogues ficites est un a état de choses M et non pas un acte 
dommageable (à ce propos, cf. Castejb, 1990). tes juges présupposent, par exernpIe, que Is détention de stupéfiants 
a automatiquement des consiquences nékaes pour la société. parvenant ainsi à des conchsions qui (c ont tout au plus 
la valeur du discours poétique, qui se contente d'invoquer son objet (Argentine, Pouvoir judiciaire, 1986a : 274) B. 
Petracchi ne manque pas non plus de signaler l'irraîionatité du classement des subsusnces, qui laisse ~81~ément de côté 
d e s  qui sont les plus utihks et les plus dangeraises, notamment tes sohnts volatils (ib. : 264). Le magistrat fiiit 
plusieurs autres remarques de ce genre, qui tendent a relativiser le £ait toxim-c. Dans ce sens, il &e que la 
dépendance a l'@rd des sarpé6ants ne diffiëre point d'autres cc propositions sociales », qui arnénent également les 
sujets à centrer leur vie sur une pratique déterminée et qui n'est pas forcement salutaire (ib. : 276). 



Mais ce a quoi Petracch va porter une attention particulière, c'est à ['ancienne 

affirmation de la Cour suprème voulant que la pénalisation des utilisateurs entraine une 

diminution de la demande de drogues illicites et, par conséquent, du trafic. Le haut tibunal avait 

soutenu, on se le rappelle. que « s'il n'y avait pas d'utilisateurs, il n'y aurait pas de trafiquants 

(Argentine, Pouvoir judiciaire, 1978) ». La réponse donnée à cette logique axée sur la 

culpabilisation des consommateurs n'est pas moins vigoureuse : 

« La généralisation d'un tel argument consacrerait le principe selon 
lequel pour combattre une conduite répréhensible il faut punir les 
victimes, car I'existence des victimes est une condition nécessaire a ta 
perpétuation des délits. II faudrait punir les propriétaires d'automobiles 
pour éliminer la possibilité qu'elles soient volées. Les femmes bien 
parées devmient être punies pour incitation au vice, etc. C'est le risque 
de créer une catégorie d'infraction incluant le dommage causé par la 
conduite incriminée, car la victime devient coauteur responsable du tort 
qu'on lui inflige. Affirmer que la dépénalisation de l'usage de drogues 
stimule le trafic illicite équivaut a dire que ia protection de la vie 
favorise le meurtre (ib. : 268) N. 

De cette façon, le virage jurisprudentiel vers une position plus tolérante à l'égard des 

consommateurs de stupéfiants ne signifie pas un changement radical. L'utilisateur n'est plus 

considéré comme un délinquant, mais comme une victime, qu'il faut plutôt aider que punir. Cela 

n'empêche pas que l'usage personnel de drogues soit toujours perçu comme une conduite 

malsaine et invalidante, ce qui est égaiement soutenu par les plus ardents prohibitionnistes. 

Mais, de manière peut-être paradoxale, cette approche négative de la consommation de 

stupéfiants donne plus de valeur à la défense des droits individuels. La Cour suprême, par le 

biais de cette sentence, confirme que le principe de l'autonomie de la personne doit avoir 

préséance sur l'intervention « préventive » ou « protectrice » de l'État, même si l'individu met 

en danger son intégrité. Conscient des malentendus que cet arrêt va susciter, Petracchi note 
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explicitement que la décision de consommer une drogue interdite qui en dépénalisée, pas 

la vente ou l'incitation à l'usage, c'est-à-dire toutes les conduites liées aux stupéfiants qui 

affectent des tiers. 

Les deux autres membres de la Cour suprême ont exprimé leur désaccord en ignorant 

complètement les arguments soutenus par leurs collègues (Argentine, Pouvoir judiciaire, 1986b). 

Caballero et Fayt ont estimé, en effet, que la punition de la détention de stupéfiants n'était pas 

contraire à la Constitution argentine, car elle suppose Ia création d'un risque sanitaire et social 

qui dépasse le domaine privé. Ils admettent que ce risque n'est qu'une pure éventualité, tout en 

affinnant que sa sanction reste admissible en droit pénal. Ils ne s'inquiètent guère du fait que 

cette procédure viole la présomption d'innocence. Malgré tout, Caballero et Fayt se sentent 

obligés d'expliquer que la relation entre la possession simple et les risques qu'elle crée est un 

fait bien réel et non pas une manifestation de l'autoritarisme des juges. Pour ce faire, ils 

prennent appui sur l'Exposé de motrfs rédigé par l'exécutif en 1974, où Lopez Rega « démontre 

que la consommation de drogues est un fléau social et une menace à la sécurité nationaie et à 

I'inrégdé de l'individu (zb. : 283) D. Cette vérité, renchérissent-ils, a été (( corroborée )) plus tard 

par le débat parlementaire et par la Cour suprême (ib. : 285-286). Mais comme le lecteur a pu le 

constater plus haut, ce ne sont que des affirmations dogmatiques », c'est-à-dire le type de 

raisonnement juridique que les autres magistrats viement tout juste de rejeter. 

Cependant, Caballero et Fayt font beaucoup plus que simplement renouer avec la 

rhétorique consacrée pendant les années 70. Iis discréditent la valeur donnée par les trois autres 

juges aux libertés fondamentales en assimilant l'argument développé par leurs collègues à la 
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(< protection » d'actions autod&radantes et éventuellement prcijudiciables (cf rh. : 286)'- 

Caballero et Fayt ne comprennent pas ou ne veulent pas comprendre que c'est l'autonomie de la 

personne qui est en jeu et non pas le « droit de se droguer ». Cette confusion leur permet de 

suggérer que le principe du respect de la vie privée peut engendrer des droits insolites et 

terrifiants. Ils bloquent ainsi le débat sur I'interprétation et l'application des garanties juridiques. 

Cette manoeuvre de distraction est rendue possible, en dernière instance, parce qu'ils s'appuient 

sur l'idée seion laquelle l'usage personnel de drogues est nécessairement un t( fléau )) ; une 

conception qu'aucun juge n'a osé mettre en doute de manière explicite, pas même les part~sans 

de la dépénalisation. De cette façon, en se disant préoccupés par la santé et la sécurité de la 

population, Caballero et Fayt contournent la question que les autres juges de la Cour suprême 

viennent de soulever, à savoir : peutsn, dans un régime démocratique, hiérarchiser les libertés et 

sacrifier celles que l'État estime secondaires ou nuisibles ? Les arrêts Bcterrico et Capafbo sont 

ainsi imprégnés du confiit insoluble entre une liberté trop dangereuse et un État paternaliste, qui 

se répète inlassablement depuis le début du siècle. Mais malgré leurs limites, ces deux jugements 

de la Cour suprême ont marqué un tournant important. Les tribunaux ne pouvaient plus s'ingérer 

dans la vie privée des citoyens sous prétexte d'agir dans l'intérêt de l'inculpé ou d'éviter un mal 

éventuel. II avait été également démontré que les preuves )) amenant a la condamnation des 

possesseurs de drogues interdites n'étaient que des présomptions arbitraires sur les dangers 

qu'ils peuvent créer. Mais le plus important, peut-être, c'est que l'institution juridique s'est 

engagée daas un processus d'autocritique : la justice avait viole les droits qu'elle se doit de 

défendre et tentait de corriger le tir. 

Ici, il est également pertinent de souligner que les jugements rendus par la Cour suprême, 

et surtout les arguments sur lesquels ils prennent appui, supposent une véritable 

I - Cf Leonardi (199 1)' qui partage et approfondit ce malentendu énoncé par les juges de la Cour suprême. 
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(( déconstruction » du toxicomane au sein de I'institution judiciaire. L'arrêt Bmerricu court- 

circuite en effet une grande partie des procédures de qualification qui transforment les 

utilisateurs en toxicomanes. Et ces procédures sont dénoncées par les magistrats pour deux 

raisons qui prouvent la justesse de mon hypothèse de travail. En premier lieu, elles définissent a 

priori les consommateurs comme étant des toxicomanes - ou comme pouvant le devenir - et 

aucune preuve ne peut infirmer cette qualification. Deuxièmement, elles ne respectent ni les 

principes généraux du droit ni la qualité de citoyen des inculpés. En définitive, les juges de la 

Cour suprême affirment que la punition d'un individu qui dispose librement de son corps, sans 

faire du tort à personne, porte atteinte a w  libertés individuelles et - par là même - à la 

consolidatioa de la démocratie. Punir les consommateurs de drogues interdites signifie en effet 

que les pouvoirs publics traitent les citoyens comme s'ils n'étaient pas rationnels et autonomes. 

c- La controverse autour de la dépénalisation 

Deux ans après l'arrêt Bctemicu, en décembre 1988, la Cour suprême confirme sa 

tendance vers la dépénalisation de la détention des drogues pour usage personnel dans la cause 

Estroi (Argentine, Pouvoir judiciaire, 1988). Elle renverse alors un autre précedent établi 

pendant la dictature militaire. Dorénavant, les tribunaux auront le droit de contrôler le 

classement des substances élaboré par le ministère de la Santé, notamment en ce qui concerne 

leur capacité toxicommogène. Très concrètement, ce jugement a permis d'en finir avec une 

autre vieille polémique, celle de la légalité de la détention de feuilles de caca, de leur utilisation 

pour faire du thé et de la pratique du coqueo. Bacqué, Caballero et Petracchi ont estimé que « le 

végétai en question, sec, moulu et préparé de façon traditionnelle ne peut pas être considéré 
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comme un stupéfiant, car i l  ne produit pas un état de dépendance physique ou psychique (ib. : 

193) ». A cette occasion, ils n'oublient pas non plus de signaler que la possession de feuilles de 

coca sera inexorablement punie si la quantité, la qualité ou la « présentation » laissent croire au 

juge qu'elles sont destinées « à la pratique de la toxicomanie ou a l'élaboration de cocaïne (h 

192) ». 

Accueillis favorablement à Buenos Aires, les nouveaux critères jurisprudentiels I 'ont 

moins été à l'intérieur du pays (Laje Anaya, 1992 : 177 ; Neuman, 199 1 : 134). La Chambre 

d'appel de Cordoba est l'une des premières à se déclarer en désaccord avec la Cour suprême1. 

Mais le haut tribunal intervient, et il révoque cette sentence et plusieurs autres du même type. 

L a  juges de la Cour suprême invoquent, selon le cas, le principe constitutionnel de la protection 

de la vie privée ou le principe de l'insignifüuce. Cette tendance se maintient jusqu'à la veille de 

la promulgation de la nouvelle loi anti-drogue. Au mois dmtobre 1989 la Cour suprèrne a cassé 

la décision de Chambre d'appel de Rosario dans la cause Botrone, insistant sur le fait que la 

possession dune faible quantité de drogue « ne porte pas préjudice au bien juridique protégé par 

la loi sur les stupéfiantsZ B. Cependant, le moindre signe de l'affectation d'une tierce personne 

n'a pas été pardonné. En mai 1989, la Cour suprême n'avait pas hésité à condamner Daniel 

Ideme, arrêté par la police en train de fumer du cannabis dans la rue et accompgné diin copain. 

Au vu des circonstances, son amtude ne pouvait aucunement être considérée comme une 

conduite intime3. Les tribunaux d'appel et de première instance qui sont en faveur de la 

'- C ' a  Pafiaire Ibo Oyais, détemi en possession d'une h i M e  quantité de marijuana VoÙ Lu NaiOn, 1 1 4 8 7  a La 
Ley. 1987-C : 80-88, ou apparait um version intégraie de I'arret précité. Des causes similaires figurent dans k n i m  
juciaf, 198&CI : 1087-1089 et 1989-1 : 129-134.. '- Ar& cité dans Pur id i ,  1992 : 89 (voir amsi EI Cronista cornercial, 20-9-89 La Nucith, 24-10-89). Les juges 
de Rosario avaient condamné Guillmm Bottone a un emprisonnement diui an après l'avoir trouver coupable du délit 
de possession de 1,6 grammes de marijuana. 
'- Lu N ' c h .  19-5-89. Voir @emem l'an& publié dans Lu Lcy. 1989-E : î34-236. 
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dépénalisation s'étaient également montrés inflexibles a l'égard de « l'usage en société »'. Cette 

exîrême prudence ne semble pas avoir convaincu les législateurs, qui, profitant d'une 

conjoncture politique favorable, enlèveront aux juges l'autorité d'absoudre les possesseurs de 

drogues illicites, aussi insignifiante que soit la quantité détenue. 

Les forces de l'ordre ont eu une attitude semblable à celle des législateurs. Les policien 

ont perçu dans la dépénalisation « un véritable danger (Zaffaroni, 199 1 : 128) ». Il est logique de 

penser qu'avec la disparition de l'interdit légal s'effacerait tout un champ de conduites 

répréhensibles, qui permet à la police de légitimer ses interventions auprès de la population 

civile et d'en tirer des profits considérables, tant licites qu'illicites - amélioration rapide des états 

de service, montage de réseaux de potsde-vin, extorsions multiples. En fait, la police n'a pas 

cessé de rechercher, d'arrêter et d'accwr des possesseurs de drogues illicites, mème après que 

la Cour suprême eut déclaré, en 1986. que l'incrimination de la détention de stupéfiants était 

inconstitutionnelle. Le nombre de personnes détenues et traduites en justice par les forces de 

l'ordre a plutôt augmenté. En 1983, la demière année de la dictature militaire, 1.091 

contrevenants a la Loi sur les drogues ont été conduits devant les tribunaw<. En 1986, ils étaient 

six fois et &mi plus nombreux : 6.850. Ce chifne se maintient en 1987 et atteint un sommet en 

1988, avec 8.007 inculpés2. La plupart de ces chefs d'accusation, comme on I'a vu dans la 

section précédente, ont été déposés par les institutions policières. 11 est clair que la police ne 

s'est pas sentie démoralisée par l'acquittement systématique des utilisateurs, comme le craignait 

- - - - - - - - - - - - - 

1 - La cause Be- (Argentine, Pouvoir judiciaire, 1987) illustre bien Is modération des tri'bunawc de deuxiéme 
instance dans le pr- de dépénalisatIon qu'ils avaient eux-cnèmes entami. Ce jugemem, tedu  par ta Chambre 
d'appel de la d e  de Buenos Aires, a décidé que les possesseurs d'une fàible quantité & drogue ne seraient pas 
acquittés de d & e  ~ 0 d q u e .  II t'allait que l'inculpé n'ait pas fhiî étalage de son acte. Mais s'il ['avait f%t, c'était 
au tribunal & le prouver. Du faiî d'avoir était tendu en séance pléniére, cet a d  établit un précédent contraignant 
dans l'interprétation de La loi, ce qui n'arrive même pas dans le cas des sentences de la Cour suprême. tes tn'bunaux 
d'appel de l'intérieur du pays dom pas tardé a dénoncer La position adoptée par Is Chambre d'appel de Buenos Aires. 
Voir Docfrinujzuüciai, 1 988-1 : 103- 104. 
2- Voir tableaux no 2 et no 8. 
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le juge GonLlez Moreno. L'attitude des corps de police suggère plutôt qu'ils ont voulu faire 

pression sur les magistrats (( libéraux ». en montrant que la toxicomanie était en pleine expansion 

et qu'il serait nuisible d'arréter les interventions répressives. Cette offensive contre le pouvoir 

judiciaire trouvera un appui décisif chez les IegisIateurs, qui accepteront de présenter en 

chambre un projet de loi élabore par la police elle-même, quoique sans succès. Par la suite, la 

commission parlementaire sur la toxicomanie accordera un rôle privilégié aux institutions 

policiéres dans la ronde des consultations précédant la sanction de la loi anti-drogue de 1989', 

celle qui clôt la période de la dépénalisation de fm. 

d- Le Pouvoir exécutif face à la toxicomanie 

La loi anti-drogue sanctionnée en 1989 (que nous allons voir par la suite), a un caractère 

certainement exceptionnel par m p p R  aux décisions de la Cour suprême relatives a la 

consommation de substances classées. Elle est également en rupture avec I'orientation de 

I'administration AlfonsYn en la matière. J'examinerai ici cette orientation afin de mieux 

comprendre l'ampleur du changement opéré par les législateun. Ce tour d'horizon permettra 

également d'analyser deux autres phénomènes, qui se sont produits à la même époque : la 

multiplication des acteurs sociaux impliqués dans la lutte contre la toxicomanie et l'essor des 

communautés thérapeutiques. Ces dernières allaient permettre, dans les années 1990, que les 

contrevenants à la Loi sur les drogues puissent être effectivement soumis I des mesures de sûreté 

qui portent atteinte aux droits et lihrtés. 

'- Voir Argentine, Chambre des députés. 1989 : 7793, oÜ figure la Liste des organismes et des spécialistes qui ont étC 
consultés par la Commission sur la toxicumanie. 
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Mais nous n'y sommes pas encore. En 1983, au moment du retour à la démocratie. les 

décideurs ne s'inquiètent guère de la mise en oeuvre de la législation sur les stupéfiants. Cette 

attitude est Ton compréhensible. Dans le climat généré par la transition. les fonctionnaires 

pouvaient dinicilement se montrer autoritaires, et la lutte anti-drogue avait tté largement 

dénoncée comme étant l'une des pratiques les plus abusives de la dictature militaire. Le rôle de 

l'État face à la toxicomanie sera alon défini de façon plus tolérante, opération dont le but était 

de se départir de l'autoritarisme passé. De l'ambivalence traditionnelle entre le toxicomane 

coupable et le toxicomane malade, la préférence de la nouvelle administration est allée au 

malade. Le toxicomane est considéré comme (( un jeune que son milieu a fait entrer en crise » et 

prend des drogues pour « manifester qu'il a besoin d'aide (More1 de Caputo, 1988 : 57) ». 

SWvant cet ordre d'idées, il fallait éliminer les conditions de vie amenant a la toxicomanie et 

non pas s'attaquer aux jewes qui en souffraient, et qui, de surcroît, n'étaient pas responsables de 

ce qui leur arrivait. Il aurait donc été aberrant de les punir. Bien au contraire, ils devaient avoir 

facilement accés au système de soins, de sorte que leur réinsertion sociale soit aussi rapide que 

possible. Les valeurs démocratiques et le pluralisme semblaient ainsi l'emporter sur l'exclusion 

et sur la répression. Le judiciaire, moyennant I'anêt Baztenica, qui est rédigé dans des termes 

similaires, confime alon au Pouvoir exécutif qu'il a fait un choix éclairé. La voie choisie par 

Alfonsin semble d'autant plus audacieuse qu'elle s'écarte du prohibitionnisme ferme que Ronald 

Reagan recommande H à tous les pays de l'Amérique latine après 1982. La stratégie dYAlfonsin 

donnera lieu a une reforme majeure des institutions officielles chargées de la prévention et des 

soins. Le consommateur de drogues sera d o n  entouré de nouvelles pratiques de pouvoir, qui lui 

conferent un statut différent de celui qu'il avait eu sous la dictature militaire. 



d- 1 ) Les politiques publiques de la lune contre la toxicomanie 

Le compte-rendu d'une des dernières réunions de l'ancienne CONATON, I'organisme 

gouvernemental de lune anti-drogue. témoigne de l'sffort entrepris très tôt par les fonctionnaires 

du régime démocratique pour se distinguer de leurs prédécesseurs (Argentine, ministère de la 

Santé et des Affaires sociales, 1985). Ils reprochent notamment aux exdingeants de la 

commission d'avoir privilégé les aspects les plus répressifs de la lutte contre la drogue et 

d'avoir fait croire a la population que la toxicomanie était un problème propre aiLu marginaux, et 

qu'il suffisait d'employer des méthodes coercitives pour les contrôler. Les fonctionnaires 

recommandent alors d'élaborer un nouveau plan de prévention, (( social N et (( réparateur ». 

visant à démontrer au public que le désir de s'intoxiquer est engendré par des problèmes sociaux 

de longue date et non pas par « la libéralisation des moeurs propre à la démocratie (ib. : 5) ». En 

même temps, ils remarquent que seul un régime démocratique est capable d'éliminer 

véritablement les causes de la toxicomanie : c'est bien l'engagement actif dans les affaires 

publiques qui donne un sens a la vie et rend inutile l'usage de drogues. Par conséquent, (( la 

meilleure méthode pour prévenir la toxicomanie est l'affermissement de la démocratie 

participative (ib. : 6) ». Pour respecter ce principe, tous les secteurs de la société devaient être 

invités à travailler dans une perspective tolérante et solidaire'. 11 ne fallait plus considérer le 

'- Les institutions policières n'étaient pas exclues de la lune contre la toxicomanie, même si leun méthodes 
préventives étaient si durement critiquées. En 1988, la CONAD a confie a la Police fëdérale fa conduite de Ia 
campagne anti-drogue Tous ensemble pour la vie n (La Razon, 25-10-88). L'année d'aprés, une campagne 
particulière fùt menée en cotlaboration avec MANLIBk ta compagnie de ramassage d'ordures ménagéres de la ville 
de Buenos Aires. Sur ses camions, on iisait : « La drogue est une immondice n (La b o n ,  28-1 1-89). Les 
fonctionnaires qui ont pris la reléve torsque Menem est arrive au pouvoir dont pas hésite a renouveler l'entente avec 
MANLIBA. Le nouveau slogan était « Ne te souille pas avec des drogues P. En 1995, p e n h t  que j'attendais pour 
interviewer le directeur d'un centre d'hébergement, un interné me pariait de cette publicité et me demandait, d'un air 
accable, (c Si la drogue est une chose sale. une immondice, pourquoi les gens ne croiraient pas que je le suis. moi 
aussi, moi qui en prends ? o. Une aune campagne de prévention de I'epoque d'AMonsin, organisée en collaboration 
avec le Conseil argentin de la publicité. était fondée sur le mot d'ordre « Détruisons la drogue, en famille )) (Los 
A n h ,  30-10-88). Mais la Formule la plus céiébfe de ces années-ià a été, sans doute. a La drogue est un voyage sans 
retour. Ne t'embarque pas ». EUe a été par la suite utilisée à toutes les sauces. Il existe une communauté 



toxicomane comme un être déviant. mais comme « un semblable qui s'est adonné aux drogues 

suite à des difficultés qui lui ont paru insurmontables (ib. ) ». 

Le souci d'implanter efficacement tous ces changements amènera t'exécutif ii dissoudre 

la CONATON, trop liée au genre de politiques qu'il s'agissait de ne plus appliquer. Elle a été 

remplacée par la Commission nationale pour le contrôle du trafic illicite et de l'abus de drogues, 

que l'on nomme indifféremment CONAD ou CONCONAD, mème dans les documents officiels 

(Argentine, adminisiration Alfonsin, 1985b). Le nouvel organisme fonctionne également sous 

l'égide du ministre de la Santé, mais sa composition a changé. Aux fonctionnaires nommés par 

les institutions officielles concernées par la lutte contre la drogue se sont ajoutés des 

représentants de plusieurs organismes privés, ce qui est une première. De plus, le mandat de la 

CONAD presente quelques variations par rapport i celui de la commission prkcidenre, 

notamment en ce qui à trait au traitement des toxicomanes et aux activités de prévention. II ne 

s'agit plus de faire appel N aux seMces sociaux, de sécurité et de répression n pour réadapter les 

contrevenants à la loi sur les stupéfiants, mais de faciliter a leur retour au marché du travail » à 

partir d'un traitement axé sur « la participation de la famille (ib. : 7)' ». 

thérapeutique appelée u Voyage de retour D, un nom qui, jouant avec les sous-entendus, promet une cure impossible. 
Mais il y a egalement des centaines de @Ehs qui en ont retourne le sens et se moquent du fatalisme ambiant : « La 
drogue est un voyage sans retour. Vas-y et reviens-en en auto-stop ». 
'- Ce changement de cap dam l'orientation des politiqua publiques n'a pas tarde à avoir des &ts concrets. Deux 
mois aprés la création de la CONAD, le cemre officiel de réhabilitation, le CRJARESO. qui dépendait de la direction 
des Aftàkes sociales du ministère de la Santé, a été placé sous l'autorité de La direction de la Santé du mème muiistére 
(Argemine, administration Alfonsin, 1985a). Étant donné que les semica sociaux, en Argentine, om été 
naditio~eiiement Liés a une gestion chentekte et autoritaire des rrrilieux défkvorkk ce transfert de juridiction 
c o d h e  I'intention du gouvernement d'assimiler la toxicomanie à une maiadie et, par là m h e ,  de la détacher des 
institutions qui l'avaient envisagée comme une conduite délinquante ou carrément subversive. Confirmam cene 
division tdement marquée entre la gestion des *es sociaies et Ie domaine de la santé, le docteur Cagiiotti, l'ancien 
tuir antidmgue des péronistes et des militaires, déplacé à l'issue de tous les remaniements entrepris par ALfonsin, se 
vantait de u n'avoir jamais t r a d e  en fonction de la santé, m i s  de la déviation et de la réinsertion sociale (Flash, 13- 
10-87). 9 11 voulait ainsi expliquer I'erreut dans laquelle s'engouffirait le gouvernement démocratique, qui, ayant 
renoncé aux méthodes coercitives, serait vite débordé par fa progression de la toxicomanie. 



La CONAD a produit beaucoup de rapports sur ses activités'. Ces dernières sont toutes 

orientées vers une mobilisation générale contre l'usage de drogues, l'objectif qui avait justifie sa 

création. Le plan de développement stratégique élaboré en 1986 précise la nature de son mandat 

et la manière de l'exécuter : 

(( &a prévention] tend au plein développement de l'homme et de ses 
capacités créairices, dans le cadre d'une prise de conscience de la 
responsabilité commune face à la pharmacodépendance, un problème 
qu'il faut résoudre a l'aide d'instruments scientifiques et techniques, 
planifiés adéquatement et soutenus par la solidarité sociale et la 
participation communautaire (Argentine, CONAD, 19864 : 13) ». 

Pour répondre à ces obligations, la CONAD subventionnera de nombreux projets de 

recherche sur l'usage de drogues, ainsi que des études de faisabilité visant l'instauration de deux 

centres de soins et d'une base de données (ib. : 14-15)~. Le Conseil national des recherches 

scientifiques et techniques (CONICET) sera pour la première fois appelé à participer à des 

recherches sur la toxicomanie. Mais la CONAD ne s'est pas arrêtée au plan théorique. Elle ira 

jusqu'à créer un programme de maîtrise (( en prévention de l'usage impropre de drogues » 

(Argentine, CONAD, 1987d ; Bialakowsb, 1988, 1986 ; Bialakowçky et Assi, 1989) et une 

école de formation pour le personnel oeuvrant dans les communaldés thérapeutiques (ONU. 

FNLnAD, 1987, 1989? ; Touzé, 1990). Cette école a été un ffôceur clé dans I'installation et le 

développement de ce genre d'établissement au pays, qui sont devenus - plus tard - les principaux 

partenaires de la filière thérapeutique du système pénal. 

'- Des comptes-rendus QctiaustitS figureut dans Argentine, CONAD, 1988% 1988b. 1 %Tb, 1986a, 1 9 8 6 ~  1985. 
'- Pour approfondir au sujet des subventions de recherche amibuh par la cumznission, voir Argmtine, CONAD, 
1987e, 1986b, 1986~. Les enquêtes de nature épidémiologique commanditées par cet organisme ont été analysées 
dans la premikre section. À ce propos, voir également Komblit l989b. 1988 ; KomblR et al. 1989, 1986. 



En parallèle, la CONAD a parrainé, à travers un réseau complexe d'institutions 

intermédiaires, tant publiques que privées, des projets d'animation auxquels les associations de 

quartier. les syndicats, les écoles et les associations étudiantes étaient invites à participer. L'idée 

était de former des agents « permanents D de prévention antidrogue, surtout chez les jeunes, non 

pas dans le but de les inciter à la délation, mais afin de leur apprendre à donner l'exemple d'une 

vie « propre ». Cet apprentissage devrait les amener à éviter tout contact avec les drogues 

interdites et a aider ceux qui avaient l'habitude de s'intoxiquer. Cette modalité de prévention de 

la toxicomanie avait I'avantage de correspondre au souci gouvernemental de démocratiser la vie 

quotidienne et aux idéaux social-démocrates du parti au pouvoir. Elle appelle à la responsabilité 

de chacun et à la solidanté de tous. Le tour est joué : l'État apprend aux jeunes a agir en 

citoyens en mème temps qu'il les éloigne des drogues. Cela signifie que les campagnes anti- 

drogue ont acquis wi nouveau sens. Elles ne servent plus, de prime abord, à rappeler l'existence 

de l'interdit légal. Elles sont un moyen pour inculquer a la population des valeurs 

démocratiques. Dans ce sens, le lien démocratiedrogue est double et reciproque. L'attitude face 

aux usagers mesure le degré de tolérance des citoyens, et leur abstinence prouve que Ia 

démocratie élimine le besoin de se droguer1. 

'- Pour des exemples de ce type d'interventions, 6 Argentine, Centre de prévemion de la vine de Vicente L o p u  
1989, 1988, s/d ; Argemine, Commission interdisciplinaire sur la toxicomanie (ville de Moreno), 1988 ; Argentine, 
CONAD, Comité consuitatif: Sous-comité de prévention et de traitement de la toxicomanie, 1987, 1986 ; Argentine, 
ministkre de la Santé et des AfFaires sociales, Secrétariat de développement humain a d e  La f a d e ,  1985. On trouve 
une exposition des p ~ c i p e s  théoriques qui soutenaient ces activités de prévention de la toxicomanie dans Back et 
Sorovick, 1989 ; Calabrese, 1987 ; Cubiilos et al, s/d ; Grimsos 1990a et 6, 1988, 1987 ; Kornblit. 1989b. En outre. 
il existe des études sur a l'effet » des campagnes préventives auprés des diffërents groupes ailes : des écoles 
primaires (Cappace de Rteyo, 1988). des lycées (Cstagnino, 1989). des organisations de jeunes (Sahisr, 1989). des 
grouper mmmunautaires (*de Reyes, 1989). des fm (Di Marco, 1989). et, enfin, d a  syndicats (Damonte, 
1989). 
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Tous ces programmes ont été financés par des organisations européennes et 

internationales, gouvernementales et non-gouvernementales (cf. Argentine, CONAD, 1987 ?). 

Les fonctionnaires argentins ont ainsi tenté de contourner, au moins partiellement, les exigences 

des États-unis. Ces demien veulent en effet que l'Argentine s'engage dans la lutte contre la 

drogue. ce qui sera chose faite, mais avec des réticences. Les demandes de Washington tombent 

au mauvais moment. Alfonsin ne semble pas prêt à prendre des décisions qui nuiraient a son 

image de champion de la démocratie. Il hésite à signer des accords pour faciliter l'extradition 

des trafiquants. 11 ne donnera pas non plus des pouvoirs extraordinaires a la police et ne pense 

pas - pour l'instant - à faire cesser le processus de dépénalisation déclenché par le judiciaire 

(Pasquini et De Miguel, 1995 : 200-203). Les Étao-unis insistent pour que l'Argentine prenne 

des mesures plus radicales en matière de lutte antidrogue, une demande qui sera faite auprès de 

tous les gouvernements de la région. À ce niveau, l'Argentine ne constitue certainement pas une 

exception. Dans les années 1980, le developpement des mécanismes répressifs dans le sous- 

continent intéresse Washington beaucoup plus que la mise en oeuvre de campagnes de 

prévention (Del Olmo, 1992a et b, 1988 ; Malamud Goti, 1992 ; Perl, 1994, 1990, 1988 ; 

Walker, 1994). En fait, le geste le plus concret des États-unis pendant l'administration Aifain ,  

audela des pressions diplomatiques pour que leurs demandes soient satisfaites, sera d'équiper et 

d'entrainer les corps de police'. 

Ces accrochages avec la puissance du Nord expliquent également les raisons pour 

lesquelles la CONAD, malgré tous les efforts entrepris, a eu la vie courte. Elle devra ètre en 

effet démantelée deux ans après sa création. Ses initiatives, au fond, ne correspondent pas à la 

conception américaine de la guerre contre la drogue, puisqu'elles n'impliquent pas la 

'- Voir Clmh, 21-5-87, Pasquini et De Miguel. 1991 : 201. 
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criminalisahon des consommateurs. De plus, la collaboration entre la police argentine et la DEA 

américaine ne porte aucunement f i t .  L'équipement est bien reçu par les corps de police, mais 

les actions conjointes sont difficiles à planifier et elles échouent les unes après [es autres. Pire 

encore, les juges argentins n'hésitent pas a inculper les agents américains qui ne respectent pas 

les lois du pays concernant les enquêtes policières'. Le Congrès argentin ne semble pas non plus 

décidé à modifier la législation sur les drogues dans le sens voulu par Washington. 

A partir de 1988, aux pressions des États-unis s'ajoutent celles de la Commission 

interaméricaine pour le contrôle de l'abus de drogues (CICAD). Cet organisme, né en 1986 au sein 

de l'Organisation des États américains (OEA), est déjà en mesure d'exiger l'accomplissement de 

son programme d'action, auquel l'Argentine s'était empressée d'adhérer pour sauver les 

apparences2. Il prévoit que tous les pays signataires instaurent un organisme centralisé de lutte 

contre le M c  et l'abus de stupéfiants, placé au sommet de l'État La CONAD, reconnaissent les 

fonctionnaires nspnsables, ne remplit pas ces condiaons (Argentine, CONAD, 1988b). Elle n'est 

qu'une commission interministérielle. qui siège de manière sporadique. La solution a été de mettre 

sur pied une nouvelle commission, dont le Président de la République lui-même était le titulaire, 

appelée la Commission riationale de planification pour le contrôle de l'abus et le nafic de drogues, 

que l'on continue a désigner sous le même sigle, CONAD ou CONCONAD (Argentine, 

1 - Cf. SU~IQ. chapitre V, 6, b. 
'- Comme tous la autres pays latino-américainr l'Argentine a vu dans la CICAD un rempart contre les politiques 
dateraies des Éiatç-unir en matière de lune corne le d c  de snipefiants. La CTCAD mbera de l'avant l'idée de 
la « responsabilité partagée », selon laquelle le flux Uégai de drogues dans les Amériques est le 6niit de la production 
du Sud et de la demande du Nord. On reprochera ainsi à Washington de ne pas s'intéresser au contrôle des 
utilisateurs a 1'mténeu.r de ses frontières et de dépenser un énorme budget pour neutrajjser les producteurs à 
l'étranger. Si l'on se fie aux dédarations conjointes de Carthagéne (1990), de San Antonio (1992) et des Amériqucs 
(1994). les États-unis ont hi par accepter, au moins de lt181Pire symbolique leur part de responsabilité dans le 
cornerce illegai de drogues. Mais il b t  sadisouligner qu'à ce moment, la CICAD avait &cacernent répançhi dans ta 
région des « modèles » pour iutta contre l'abus et le trafic de drogues qui n'échappent pas àI la logique américaine de 



administration Alfonsin, 1988a et b, 1989b). Ce changement, de nature plut6t symbolique, n'a pas 

entminé de modifications significatives au niveau des objectifs poursuivis et de « l'idéologie » de 

base de l'ancien organisme1. Seules les responsabilités paraissent mieux définies. Le ministère de 

l'Intérieur s'occupera de la répression du trafic illicite ; le ministère de la Santé, de la prévention de 

la toxicomanie. Toutes les activités sont supervisées par un secrétaire général exécutif, qui 

informe régulièrement le Président. 

d- 2) L'essor des communautés thérapeutiques 

Dans le mandat de la nouvelle CONAD, il y a également une reconnaissance explicite du 

rde que l'ancienne commission avait déjà assumé face aux organisations non-gouvernementales 

(ONG) impliquées dans la lutte contre la toxicomanie, en particulier vis-à-vis des communautés 

thérapeutiques. Le décret présidentiel de remaniement de la commission (Argentine, 

administration Alfonsin, 1988b), en son article 12, alinéa 5 ,  stipule que les ONG « devront être 

consultées sur des sujets spécifiques ». Un décret postérieur (Argentine, administration Alfonsin. 

1988a) permet d'y voir plus clair : la mission de la CONAD en matière de prévention de la 

toxicomanie sera de « coordonner » les interventions des agences gouvernementales et des 

ONG, et notamment d'accorder a ces dernières un soutien financier « adéquat » au moyen de 

subventions. Cela signifie que l'État se donne pour obligation d'appuyer les organismes privés 

de lutte contre la toxicomanie. En 1985, la CONAD avait incorporé dans ses rangs des 

représentants d' « organismes à but non lucratif », regroupés au sein d'un Comité consultatif II 

semblerait toutefois qu'il ait alors été difficile de « recruter » ces représentants (cf Argentine, 

la prohibition et la guerre. De cette f'açon, les pays du sous-continent, loin d'avoir proposé un concept novateur. ont 
« internalisé » le fondement des politiques dont ils subissent les &S. 

'- Voir les déclarations pertinentes des fonctionnaires dans P @ m  12, 12- 10-88. 



centres de cure «qui se conforment au concept de communauté thérapeutique1 » et qui 

développent une « intense » activité (Argentine, CONAD, 1986a : 79). L'année suivante. c'est le 

grand bond en avant : la CONAD attribue des subventions a des ONG, dont des communautés 

thérapeutiques, et signe une entente avec le Fonds des Nations unies pour la lune contre l'abus 

de drogues (RMLAD) en vue de créer le centre de formation mentionné plus haut. Cette 

institution, à laquelle on donne un nom pompeux « École de formation de ressources humaines 

polyvalentes », permet a des intervenants en toxicomanie de se spécialiser dans l'action auprès 

des communautés thérapeutiques. On les appellera operudores terapéuticos, un titre dont il 

n'existe pas de traduction précise en hnçais (toxico-thérapeutes est le terme qui s'en rapproche 

le plus). Mais fonder cette école n'était pas une affaire facile. Étant donné qu'il n'y avait jamais 

eu au pays de communautés thérapeutiques pour toxicomanes, personne n'avait ni l'expertise ni 

les connaissances nécessaires pour les transmettre aux futurs étudiants. Pour résoudre ce 

problème, une trentaine de professionnels - psychologues, sociologues, travailleurs sociaux - 

sont allés en Italie faire un stage dans les communautés thérapeutiques du Progetto Uomo 

(Argentine, CONAD : 1987a : 7 ; Cagliotti, 1989 ?). Par la suite, ils enîraîneront les « staffs » 

des communautés thérapeutiques naissantes, ainsi que leurs premiers « diplômés », des 

toxicomanes qui ont décidé d'y rester non plus comme patients mais comme thérapeutes. À 

cette école, que les ministères de l'Éducation et de la Santé ne contrôlent pas, s'ajoute un autre 

1 - La notion de commu1~8utt thérapeutique peut fkire penser aux enpénencts novatnccs desfiee clinics américaines, 
fondées sur des valeurs iibertaires, qui réduisent au minimum les relations hiérarchiques entre les patients et le 
personnel soignant. Or, les communautés thérapeutiques pour toxicomanes ne ressemblent en rien auxfiee clinics. 
Eues suivent plutôt l'exemple de S- et de Dqyrcp, créées aux Étau-UNS à la fin des années cinquante a au 
d& des années soixante dans un but explicite de réadaptation sociale. Selon Kaliah (1980 : 89). « la notion clé de 
la communauté thérapeutique est c d e  de "programme thérapeutiquew, qui implique l'isolement des résidents au sein 
d'une structure fermée et l'utilisation cornport-e de l'envirountment (hiérarchisation des tgches a l'intérieur 
de la cornmuaiu~té. avec promotions et dégradatons, uàlisation génénlisée du systéme de punition-récompense en 
fonction de  I'adequabon ou non aux critéres du groupe) m. C'est pour mesurer cette adaptation que tous les gestes 
.ont &b n qualï6és. La patimtr n'ont pas le choix : de leur adhésion aur rglernenîs dépend l a u  d e g d  de 
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système de formation. qui se passe également des accréditations officielles. Des fondations 

privées et des organismes internationaux donnent des bourses à des ex-toxicomanes pour visiter 

des communautés thérapeutiques a l'étranger, ce qui les transforme en experts. Dès leur retour, 

ils peuvent ouvrir et gérer leur propre centre de hébergement. 

Cette « professionnalisation » si peu exigeante et l'appui financier de l'État ont eu un 

effet multiplicateur notable en peu d'années. Au moment où Alfonsin est arrivé au pouvoir, il  

n'y avait aucune communauté thérapeutique. si ce n'est un groupe religieux d'aide aux 

toxicomanes. A la fin de son mandat, cinq ans plus tard, il y avait plus de trente communautés 

thérapeutiques. De plus, elles s'étaient constituées en groupe d'intérêt, la Fédération argentine 

des organisations non-gouvernementales de lutte contre la toxicomanie (FONGA), et avaient 

déclenché plusieurs campagnes de sensibilisation auprés du public pour faire pression sur le 

Cela a entrainé une augmentation considérable du nombre de places disponibles 

pour interner les toxicomanes. En 1983, le CENARESO ne pouvait accueillir que vingt-cinq 

patients et le gouvernement fédéral ne f i qça i t  aucun autre centre spécialisé. En 1987. les 

communautés thérapeutiques peuvent « o f i r  » à 1'~tat 370 places en régime hospitalier 

(Grimson, 1988), chiffre qui passera à 450 en 1989 (Lestelle, 1994). Cette croissance 

exponentielle des communautés thérapeutiques - qui va s'accélérer davantage avec la nouvelle 

administration - se fait toutefois dans le désordre. Dans la mesure où elles ne sont ni des écoles, 

N des hôpitaux, ni des asiles, leur habilitation et leur fonctionnement échappent i toutes les 

normes en vigueur et aucun règlement ad hoc ne sera élaboré. Elles ne se donneront pas non 

guérison, donc leur mise en iiberté. Cette rigidité signifie « la condamnation à mort de toute négociation possible 
entre des sujets (ib. : 91) B. Autrement dit, les patients perdent leur condition de citoyens. 
'- Les premières activités de ce genre organisées par les cornmunaut& thérapeutiques ont éte des tournois de tennis, 
animés par des célébrités de la téiévisio& et des défilés dans les rues du centre de Buenos Ahes, avec des cierges et 
des pancartes en profiisioa, ce qui fisait penser aux grauds rassemblanents religieux. Les défilCs ont toujours Lieu. 
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plus de code déontologique1. Cela veut dire, très concrètement, que les contrevenants à la Loi 

sur les drogues placés par les tribunaux dans une communauté thérapeutique peuvent très 

difficilement contester les traitements et les mesures disciplinaires auxquelles ils sont soumis. 

Pour eux, les droits afférents à la citoyenneté n'existent pas. 

Comment récapituler tous les points aaités ci-dessus ? Pour commencer, disons que les 

politiques publiques concernant l'usage de substances illicites, si l'on compare la période de la 

dictature militaire à celle de la m i t i o n  démocratique, ont beaucoup changé. Pourtant, les 

drogues ne cessent de seMr de justificatif a la mise en oeuvre de projets d'intervention de l'État 

auprès de la société civile. Maintenant, si inconcevable que cela puisse p i t r e ,  la prévention de 

la toxicomanie fait partie des efforts entrepris par les hommes politiques en Mie de la 

consolidation démocratique. Et elle occupe une place de choix dans le lien que le gouvernement 

cherche à établir avec les jeunes, ce qui tend à prouver que la même stratégie se pounuit sous 

d'autres formes, plus tolérantes désormais. 

Les points de contact avec le passé sont en effet plus nombreux qu'il y parait. La 

consommation de drogues est toujours perçue comme une conduite négative. Certes, l'usager 

n'est pas tenu pour un délinquant et les décideun tentent même de changer les idées du public à 

t - Les  documents sur La naissance des communautés thirapeutiques en Argerrtine étant rares, j'utilise ici les 
informations reaieïüies auprés des personnes c o n m t k s .  que j'ai interviewées sur place : A. (adjoint administratif, 
commuz18ute thérapeutique specialisée dans les traitememts non-volontaires, qui a accepté l'entrevue sous réserve 
d'anonymat), José Corsunsky (ancien membre de la CONAD), Daniel Duarte (président, communauté therapcutique 
Attewrse), Riiben Gi,nzalez (préSdent, c o m t e  thirapartique Fspranm) Elena Gati (consuitante, ONU), 
Ricardo Grinrson (président, FONGA), Adriana Lorenzo (intervenante, communautés th-* Progrcmra 
A h é s  et Vicente L@e:), Gabriela Maciel (secrétaire exécutive, c o m m ~ é  thérapartique Viaje & Fuelta), Fabiin 
Onone (chef des intervenants. Programa A&ds), Juan Pablo Rossi (avoc* communauté thérapeutique Viaje & 
Lhehz) a Gabriela Touzé (pmfersairr. &oie ric f-on & ressou~çes hammns p ~ i e n t e s ) .  
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@ ce propos L'dan culpabilisant est kgalement conjuré. On considère que le fait dëtre 

toxicomane dépend de causes sociales » qui échappent au conadle de l'individu, et que c'est a 

l'État de les éliminer. Mais cela n'arrange point les choses : le toxicomane se voit en effet 

déresponsabilisé et, par Ià même, placé à un échelon plus bas que les citoyens ordinaires, que 

l'État doit en principe considérer comme responsables de leur actes. 

Je tiens a noter que cette rhétorique, qui permet d'utiliser la toxicomanie comme 

stratégie d'intervention dans un contexte démocratique, est matérialisée par des agences qui 

débordent largement du cercle des institutions anti-drogue apparues Ion des reformes de 1968- 

1973. Elles sont beaucoup plus nombreuses et couvrent un champ d'action beaucoup plus vaste. 

Elles reposent sur une myriade de professionnels et de fondations privées qui trouvent dans la 

mise en marché des programmes de prévention une source de légitimitk et de revenu Un point 

demeure fondamental : ces nouveaux organismes ne sont pas directement créés par l'État, dans 

le but de contrôler la société civile, mais sont au contraire générés par cette dernière et 

fonctionnent en son sein. Au contrôle étatique succède ainsi I'auto-contrôle des gouvernés. Ce 

glissement rend plus difficile la dénonciation des abus de pouvoir a l'endroit des toxicomanes 

internés, car les intervenants n'ont pas de liens clairs avec la puissance publique et disent agir de 

façon tout à fait désintéressée. 

e- Le virage répressif 

il est impossible de nier que I'administxation Alfonsin ait voulu mettre en oeuvre des 

politiques publiques plus tol&antes ii l'égard des consommateun de drogues illicites. Bien que 
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limitées, toutes ces initiatives exprimaient une volonté de changement, axée sur le respect de 

l'individu. Comment expliquer donc que ce même gouvernement ait encouragé la sanction d'une 

loi antidrogue qui multiplie les possibilités de faire entorse aux droits fondamentaux ? Cette 

nouvelle loi a en effet marqué la fin de la période de dépénalisation de facto qui va de 1984 à 

1989. L'étape suivante, dont nous ne sommes toujours pas sortis, allait justement se caractériser 

par le retour en force de la jurisprudence établie sous la dictature militaire. 

Pour comprendre ce volte-face soudain, il faut analyser la conjoncture politique dans 

laquelle il a eu lieu. C'est un des moments les plus marquants de l'histoire récente du pays. 

Entre février et juin 1989, l'Argentine a traversé une série de crises profondes. Dans la mémoire 

populaire, elles se résument en un seul mot : hyperinflation. Les causes de cette situation sont 

nombreuses et complexes. Du point de vue de l'économie, tous les indicateurs étaient négatifs. 

L'inflation, la dévaluation de la monnaie et la dépréciation des salaires étaient incontr6lées. Sur 

le plan politique, les militaires avaient arraché au président AIfonsin des concessions 

importantes, au nombre desquelles la fin des procès entamés contre tous les officiers et sous- 

officiers accusés de violation des droits de l'homme. A l'approche des élections présidentielles 

de mai 1989, les signes de la crise ne cessaient de se multiplier. La Confédération générale du 

travail (CGT) et le patronat avaient boycotté le plan d'ajustement lancé en août 1988. 11 y eut 

ensuite un nouveau soulèvement militaire, le deuxième depuis le retour à la démocratie. Le 

début de l'année 1989 fut tout aussi pénible. En raison d'une mauvaise planification, l'électricité 

devait être coupée plusieurs heures par jour, ce qui, en plein été, a profondément indisposé la 

population. En février, un groupe radicalisé d'extrême-gauche a pris d'assaut une caserne- Les 

militaires et la droite conservatrice ont profité de cet événement isolé - et vite contrôlé - pur 

discréditer davantage le régime civil. Ce climat d'incertitude politique et économique a 

provqud une vkritable ruée vers le dollar, suivie peu après par le début de l'hyperinflation. Le 



338 

gouvernement a alon perdu toute autorité pour gérer la crise. Celle-ci. par conséquent. ne 

pouvait que s'aggraver. La discipline collective nécessaire à la bonne marche d'une société 

capitaliste s'était évaporée. Du capitalisme. il ne restait que les comportements autodestructeun. 

a commencer par la spéculation financière, devenue nécessaire a la swie  quotidienne. 

e- 1) Le souci des élus 

C'est dans les circonstances décrites cidessus que de nombreux projets de loi visant à 

limiter les libertés civiles ont été déposés ou « réactivés >> au Congres, parmi lesquels figure la 

reforme de la législation sur les stupéfiants. Selon Verbitsky (1993), c'est justement la recherche 

d'instruments pour contrôler les protestations contre le gouvernement qui est à l'origine de la 

sanction de la nouvelle loi anti-drogue (et le texte approuvé par les législateurs, qui vise à 

affermir les mécanismes d'intrusion de l'État dans la vie privée, donne une grande crédibilité à 

cette hypothèse). À cette cause interne s'ajoutent les pressions exercées par Washington, qui 

sont alon devenues plus directes. En 1988, le Congrès des États-UNS avais en effet mis sur pied 

un mécanisme d'évaluation unilatérale de tous les pays de la planète, le processus de 

« certification N, qui conditionne l'octroi de l'assistance économique américaine au respect de 

certains critères et objectifs relatifs à la lutte contre la drogue'. Le 2 février 1989, juste avant 

l'élaboration de la liste des pays « décertifiés N, le Secrétaire d'État James Baker IiI a présenté 

au Congres américain un rapport selon Iequel l'Argentine est un pays producteur de cocaïne et 

un lieu de blanchiment d'argent sale (cité par Ruiz Nufief 1989 : 6) N. Malgré le démenti 

apporté par l'ambassadeur américain à Buenos Aires, l'administration Alfonsin ne pouvait courir 

1 - Une analyse sur les ciiffirents aspects du processus de certfidon figure dans Caballero ( 1989 : 638-64 I ) et Peri 
( 1992, 1990). Pour une explication detaillét des raisons qui ont amené le Congrès américain a approuver I 'Anti-Dmg 
Abuse Act de 1988, la toi qui établit ce mécanisme, voir Peri (1988). 
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le risque dëtre (( décertifiée » a cause du manque de collaboration dans la guerre antidrogue (cf 

Pasquini et De Miguel, 1996 : 105- 106). L'appui de Washington était crucial pour demander de 

nouveaux crédits aux institutions financières internationales. qui permettraient au gouvernement 

argentin d'arrêter momentanément ['inflation et la dévaluation de la monnaie. L'aide 

économique n'est jamais amvée. En revanche, la loi sur les stupéfiants est toujours en vigueur. 

Confirmant les conjectures des analystes cités cidessus, le débat sur la reforme de la loi 

anti-drogue a commencé en Argentine immédiatement après l'allocution de James Baker KI 

devant les parlementaires américains. Le parti au pouvoir n'a eu alors aucune dificulté à trouver 

un projet prêt à être débattu. Dans les années précédentes, de nombreuses propositions de loi 

avaient été déposées devant les deux chambres du Congrès, à tel point que les députés avaient 

créé un organe spécialisé pour les examiner. la Commission sur la toxicomanie. Ce nom révèle 

fort bien le sujet sur lequel était focalisée l'attention des Iégisiateurs dans le vaste domaine de la 

lutte contre la drogue. Par aiileus, la prolifération et la nature des avant-projets démontrent que 

la consommation de substances illicites était devenue un thème M payant n pour les hommes 

politiques1. La plupart des propositions de loi porte sur l'usage persounel de stupéfiants et la 

manière dont l'État devrait prendre en charge les consommateurs (voir tableau no 1 1 ci- 

de~sous)~. 

1 - il est possible d'appliquer a ce niveau la g d e  d'analyse d'Edelman (1985). Cet auteur soutient que les hommes 
politiques cherchent avant tout a persuader le pubtic, ce pour quoi leur discours doit accomplir deux opérations 
simultanées : e8iiayer et rassurer. Parler de « la drogue » s'ajuste parfhitement à cette logique. Les préjugés aidant, il 
n'est pas difIiciie de la présenta comme une menace. Et il n'est pas plus difEcile de proposer une solution définitive, 
aussi simple que démagogique (6. Duhaide, 1989). 
'- Malheureusement, je ne pan pas préteadfe que cc tableau soit ex- car le Ssnce d'information au public ch 
Congrés fonctionne au ralenti. La recherche a été cornplétét à partir du Diario rte sesiones et des documents de 
uavaiî préparés pair la Iégisiaieurs (Diario oi c~syntas e n w d ~ ~  a 7"ite.s pmIPmenIPnm) Aucune de ces 
publications n'a un indice thématique fiable. 



A iire les Exposés des morrlS qui accompagnent les différents projets de loi, on se rend 

compte que leurs auteurs partagent tous un même souci et une même conviction. Ils affirment 

qu'il y a eu une progression remarquable de la toxicomanie. face à laquelle (( il faut faire 

quelque chose ». Mais s'arrêter sur cette coincidence nous empêcherait de voir que les solutions 

proposées sont très différentes, notamment en ce qui a trait a leurs conséquences éventuelles sw 

la vie des contrevenants. Le député Flores (1986), par exemple, souhaite que le Congrès 

définisse une série de zones n libres de drogues », dont la violation serait punie de la peine de 

mort. Les écoles y figurent au premier rang ce qui signifie qu'il faudrait fusiller les étudiants 

découverts en possession de la moindre quantité d'une drogue interdite. Ce rigorisme est 

contesté par de nombreux projets de dépénalisation. Les sénateurs Rodnguez Sia et Saadi 

songent même ii établir un système rappelant celui en vigueur à Liverpool (cf Hermann, 1995), 

qui force la police à conduire les détenteurs chez un médecin de famille, puis à supprimer toute 

trace d'arrestation de leun fichiers'. De plus, cet avant-projet établit une différence très marquée 

entre les conduites qui portent préjudice i un tien et celles qui ne le font pas, ce qui évite. en 

principe. que les juges n'imputent aux utilisateurs des délits qu'ils n'ont pas commis. Mais les 

projets de ce genre ne faisaient pas l'affaire du gomement .  

1 - Ces deux sénateurs, aussi étrange que cela puisse paraitrt, appartenaient dors à l'de droite et traditionaiiste du 
parti  FONS^^. 
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e- 2) Les travaux parlementaires 

En février 1989, le parti au pouvoir et l'opposition se sont entendus pour inscrire sur 

I'agenda des travaux parlementaires une proposition de loi déposée par le député Cortese en 

1985, qui incriminait la possession de stupéfiants pour usage Le premier examen en 

séance publique, qui eu lieu dans la Chambre des députés entre le 22 février et le 30 man 1989, 

n'a pas suscité de grandes controverses. Les discoun prononcés à cette occasion n'allaient 

devenir importants que quelques mois plus tara au moment où les juges ont commencé à s'y 

référer pour fonder leurs sentences. C'est pourquoi il est pertinent d'analyser ici ce que les 

députés ont affirmé a propos des consommateurs de drogues illicites. Aujourd'hui, ces 

« vérités » déterminent ce qu'il en coûte d'être qualifié de toxicomane par la justice pénale. 

Dès la première séance, la discussion tourne autour de la pénalisation de l'usage 

personnel de drogues classées : il s'agira d'une constante tout au long du débar. Les idées 

avancées ne différent en rien, ou très peu, de celles du passé. En règle générale, les élus 

soutiennent que l'utilisateur de stupéfiants devient un être « anormal », a qui l'État doit « rendre 

sa personnalité », et que la loi pénale constitue un instrument dissuasif et correctif auquel il 

serait insensé de renoncer (cf. Argentine, Chambre de députés, 1986 : 7745, 7778, 7881, 7887). 

Le caractère péremptoire de ces affirmations n'arrive pas à dissiper les doutes, tout aussi 

' - L'accord emrr les deux partis majoritaires n'a pas fait l'objet de ntgociations particulières. Leurs intérêis &aient 
« tout natureLiement » convergents. L'Union civique radicale, alors au pouvoir, aait  besoin de fâire approuver le 
projet pour éviter de nouveaux confiits avec le gouvernement américain. Le whing du parti a persomeüemnt insmiit 
les députés pour qu'ils approuvent le projet (Ruiz Nuiiez, 1989). tes  péronistes - a quelques exceptions prés - étaient 
devenus partisans de la pénalisation des consommateurs sous l'inauence de Ieurs candidats a la présidence et a la 
vice-présidence. tous deux fiuouches défenseurs de la peine capitale pour les trafiquants et de la répression des 
utilisateurs (cf ûuhaide, 1989). Et ce n'est pas en temps de campagne électorale qu'il convient de désavouer 
publiquemerit les candidats de son propre parti. 
5 - - - -  

* - Cette « obsession » est signalée par les députés eux-&es. Voir Argentine, Chambre des députés, 1989 : 7776, 
î799.7815.7856.7877. 
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anciens, qui les entourent. Le toxicomane est-il un malade ou un délinquant ? Est-il responsable 

de ses actes ou non ? Faut-il le punir ou le « protéger » ? Un oxymoron parfait sen a répondre à 

cet ensemble de questions : 

« @5n le punissant] nous protégeons le toxicomane. Nous 
lui faisons savoir que, en tant qu'être humain- il n'est pas un 
délinquant, mais qu'il a commis une faute, car la possession de 
stupéfiants est une conduite délinquante (th : 7746) 1). 

Des questions similaires recevront des réponses non moins fallacieuses. Peut-on obliger 

un individu pénalement responsable a suivre un traitement de réhabilitation ? Les mesures de 

sûreté prévues par le projet de loi - affirme d'un air convaincu le rapporteur de la Commission 

sur la toxicomanie - ne sont pas obligatoires. Elles « encouragent » les toxicomanes a se soigner 

sous menace, faut4 ajouter, d'aller en pnson (16. : 7780). L a  pénalisation de l'usage personnel 

de drogues est-elle en contradiction avec la jurisprudence en vigueur ? Pas du tout. II est vrai que 

la Cour suprême, en invoquant le droit à i'inviolabilité de la personne, a rendu inopérantes les 

dispositions criminelles relatives à la possession de stupéfiants pour usage personnel. Cependant. 

une analyse fonctionnelle, constructive et harmonieuse » des arrêts du haut tribunal, dit le 

député Folloni, amène à conclure que le droit à la protection de la vie privée « n'oblige pas la 

communauté à accepter des conduites aberrantes (ib.) ». Le député Cortese approfondira ce 

raisonnement jusqu'à brouiller la distinction établie par la Cour suprême entre les conduites 

intimes et les actions dommageables : « Le droit à la protection de la vie privée - affirme-t-il -, 

n'est pas une valeur absolue. Penome n'a le droit d'avoir des attitudes destructives envers 

autrui (ib. : 7879) B. De plus, il considère « impossible » que la justice acquitte les simples 

possesseurs, car ils incitent « toujours » leurs proches à consommer des drogues (ib.)'. 

1 - Les partisans de la penalisation n'oublieront pas non plus de souligner que l'Argentine a de nouveaux engagements 
intemationaux 1 respecter (ib. : 7857, 7782). C'est exact : en 1988, le Présida Monsin. qui s'est déjà placé a la tète 
de la commission de lune conm la dmgue sous la pression des Étus-unis, n'a pas h&e a signa la Convention des 



Demère toutes ces justifications se dessine une caractérisation des utilisateurs qui n'a 

rien de nouveau non plus. Les élus affirment - comme nous venons de le voir - que les usagers 

ont un penchant « naturel » pour le prosélytisme (ib. : 7782, 7835, 7880). tout en ajoutant que le 

désir irrépressible de prendre des drogues en fait des monstres « prêts à tuer, à voler et à violer 

pour satisfaire leur vice (ib. : 7829) ». Un député croit également nécessaire de répéter à 

plusieurs reprises que les consommateurs « collaborent » avec les trafiquants et, 

conséquemment, avec les guérilleros qui leur servent d'hommes de main (ib. : 7829,7835.7879, 

7886). Seul indice que les temps ont changé, les députés parlent du lien sidadrogues et accusent 

les consommateurs de « propager » 1 'infection au VM, une maladie « qui est la cause principale 

du déficit fiscal des États-unis (ib. : 7829) ». Cela constitue, à leurs yeux, une raison de plus 

pour incriminer la consommation personnelle de stupéfiants. Aucun député n'explique dans 

quelles conditions l'usage de droguer par voie intraveineuse devient un facteur de risque et pas 

un seul mot n'est prononcé sur les programmes de réduction des méfaits. 

Le plus notable, cependant, est l'absence de questionnements et de divergences sur le 

fond. Les députés qui s'opposent a la sanction de la loi articulent leur argumentation autour de 

principes identiques a ceux de leur adversaires. Ainsi, par exemple, l'élue qui dénonce 

« l'irrationalité du classement des produits (ib. : 7747) » et qui s'oppose à la pénalisation des 

utilisateurs, affirmera plus tard que la toxicomanie « est une maladie » dont i l  ne faut pas nier 

« la gravité », et qui n'est pas « contagieuse si le milieu ne s'y prête pas (ib. : 7753) ». Cette 

Nations unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes. La nouvde convention, en vertu 
de son article 3, alinéa 2, oblige en eftet les pays sigmtak a « conférer le caractère d'érerinfraction pénale [...] a la 
détention et a l'achat de stupéfiants [...] destinés à la consommation persoanelle (ONU, 1988) ». En hh, cette 
disposition n'est qu'un rappei des mesuces répressives prévues par les d é s  de 1961 et de 1971, qui s'étaient 
pourtant awiréa inetficaces pour stopper le trafic et i'usage de substances illicites. 
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députée ne manquera pas non plus d'affirmer, quoique de manière implicite, que le toxicomane 

constitue le dernier maillon » des réseaux de trafic (cf. ih. : 7884). Un autre député, qui rejette 

également la pénalisation, persiste à assimiler l'usage a la toxicomanie, une confusion chère aux 

partisans de l'incrimination. Il définit en effet le toxicomane comme « un individu qui possede 

une dose pour sa consommation personnelle (ih. : 7776) ». Le député Arambw qui passe pour 

être I'un des meilleurs défenseurs de la dépénalisation (cf. Pasquini et De Miguel, 1995 : 206), 

n'hésite pas à dire que le toxicomane a est une personne qui a renoncé à sa famille et ne donne 

plus aucune valeur à sa propre vie. 11 ne pense qu'a la dose mortelle, qui est sa seule libération 

(Argentine, Chambre de députés, 1989 : 7793) ». Les socialistes soutiendront des idées 

similaires. Leur représentant parle de l'usage personnel de drogues en termes de déviation, de 

fléau social et de marginalité (ib. : 7802-7805). Et il recomait son accord profond avec les 

prohibitiomistes sur certains points : il faut créer plus de communautés thérapeutiques et 

O multiplier les campagnes de prévention (ib.). Enfin, un autre lieu commun est invoqué, ce qui 

renforce sa crédibilité : (( Les adolescents - soutient la députée Alberti - ne peuvent pas être tenus 

responsables pour la consommation des drogues qui sont distribuées près des écoles ( ib. : 

7887) B. Le piège est ici similaire à celui des politiques publiques mises en oeuvre pendant la 

transition démocratique : les utilisateurs sont innocentés au prix de leur transformation en 

victimes N, glissement conceptuel qui les rend non-responsables de leurs actes. En définitive, 

cela équivaut a leur attribuer un statut spécial, différent de celui des citoyens ordinaires. 

Incapables & se départir de la rhétorique de leun adversaires, les députés en faveur de la 

dépénalisation ont des difficultés considérables pour justifier leur position. Ils reviennent sur la 

logique de la « victimisation D - évoquée dans ie paragraphe précédent - pour affirmer qu'il est 

injuste de punir des jeunes que la société a rendu malades (cf ib. 7753, 7776). Le projet de loi, 

rappellent-ils en passant, porte atteinte à l'autonomie de la personne garantie par la Constitution 
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( ~ b .  : 7805, 7839). Ils s i -den t  enfin. que la persécution pénale des consommateun n'a pas eu 

I'effet dissuasif voulu (cf., rb. : 7805. 7885). Cette dernière affirmation permet de se demander 

quelle aurait ité leur position face à une loi injuste mais efficace. Des hésitations similaires 

traversent I'ensernble de leur discours, qui demeure prisonnier des dangers dénoncés par les 

partisans de la prohibition. 

La faiblesse des interventions en faveur de la dépénalisation explique, peut-être, pour 

quelles raisons aucun orateur n'a pu casser l'accord implicite des partis majoritaires. Le résultat 

de la mise aux voix a été accablant Cent cinq députés sur cent vingt-sept ont voté en faveur de 

l'incrimination des possesseurs de drogues illicites (cf. : 16. 789 1). Ce large consensus n'était pas 

pour autant inébranlable. Un député de Salta, Juan Carlos Castiella, a réussi a incorporer des 

modifications substantielles dans le projet de loi (cf. : ib. 7830-33 ; 7893-95). Lors de la 

discussion générale, il a fait amender l'article relatif à l'usage des feuilles de coca élaboré par la 

Commission sur la toxicomanie. Ses arguments étaient solidement fondés et il  a su les présenter 

de manière très émotive. Castiella s'est d'abord référé à une étude de l'université Harvard, ou 

I'on démontre que la mastication de feuilles de coca a des effets salutaires et que toutes les 

craintes concernant l'affaiblissement de l'organisme n'ont aucun fondement scientifique. En 

même temps, Castiella a avoué qu'il consommait des feuilles de coca depuis sa jeunesse et a 

défié quiconque de prouver qu'il souffrait de tares physiques ou mentales. Ensuite, il a accusé le 

rapporteur du projet de loi d'ethnocentrisme, une accusation qu'il a également portée contre le 

député qui proposait la création d'une région où la consommation de feuilles de coca serait au 

moins tolérée. Pour finir, la Chambre, qui venait tout juste d'approuver l'article pénalisant 



l'usage personnel de drogues classées. s'est prononcée pour la légalisation du coqueo. La 

démarche a été très simple : les feuilles de coca ont été enlevées du Tableau de stupéfiants'. 

Après les votes sur la criminalisation de la possession de stupéfiants à des fin 

personnelles et sur la légalisation des feuilles de coca, le débat s'est accéléré. Aucun autre article 

de la loi n'a été débattu à fond. Les queiques amendements proposés ont été rejetés par le 

rapporteur de manière expeditive, avec le consentement de la majorité. La Chambre des députés 

a ainsi approuvé la nouvelle loi anti-drogue après 6 séances de travail tout a fait particulières : la 

discussion générale s'est caractérisée par l'absentéisme des députés alon que la mise aux voix 

des articles s'est distinguée par le désordre dans la salle et les manoeuvres pour atteindre le 

Après l'arrivée anticipée de Menem au pouvoir - Alfonsin a dû démissionner six mois 

avant la date prévue pour le renouvellement des autorités - le Sénat a adopté le texte de manière 

tout aussi expéditive. La lecture n'a duré qu'une séance, qui eut lieu tard dans la nuit. Tous les 

efforts ont été faits pour éviter la moindre modification du projet, car cela aurait signifié son 

I - La décision est incompatible avec la Convemion unique de 1% 1, selon laquelle les feuilles de coca sont des 
stupéfiants dont l'usage doit être interdit. Par conséquent, ce traité aurait dû être dénoncé, au moins en partie. Ce ne 
ht pas le cas et aucune protestation formeHe n'a été adressée à l'Argentine a ce propos. 
'- En fat, trèr peu de députés &aient présents pendant les delibérations (voir P e n  12, 9-3-89. p. 10). La plupart 
des éhis se sont contentés d'assister à la mise aux voix de I'ensembfe du projet et, plus tard, à c d e  de chacun de ses 
articles. Vers la fin du débat, même ce quorum discontinu sera -cile a atteindre : les élus sont titteralement 
absorbés par la campagne électorale, que la crise économique rend de plus en phis Wulente. Les orateurs se plaignent 
a plusieurs reprises du nombre extremement bas de députés présents en Chambre, pas plus d'une vernaine pendant la 
discussion géaérale (d. Argemine, Chambre des députés, 1989 : 780 1, 78 19). Le  plus souvent, iIs ne viennent que 
pour présenter des questions de privilége portant sur la campagne électorale (cf., ib. : 7821, 7846, 7866). Lorsque la 
mise aux voix a fiiiii être ajournée faute de quorum, un groupe de députés a proposé de consigner le nom des absents 
dans les procés-vert,- a afin que la population sache qu'ils ne s'intéressent pas ii a la résolution du grave problème 
posé par la progression de la to~~rnanie  (ib. : 7891) ». Cette proposition a été perçue comme une manoeuvre 
électorale a la prÉsidclice a fàit meritir La sonmie jusqu'à l'obtention du quonun A un moment partidtirement 
difficile, le prégdem de la Commission sur la tox icoee ,  Eugenio Lestelle, a demandé de verrouiller les portes de la 
salie de dét i i t ions ,  ce qui a déctenché l'hilarité générale (voir ib. : 7925). Cetîe attitude de Lestele en dit long sur 
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renvoi à la chambre basse (cf Argentine, Sénat, 1989). Mais, cette fois. il y avait un accord 

explicite entre les législateurs. Pour accélérer la passation des pouvoirs, le parti sortant s'était 

engagé à ne pas entraver au Parlement les propositions de loi envoyées par le nouveau 

gouvernement, et ce dernier avait fait de la lutte contre la drogue l'une de ses priorités. En outre, 

certains sénateurs, qui s'étaient prononcés pour la dépénalisation en 1986, reviendront sur leurs 

pas et feront une profession de foi prohibitionniste. Ce n'est pas rien. Ils avaient jadis considéré 

l'abrogation des dispositions criminelles a l'égard des utilisateun comme un moyen de faire 

progresser les libertés individuelles. En changeant d'avis, ils ont défini l'usage personnel de 

drogues comme une conduite dommageable et, par là même, ils ont rappelé aux citoyens que 

leun gestes, mème les plus intimes, doivent respecter des limites imposées par l'État. Cette 

attitude des législateurs met à nu leur inconséquence, mais elle démontre également que les 

efforts entrepris pour interdire ou légaliser certaines substances constituent un révélateur 

extraordinaire du lien que la puissance publique cherche à établir avec ses sujets. 

e- 3) La loi anti-drogue de 1989 

Une fois de plus, les citoyens ordinaires ont été dessaisis de la capacité de gérer un aspect 

précis de leur intimité. De plus, sous prétexte de débusquer une intoxication éventuelle, le 

dispositif pénal peut enquêter sur l'ensemble de leur vie privée. En cela, la nouvelle loi 

ressemble à l'ancienne. Ce n'est pas, pourtant, une simple réédition. Elle contient des 

modifications substantielles en matière de procédure et de détermination de la peine. Ces 

modifications n'ont pas suscité le moindre débat au Congrès. Les élus qui se sont opposés à la 

criminalisation des possesseurs étaient mal placés pour les critiquer, car ils voyaient dans les 

le type de politiques qu'il allait mettre en oeuvre phis tard, une fois devenu responsable de la lutte ad-drogue sous le 
nouveau gouvernement. 
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mesures de sketé une alternative valable a la pure répression. II en a résulté un ensemble de 

dispositions pénales dont les conséquences pour les inculpés ne tarderaient pas d se faire sentir. 

À première vue, il semblerait que les élus n'aient toujours pas eu le courage de punir 

directement l'usage personnel de stupéfiants. L'usager ne peut être poursuivi que s'il est arrêté 

en possession de drogues illicites ou s'il en consomme en public. Ces règles reproduisent, en 

grande partie, celles du texte précédent. Cependant, les dispositions prises à l'égard des 

détenteurs font en sorte que la consommation personnelle devient un élément clé pendant et 

après le procès. Autrefois, c'étaient les juges - assistés par les experts - qui conféraient le statut 

de toxicomane aux condamnés. Désormais, la loi prévoit des mécanismes qui amènent les 

détenteurs à avouer qu'ils utilisent des drogues et à préciser la fréquence de la consommation. 

L'insertion de ces nouvelles procédures permet aux tribunaux d'assigner aux possesseurs de 

drogues illicites le statut de toxicomane de manière plus (( raffinée » qu'auparavant. Elles font en 

sorte que la punition découle de la confession de l'intéressé et que le juge puisse lui attribuer une 

sanction correspondant a son degré d' implication » avec la drogue. Pour saisir la portée de ces 

innovations, il faut examiner en détail les réformes introduites en 1989, ce que je ferai dans les 

pages qui suivent. 

La loi anti-drogue de 1989 a créé deux nouvelles incriminations en matière de possession 

de stupéfiants. L'article 14 distingue en effet la possession simple et la possession à des fins 

Les peines prévues pour ces deux infractions varient de manière décroissante. La 

possession simple est punie d'un emprisonnement d'un à six ans et d'une amende de 300 $ à 

6.000 f .  En cas de possession pour 

'- Ces deux idiactïons ne se confondem pas avec 
deux et cinq respectivement. 

usage personnel, les peines sont réduites à un 

la possession en vue de la cuiture et du trafic, visées par l'article 
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emprisonnement d'un mois à deux ans. C'est donc pour échapper à des sanctions plus lourdes 

que l'inculpé a tout intérêt à prouver qu'il avait l'intention de consommer les drogues saisies. Et 

cette confession n'est qu'un nouveau point de départ, car les législateurs ont défini plusieurs 

catégories d'usagers et des peines spécifiques pour chacune d'entre elles. Ces précisions sont 

éparpillées tout au long du texte, dans un chaos qui reflète l'insouciance et le désordre qui ont 

présidé l'adoption de ce dernier par les deux chambres du Con@. 

Il y a d'abord un rappel des catégories et des sous-catégories déjà existantes. L'article 12 

punit tout individu qui utilise des stupéfiants en public ou qui incite un tien a en consommer. 

Ces infractions sont passibles d'une peine de deux à six ans de prison et d'une amende de 600 S 

a 11.000 6. L'article 28 précise que toute incitation à produire ou a consommer de stupéfiants, 

ou à s'intoxiquer avec des produits en vente libre, promue ou retransmise par l'intermédiaire des 

médis,  fait l'objet d'une peine de deux a huit ans de prison'. L'article 13 autorise les juges à 

augmenter toutes les peines (( d'un tiers de la moyenne entre la peine minimale et la peine 

maximale )> si l'accusé a utilisé des drogues pour commettre l'acte illicite dont il est accusé. À 

ce niveau, les élus ont cm bon de rappeler aux juges - sept articles plus tard certes - qu'ils 

avaient l'obligation de distinguer « un délinquant qui utilise des stupéfiants d'un toxicomane 

ayant commis une infraction », et ce, afin de déterminer le N degré de pathologie )) de l'intéressé 

et d'ordonner « le traitement le plus adéquat ». Pourtant, les articles précédents exigent que cette 

différence soit faite avant de les appliquer. 

'- Ce raut de I'uîicle 12 a l'articic 28 pour parier des agiuemmu similaires dimonire à quelle point la rédaaion de la 
loi est chaotique. À ce propos, Zatfaroni (1 993 : 133) ne manque pas de souligner que N . . . la Loi w les drogues 
répond a une tradition juridique dSéreate de la nôtre [...). Le Code amunel argentin a, dans son ensembie, 306 
articles. La Loi sur les drogues en a 47, c ' s t4d i re  qu'de Cguivaut à la skiéme partie du Code c r i n i d  [...] Le 
manque de technique 1CgùlMive a teUment &dent que les articles ne sont pas répartis en chapitres et il tàut que 
chaars dans ce désordre, f h e  les disbnctioas pertinentes ». 
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L'article 16 prévoit le traitement obligatoire de tout condamné en état de dépendance a 

l'égard des stupéfiants. Cette disposition figurait également dans le texte de 1974. bien que le 

traitement soit dorénavant d'une durée indéterminée- L'articie 17 vise excIusivement les 

individus qui ont été déclarés coupables du délit de possession simple de stupéfiants et que les 

experts médico-légaux ont quaIifié de toxicomanes. Dans leur cas, le juge peut ordonner un 

traitement se substituant à la peine de prison. Le traitement doit être mené à terme en moins de 

deux ans. S'il n'y pas eu réadaptation, le juge peut prolonger la surveillance médicale, ou bien 

encore appliquer la peine et faire suivre un traitement pendant la détention. Si le condamné n'est 

pas « guéri » après avoir fini son séjour en prison, il demeure sous la tutelle du juge. Une 

disposition particulière touche les femmes enceintes soumises à l'injonction thérapeutique. Elles 

doivent faire savoir au tribunal si leur enfant souffre a la naissance du symptdme de sevrage. 

Toute omission est passible d'une amende pouvant aller jusqu'a 900 6 (article 35). 

L'article 18 introduit une innovation majeure. Il autorise les magistrats à suspendre les 

poursuites dans le cas de détenteurs toxicomanes qui n'ont pas encore été jugés et qui 

« consentent » a suivre un traitement spécialisé. Pour l'Argentine, c'est une 

Désormais, la justice pourra sanctionner des prévenus, c'est-à-dire des innocents puisqu'ils n'ont 

pas été déclarés coupables par un tribunal compétent. De cette façon, la présomption 

d'innocence est de nouveau violée par le droit de la drogue. On peut toujours dire que les 

intéressés d o ~ e n t  leur approbation et que la sanction est plutôt d'ordre médical que carcéral. 

Mais cela ne change pas les données du problème : la procédure prévue par la Constitution pour 

soumettre un individu à une contrainte pénaie n'a pas été respectée. Et il reste a savoir si la 

'- En Argentine, la suspaision d'ixmame n'existe par ai mat- criminelle. Ulc va à l'encontre d a  droits des 
personnes dont la liberté est menacée par l'institution judiciaire. « L'arrêt &s procédures - explique Comejo ( 199 1 : 
2 19) - viole le droit a un procés juste et kquitabk, car d e  suppose que les Limites établies par le Code de procédure 
en matitte d'instruction et de juganeat ne seront pas respectées ». Voir plus haut. chapitre VL 1 et 2. 
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liberté et l'autonomie des citoyens ne sont pas autant agectées par un traitement de rkadaptation 

que par un séjour en prison. 

La punition des innocents n'est pas la seule innovation. L'article 21 institue la catégorie 

de détenteur « débutant » ou « expérimentateur P. Elle désigne les individus qui déclarent n'avoir 

essayé de drogues qu'un nombre limité de fois et qui ne sont pas, aux yeux des légistes, en état 

de dépendance1. Ils seront soumis à une mesure de « sécurité éducative », dont l'application est 

supervisée par le ministère de l'Éducation. En principe, il s'agit d'une solution de rechange, 

moins coercitive et interventionniste qu'une peine de prison ou un traitement obligatoire. Soit- 

Mais cette mesure, une véritable « injonction pédagogique », n'est pas aussi anodine qu'elle 

semble l'être. 

Dans les sections précédentes, nous avons vu que les juges, pour imposer une cure forcée 

à un toxicomane, demandent aux experts d'intervenir. En fait, l'infraction - la détention d'une 

drogue illicite - importe peu Ion du jugement. Le verdict est fondé sur des crimes putatifs, ou, 

autrement dit, sur les potentialités déviantes que les médecins légistes assignent aux utilisateurs. 

Mais il faut alon que certaines perversions soient identifiées chez l'inculpé (dangerosité, 

fainéantise, débauche). L'injonction thérapeutique vise à comger ces anomalies, qui peuvent 

être aussi bien provoquées que renforcées par l'usage de stupéfiants. Or, dans le cas des 

« expérimentateurs », les expertises ne décèlent ni des inadaptations ni des pathologies 

particulières. Normaux sur tous les plans, il semble difficile de justifier leur punition et de 

déterminer l'objet du traitement. ils ne sont pas intoxiqués et ne souffrent pas de îmubles du 

comportement. Par conséquent, il serait inutile d'agir sur leur corps ou de vouloir changer leur 

. - .  - -  

'- L'article 21 est s i  mal rédigé qu'ü FBUt un ~&+table travail d'intaprCtaton pour savoir si la meSuTe de « rCnirité 
éducative » est applicable aux inculpés ou aux condamnés (cf. Laje Anaya, 1992 : 184). En réalité, eue n'est 
applicable qu'aprés condamnation ( P u r i e  1992 : 233-23 5). 
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conduite. La seule possibilité est d'intervenir directement sur leur pensée. Certes, les traitements 

de réadaptation s7intéressent au psychisme des condamnés, mais en tant que « siège » des 

mauvaises habitudes. Ici, l'objet de la loi est la conscience, sans plus. La mesure de (( sécurité 

éducative » consiste justement à apprendre au condamné qu'en matière de drogues il n'existe 

qu'une seule vérité, celle qui est définie par la loi'. Ce qui revient à reconnaître que la « mesure 

de sécurité éducative » punit un délit d'opinion, une pensée qui a bravé l'interdit légal. Il ne 

s'agit donc pas de neutraliser des individus dangereux ou de soigner des malades, mais de 

contraindre les esprits critiques. La lutte contre la drogue a permis au droit pénal de réglementer 

le dernier bastion des citoyens face à l'État : la possibilité de douter, sans mème le dire à 

personne, de la rationalité des décisions gouvernementales. 

Malgré leur caractère exorbitant, peu de règles encadrent les mesures de contrôle 

judiciaire. En ce qui conceme l'injonction thérapeutique, il n'y a pas eu de changements majeurs 

par rapport à la loi précédente, notamment au niveau du contrôle des centres de réadaptation. 

L'article 19 du nouveau texte établit que « l'autorité fédérale ou provinciale en matière de 

santé » doit accréditer les établissements spécialisés. Les paramètres de l'autorisation 

ministérielle demeurent vagues : il faut que le centre soit sous la direction d'un « professionnel » 

et que le traitement soit dispensé par des « techniciens n. Cela veut dire que de grands vides 

subsistent dans la législation. Rien est déteminé en matière de méthodes de réhabilitation, de 

conduite du personnel soignant et de régime disciplinaire. Les recours des personnes soumises à 

un traitement obligatoire ne sont pas spécifiés, tout comme les obligations du tribunal ayant 

ordonne le placement. La mesure de « sécurité éducative » est définie de manière encore plus 

vague. Selon les ternes de I 'dc le  21, « l'autorité fédérale ou provinciale en matière 

'- L a  ltgislateurs ont même cr i c  une mesure de s i h é  n dendue M. car selon I'anicle 42 de la nouvelle loi, les 
enseignants doivent apprendre et transmettre « aux étudiants. aux groupes communautaires et à toute la population )) 
les oriemtations établies par les O- internationaux en d i r e  de drogues illicites. 
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dkiucation » est chargée d'daborer et de metue en pratique un programme I< d'une dur& 

minimale de trois mois » visant à « inculquer aux expérimentateurs un comportement 

responsable à l'égard des drogues illicites ». Rien d'autre est établi par la loi. pas même les 

qualifications requises pour devenir « instructeur ». 

Tous ces délits, et les sanctions dont ils sont assortis, dépendent en dernière instance de 

la classification légale des substances. Or, la procédure de classification a été simplifiée au 

maximum. À partir de 1989, en vertu de I'article 42 de la nouvelle loi, il sufit d'un décret du 

pouvoir exécutif pour porter un produit sur le tableau des stupéfiants. L'accord du ministère de 

la Santé n'est plus nécessaire. C'est donc le Résident de la République qui décide, sans aucune 

entrave administrative, quelles substances peuvent être consommées ou non par les citoyens. Ce 

geste souverain démontre - jusqu'à l'aveuglement - que le politique joue un rôle central dans la 

définition de ce qu'est une drogue légale ou illégale, et, conséquemment, dans la vie des 

utilisateurs. 

À trop insister sur le ptimat de l'État, I'emur serait de faire croire que la relation entre la 

loi et l'usager de drogues interdites est purement négative. C'est pourquoi je tiens a clore cette 

partie en rappelant que la loi pénale ne se contente pas de créer et punir des infractions. Les 

conduites interdites ne sont pas tout simplement réprimées : elles servent à individualiser les 

coupables et à leur assigner une personnalité qui justifie leur prise en charge institutionnelle. 

Mais les conditions de production de la catégorie toxicomane au sein de l'appareil pénal sont 

plus sophistiquées que jamais. D'une part, il y a une prolifération notable des qualifications 

possibles (délinquant toxicomane, toxicomane délinquant, mère toxicomane, possesseur simple, 

possesseur toxicomane, possesseur expérimentateur). D'autre part, ce ne sont plus seulement les 

juges et les experts qui qualifient les individus inculpés. La loi encourage ces derniers à avouer 
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qu'ils utilisent des drogues prohibées, car les sanctions sont réduites dans le cas de détention 

pour consommation personnelle. Cette confession a un effet capital : elle annule l'espace 

critique entre l'individu et l'autorité qui le condamne. C'est l'inculpé qui reconnaît sa condition 

d'usager afin d'échapper à des peines plus lourdes. Ce faisant, il assume les qualités négatives 

attribués ci priori aux consommateurs. La loi s'adresse donc aux détenteurs de façon a ce qu'ils 

s'assujettissent volontairement aux (( mauvais penchants » au nom desquels ils seront jugés. 

Et les thérapeutes ne cesseront pas de rappeler aux condamnés leur statut particulier et 

insisteront pour qu'ils apprennent à débusquer la moindre manifestation de leur goût pour les 

drogues. De plus, les mesures de contrôle judiciaire ne prennent fin qu'au moment où le 

condamné est guéri M. Cela ne signifie pas qu'il soit débarrassé de sa a maladie 1). mais plutôt 

qu'il l'ait accepté pleinement et s'engage à ne pas récidiver. C'est de cette manière que la loi 

constitue les utilisateurs en toxicomanes. Elle les ramène tous a un même point, là où la 

consommation de stupéfiants est transformée en une déviation et un danger. La prolifération des 

catégories d'utilisateurs ne nuit pas à cette unité fondamentale. Entre l'expérimentateur et le 

toxicomane circule un signifié commun : les anomalies dont ils sont porteurs et les délits qu'ils 

peuvent commettre. Et la justice les amène à partager tous un même destin, celui d'avoir été 

soumis a un travail correctif sans contrôle et sans appel. 
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2- La lutte contre la toxicomanie et la dérogation aux droits individuels ( 1989- 1997) 

Après l'adoption de la nouvelle loi sur les stupéfiants, la grande question était de savoir 

comment allait réagir la Cour suprême. Elle avait maintenu jusqu'au dernier moment sa position 

en faveur de la dépénalisation'. De plus, i t  semblait clair que les dispositions récemment 

introduites ne respectaient pas les principes fondamentaux du droit. Les jurisres se sont 

empressés de remarquer que l'application de mesures de sûreté d'une durée indétermin& allait à 

l'encontre du principe de légalité et de la notion de culpabilité (cf. Comejo, 199 1 : 205-2 19). Du 

pnncipe de légalité, parce que la durée des peines doit être fixée par le législateur, et non par le 

juge. De la notion de culpabilité, parce que le possesseur de drogues illicites est d'abord jugé 

comme une personne responsable de ses actes et soumis ensuite à une mesure de contrôle 

judiciaire réservée aux personnes non imputables. 

Tout laissait croire que le nouveau texte allait être déclaré inconstitutiomel. Il était d'une 

illégalité manifeste et la majorité de la Cour suprême, qui avait déjà rendu inopérantes les 

dispositions criminelles sur la possession de stupéfiants, n'avait pas changé. Les élus seraient-ils 

désavoués par les juges du haut tribunal ? On ne le saura jamais, car ces dernien n'ont même pas 

eu le temps de se prononcer. Dès son arrivée au pouvoir, le président Menem a cherché à 

déstabiliser et à subjuguer le système judiciaire (Vebitsiq, 1993)'. Le but premier de cette 

-- - -- 

'- Voir plus haut, dans ce même chapitre, la sous-section 1, c. 
2- Pour une présmuion schématique des manoeuvres de cooptation de la justice décrites par Verbitsky ( 1993). 
consulter Noncias 28-2-93, pp. 86-89 ; 3- 10-93, pp. 84-87 ; 30- 12-94. pp. 44-47. On y trouve egdement des 
sondages d'opinion conceniant la « crédiiilité » de l'institution judiciaire. En février 1993, 59,7% de la population 
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opération etait de faciliter la restructuration de l'appareil d'État et l'application des plans 

d'ajustement. Pour neutraliser la Cour suprême, Menem a augmenté le nombre de ses sièges de 

cinq à neuf4. S'agssant des tribunaux fédéraux, les juges de première instance qui ne suivaient 

pas les directives de i'exécutif ont été promus ou harcelés par la commission parlementaire 

chargée d'examiner les accusations portées contre les hauts fonctionnaires (Comtstbn de JUCW 

pofii~co)'. Le gouvernement a réussi ainsi à contrôler, en très peu de temps, les deux extrémités 

de I'appeil judiciaire. À la base, les juridictions d'instruction rejettent ou « font traîner )) toutes 

les plaintes moindrement compromettantes. Au sommet, la Cour suprême légitime les 

démarches les plus douteuses de l'administration, notamment celles qui concernent les 

privatisations et la gestion des institutions publiques (népotisme, prévarication, détournement de 

fonds, trafic d'influences, etc.). Seuls quelques juges de deuxième instance auront le courage de 

désobéir systématiquement aux diktats du pouvoir exécutif Mais la Cour suprême les rappelle 

immédiatement a l'ordre, ou bien elle applique la procédure du per solrum et s'empare des 

causes à l'étape de l'instruction, une manoeuvre aux limites de la légalité qui met à l'écart les 

chambres d'appel. 

croyait que la justice n'était pas indépendante du pouvoir exécutif': en décembre 1994, ce pourcentage avait grimpé à 
68%. 
- - Cette décision, approuvée par le Congrés a huis clos, a kit basculer la majorité intenie du haut tribunai. L'un des 
anciens magistrats avait renoncé et les cinq nouveaux membres ont ére nommés par un Sénat qui répondait 
aveuglement aux désirs du président. Pour plus de d&ab, voir Vebitsky, 1993. 
'- Il n'existe pas en de formule équivalenîe a u juicio polrtico u et dont le sens soit aussi immediat qu'en 
espagnol. Cependant, l'expression « jugement politique D est utilisée par Alexis de Tocqueville ( 1 %8 . 98- 104). R 
I'utiiisait pour désigner, très exactement, le fait qu'un corps potitique soit revêtu du pouvoir d'accuser et de juger des 
f o n d o ~ & e ~  pubhcs. 
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En matière de lutte contre la drogue. le gouvemement Menem a adopté une politique de 

« tolérance zéro » et a veillé a ce que les tribunaux appliquent Ics dispositions les plus 

restrictives de la législation sur les stupéfiants (Pasquini et De Miguel, 1995). Pour souligner son 

engagement dans cette direction, le nouveau président a remplacé la Commission 

interministérielle anti-drogue (CONAD) par un organisme placé au sommet de l'État, équivalent 

à un ministère, le Secrétariat à la planification pour la prévention de la toxicomanie et la lutte 

contre le trafic illicite de drogues, a w i  appelé le SEDRONAR (Argentine, administration 

Menem, 1990b ; 198% ; l989b). De cette façon, les juges faisaient face a une situation tout à 

fait différente de celle qui avait prévalu sous le gouvemement Alfonsin. D'une part, le Congrés 

venait d'adopter une loi qui annulait expressément la possibilité d'acquitter les détenteun de 

drogues illicites. D'autre part, l'exécutif était prêt à faire pression pour que la justice mette en 

oeuvre un régime draconien de criminalisation de la consommation. Le glas avait sonné pour les 

magistrats qui respectaient le principe constitutiomel de l'autonomie de la personne. Ils seraient 

appelés â respecter un autre principe, qui est pourtant illégal selon la Constitution : celui de 

l'impunité des hommes politiques et des hauts fonctionnaires, qu'il ne fallait surtout pas 

pounuivre pour les délits de trafic de stupéfiants et de blanchiment de nurcdoIIars. 

a- La recriminalisation des usagers 

Commencé en juillet 1989, le processus de subordination de la justice au pouvoir 

politique a été rapide. Toutefois, la Cour suprême ne s'est prononcée sur la constitutionnalité de 
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la nouvelle loi anti-drogue qu'en décembre 1990, au moment où sa majorité interne avait dijà 

basculi. Entre temps, les tribunaux inNrieurs ont dû trouver une Fii i ic  Uium la jui~sprudciics eii 

viyutxu, qui thil iiritetiistit favorable ii la d&l><51ialisatiori. La prernikre juridiction ii le hiré a k i t  

la Chambre d'appel de San Martin, un ~ribunai caracikik par x b  it6siiaiiom Ua- ics c a  dc 

possession de drogues pour usage perso~el (cf. Argentine, Pouvoir judiciaire. Chambre d'appel 

de San Martin, 1992). Cependant, le jugement qu'elle a rendu dans t'affaire .Lfirambeil demeure 

pandigmatique. Ce jugement préannonce la complaisance de la justice vis-à-vis des bavures 

policieres, ainsi que le retour des prémisses et des pratiques prohibitio~istes. E ~ q u e  

Mirambel1 avait été détenu en novembre 1988, après qu'une brigade de la police provinciale ait 

fouillé sa maison sans auton'sation. Les juges n'y verront rien d'illégal, car l'inculpé ne s'est 

pas opposé [a l'action de la police], manifestant ainsi son accord (Argentine, Pouvoir judiciaire, 

1990b : 530) ». Ce raisonnement va à l'encontre de la loi sur les perquisitions et de 

i'irrierprétation qu'en avait donnée la Cour suprême après I'instauration du régime démocratique 

en 1983l. Pour toutes ces raisons, la décision de la Chambre d'appel de San Martin est Loin 

d'être insignifiante. Elle établit que, dorénavant, les indices recueillis irrégulièrement pourront 

valoir en tant que preuves. 

Le Chambre d'appel de San Martin avait été saisie suite à une sentence condarnnatoire en 

première instance. Les policiers avaient trouvé chez Mirambel1 14,2 gnunmes de marijuana et il 

avait déclaré que la drogue était destinée a sa consommation personnelle. Sur la base de cet 

aveu, la cour de première instance l'avait coridamné pour violation de l'article 14 de la Loi sur 

a '- Voir supra. daoriéme seaioc chapitre V. 6. a 
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les drogues, relatif à la possession pour usage personnel. La défense pouvait alon demander que 

cet article. à l'instar du précédent, soit déclaré inconstitutiomel. Mais la Chambre d'appel a 

rejeté son plaidoyer. 

Pour expliquer sa décision, le juge Banal entreprend une démarche tortueuse. 11 ne 

cherche pas à prouver que l'inculpé a commis un délit. En revanche, il s'attarde à préciser que la 

toxicomanie est (( l'un des pires fléaux endurés par l'humanité (ib. : 53 1 ) » et que N le possesseur 

de stupéfiants a normalement les qualités du toxicomane et du trafiquant ; il consomme en 

groupe [...] et incite d'a~~tres personnes à consommer ; et il se peut qu'il égare le produit et que 

celuici soit utilisé par un tien (ib. : 532)' ». En outre. (( le possesseur a obtenu ses drogues de 

quelqu'un d'auîre, il est donc un chaînon des réseaux de trafic (ib.) B. Tout cela justifie, aux 

yeux du juge, la punition des possesseurs de drogues prohibées : ils créent des risques et 

participent à des activités qui nuisent à l'ordre public. Et les tribunaux n'ont pas à prouver qu'il 

y a eu infraction. Il est (< hors de doute D que l'inculpé a pourrait » accomplir un acte 

répréhensible défini par la loi (ib. : 533). Le juge fait également référence à I'Erposé de motfs 

rédigé par Lopez Rega en 1974 et aux jugements rendus par la Cour suprême pendant la 

dictature militaire, analysés plus haut, qui a démontrent )) que la possession de stupéfiants à des 

fins personnelles est une conduite dommageable. Mais cela ne sufit pas. 11 lui fallait infirmer 

l'arrêt Bazterrica, la décision du haut tribunal qui, en pleine transition démocratique, avait statué 

'- Je tiens ici a souligner la fidite avec iaqudk on pait amibua les qualités les plus contradictoires aux urilisatavr 
de drogues interdites tant qu'elles font ressortir leur supposée dangerosité. Le juge Barrai affinne que I'uglisateur est 
obséde par la drogue, mais qu'il peut aussi les donner gracieusement ou tes perdre. Cela nous aménerait a croire 
qu'obsession rime bien avec indifférence. 
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que la criminalisation de la possession de stupéfiants &tait inconstitutionnelle. II le fait de 

manitire peu claire, en affirmant que les magistrats n'ont pas à se prononcer sur la validité de la 

loi comme moyen de prévention de la toxicomanie. C'est sa collègue Herrera qui développe 

davantage cet argument. 

Selon la juge Herrera, la Cour suprême était allée trop loin : elle avait déclaré 

l'inconstitutiomalité de la punition de détenteun de stupéfiants sur la base de considérations 

d'ordre politique et non pas juridique. Pour arriver a cette conclusion, la juge va faire comme si 

le haut tribunal n'avait pas fonde sa décision sur l'inviolabilité de la personne telle que garantie 

par la Constitution. Elle estime que les juges, dans l'arrêt Bctetrica. « ne se limitent pas a 

examiner si l'incrimination viole un principe constitutiomel : ils signalent que la peine dont ce 

délit est assorti n'a aucune efficacité (ib. : 534) n. La juge Herrera souligne que les tribunaux ne 

peuvent pas se prononcer sur la rationalité des peines : c'est une affaire de politique criminelle. 

qui est du ressort exclusif du législateur. 

11 est vrai que les juges avaient évoqué en 1986 l'inefficacité de la répression légale pour 

stopper la consommation de drogues illicites. Mais il est tout aussi mi que leur décision était 

fondée sur une longue analyse du droit à la protection de la vie privée. De plus, ils avaient 

reconnu qu'il était impossible, dans un État de droit, de punir les individus en raison des crimes 

qu' ils pouvaient éventuel lement commettre. La j uge Herrera néglige cette parhe, pourtant 

fondamentale, de l'arrêt Bazterricu, et fait comme si elle n'existait pas : la loi - dit la juge - 

prévoit la possibilité que l'usage n'ait pas lieu et que le possesseur vende la drogue ou incite un 
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tien a en consommer (16. : 536) O. Il ne s'agit donc pas d'une conduite intime, concl ut la juge. 

car elle comporte une (( menace latente pour la santé publique (rb. : 538) )). 

Malgré le ton catégorique de ses affirmations, la juge Herrera sait qu'il lui reste toujours 

un pas a Franchir. II doit &re clair que la loi vise une infraction et non pas un certain type de 

« personnalité n. En principe, le droit positif peut punir des faits délictueux, mais pas la supposée 

dangerosité de leur auteur. Herrera affirme alon que (( c'est l'acte de posséder et les dangers qui 

en découlent qui sont réprimés, pas le sujet en tant que tel (ib. 539). )) Mais cette logique est 

fausse, et ce, pour deux raisons principales. En premier lieu, les risques dont parle la juge 

dérivent davantage du tempérament que l'on prête au détenteur que du simple fait d'avoir une 

a drogue classée. Ceci est mis en évidence par la loi elle-même. En encourageant la substitution 

des peines par des mesures de sûreté, la loi pénale démontre que son but n'est pas de punir un 

acte illicite, mais de redresser un état jugé K pré-délictuel ». En second lieu, la juge oublie que 

[es conduites (( latentes » qui justifient en grande partie la cure forcée des détenteurs - le 

prosélytisme et le trafic - sont incriminées indépendamment de la possession. Cet oubli demeure 

providentiel. Accuser formellement un individu de prosélytisme contraint la pounuite à 

rapporter des pièces a conviction. En revanche, affimier que tout possesseur est un prosélyte en 

puissance n'a pas besoin d'être prouvé, et il est même impossible de le faire. Il suffit que le juge 

croie en cene vérité et en fasse le fondement de sa décision. II est impossible d'imaginer une 

procédure de jugement plus expéditive. 
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L'affaire hirumbefl a donné lieu à une vive controverse au sein des tribunaux fédéraux'. 

Mais elle n'a pas duré longtemps. Les tribunaux dissidents ont été rappelés à I'ordre par les 

instances supérieures de l'appareil judiciaire. Les juges ne devaient plus perdre leur temps a 

fournir des preuves pour Fonder un verdict de culpabilité dans les affaires liées à la possession de 

drogues pour usage personnel. Cela veut dire que les consommateurs, comme au temps des 

militaires, seraient jugés sur les intentions qu'on leur prête, et non pas sur leurs actes. 

En décembre 1990, la Cour suprême a déclaré que punir la détention d'une drogue 

classée était conforme à la Constitution (Argentine, Pouvoir judiciaire, 1990~). C'est la cause 

rllon~c~ivo, où l'on voit effectivement réapparaitre l'un après l'autre les raisonnements juridiques 

élabores pendant la dernière dictature militaire. Mais la démocratie oblige à une certaine 

prudence dans le choix des arguments. La nouvelle majorité interne du haut tribunal doit 

expliquer en détail ce changement d'opinion. Pour ce faire, les juges reprennent a leur compte 

les arguments de la Chambre féderale de San Martin analysés plus haut. Selon ses nouveaux 

membres, la Cour suprême avait fondé son jugement en faveur de la dépénalisation sur des 

1 - En juin 1990, la Chambre d'appel de La Plata a statué, a I'cncontre de c d e  de San Matein, que la nouvelle 
disposition pénale sur La possession de drogues illicites était incoasMutionneUe (Argentine, Pouvou judiciaire, 1990a). 
Pour asseoir leur décision, les juges se sont appuyés sur la notion d'autonomie de la conscience. iis ont également 
a&né, suivant les travaux du juriste N i ,  que ce sont les droits de l'individu qui limitent la d é f i  du bien commun 
et non pas le contraire (ib. : 1002). Les procureurs de la ville de Buenos Aires h i e n t  du même avis. iis ont deniandé 
aux magistrats de leur juridiction de rejeter explicitement le ptécédent juridique créé par le cas Mimbel l ,  tout en 
soulignant que La justice ne peat pas punir des individus a l'encontre desquels il n'existe qu'une vague présomption de 
culpabilité (6: Argentine, Pouvoir judiciaire, 1 99Od). 
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raisons « e.--juridiques ». Elle avait déclaré que la ripression pénale de la possession de 

drogues illicites n'était pas un moyen efficace de prévention de la toxicomanie ( t h  : 86). La 

Cour suprème avait ainsi violé la division des pouvoirs, car c'est aux élus de juger de l'utilité des 

incriminations. Le pouvoir judiciaire peut - tout au plus - examiner les lois à la lumière de la 

Constitution, et « la Loi sur les drogues ne viole aucun principe constitutio~el (16.) ». Pour 

arriver à une telle conclusion, les magistrats nommés par le gouvernement Menem feront deux 

choses. En premier lieu, ils fournissent une analyse du droit a la protection de la vie privée pour 

le moins surprenante. Ils estiment que toute action humaine susceptible de porter atteinte à 

l'ordre public, « de quelque manière que ce soit », doit tomber sous le coup de la lot pénale (ib. : 

87)'. Deuxièmement, les juges décrivent les « toxicomanes » et expliquent que ces demien ont 

une tendance « innée » à commettre des délits. Leur « perversité est une vérité juridique 

objective (A )  » qui n'a pas à être prouvée dans chaque cas particulier. Pour réafimer leur parti 

pris, les magistrats énumèrent les « biens juridiques » mis en danger par « n'importe quelle 

activité reliée à la consommation de drogues » : les valeurs morales, la famille, la société, la 

santé publique, l'enfance, la jeunesse, la survie de la Nation et de I'humanité dans son ensemble 

(ib. : 88). 

Suivant cet ordre d'idées, la Cour suprême se déclare également en désaccord avec le 

« principe de l'insignifiance », selon lequel uw faibie quantité de cirogue ne porte pas préjudice 

aux biens protégés par la loi. Ce raisonnement avait permis d'acquitter de nombreux détenteurs a 

'- Temgni ( 1993 : 27) signale que cette opinion de la Cour suprème &ce la cloison entre la vie privée et les affhkes 
publiques. u Mon plus grand souci - dit le juriste - est de savoir si  é état, en invoquant cet arrêt, ne finira pas par 
imposer une dictature des moeurs semblable a d e  de Florence sous Savonarola et de Genève sous Calvin W .  
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partir de 1983. Ce ne sera plus le cas. Selon le haut tribunal, la dépénalisation de la détention de 

stupéfiants à des fins personnelles encourage la consommation et, par conséquent, le trafic. Les 

juges sont absolument sûrs de cela : s'il n'y avait pas d'utilisateurs, il n'y aurait pas de 

trafiquants (ib. : 88-89). Ce recyclage des vérités énoncées sous la dictature militaire - disent les 

juges - ne doit pas inquiéter le public. mème si elles avaient été rejetées après le retour à la 

démocratie : les élus les ont réintroduites en promulguant la nouvelle loi anti-drogue (ib. : 90). 

En fait, cet avertissement n'est pas adressé à la population. mais aux avocats et aux juges 

partisans de la dépénalisation : ils ne pourront pas dire que la Cour suprême a créé une situation 

d'insécurité juridique. Ce sont les législateurs qui ont modifié la loi. Les juges se limitent à la 

mettre en oeuvre. Tout se fait, concluent-ils, dans le respect des institutions démocratiques. 

Les juges de la Cour suprème qui avaient statué en 1986 que la punition des détenteurs 

était inconstitutionnelle reviendront à la charge, mais, désormais, leur opinion demeure 

minoritaire. Petracchi rappelle à ses coIlegues que l'incrimination d'un acte qui ne porte atteinte 

qu'à l'intégrité de son auteur viole le principe de l'autonomie de la personne (ib. : 91 ). Il rejette 

Cgalement la possibilité de punir un possesseur de drogues illicites en raison de sa prétendue 

ciangerosité : cette supposition annule le droit de la défense. 11 lui semble tout a m i  impropre de 

mettre « dans le même panier » le possesseur et le toxicomane (ib.). Quant à l'idée de réprimer 

la possession pour stopper le trafic, Petracchi signale que « notre tradition culturelle » s'oppose à 

ce qu'un individu soit utilisé comme moyen pour atteindre des buts collectifs (ib. : 92)'. Et il 

a '- Peaacchi fàit ici référence, sans 1e citer, à Emmanuel Kant. 
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finit son jugement sur une note ironique. La nouvelle majorité de la Cour suprême venait de 

statuer que les enfants de disparus ne pouvaient pas faire l'objet d'un prélèvement de sang afin 

de connaitre leur véritable identité'. Elle avait alon invoqué « le droit a disposer de son corps, 

l'une des libertés les plus fondamentales de l'individu ». C'est ce même droit, souligne 

Petracchï, qui est nié aux consommateurs de drogues illicites. 

A la fin de 1990, les consommateurs de drogues illicites ont ainsi retrouvé I ' h e  que la 

justice leur avait conférée au temps des militaires. Elle les faisait exister de nouveau dans une 

réalité marquée par la perte de droits. L'usager perd notamment celui de se prémunir de toute 

ingérence de i7Etat dans la vie privée. On l'empêche en outre de se défendre, de prouver qu'il 

peut faire des choix responsables. C'est ce rapport de force qui le transforme en toxicomane. 

Cela veut dire que ce n'est pas la toxicomanie de l'accusé qui est mie ,  mais la relation entre lui 

et la toxicomanie établie par le dispositif pénal. 

c- Les juges impitoyables 

La recriminalisation de la possession de drogues pour usage personnel et le climat 

d'intolérance à l'égard des consommateurs créé par le gouvernement ~ e n e m '  ont eu un effet 

'- U s'agit des enfknts néo dam les  camps de c o n d o n  clandestins de la dictature rnilitairr. qui ont été domis en 
adoption de manitire fiauduleuse. Une analyse du sang permet de déceler leur code -génétique, une sorte 
d'empreinte digitaie partagée par tous les membres d'une! m h e  M e .  
'- P w  co-tre en détaii la orientations des potitiqua pubtiques en maaàe de prévention de la toxicomanie mise 
en oeuvre q r k s  1989. voir Lesteue (1 994) n Argentine, Sedmnar (19951. 1995s. 19944 199 1 b )  Ces pobiqua 
sont fondées sur quelques principes très simples : tous les jeunes sont des utilisateurs potentiels ; l'usage amhe a la 
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immédiat sur l'institution judiciaire. Les statistiques analysées plus haut prouvent que le tau, de 

croissance des infractions vis& par la Loi sur les drogues est trois fois plus devé qu*il ne l'est 

dans le cas des autres types de délits'. On sait égaiement que la plupart d'entre elles sont 

signalées par les institutions policières et que celles-ci visent plutôt les utilisateurs et les petits 

trafiquants que les bandes criminalisées'. Ce découpage pmculier du phénomène de la drogue 

est confirmé par les statistiques oficieuses du ministère public près les tribunaux fédéraux de 

première instance de la ville de Buenos Aires. Elles permettent en effet de constater que 

l'immense majorité des chefs d'accusation a été déposée contre des détenteurs d'une faible 

quantité de drogue, une tendance qui se maintient depuis l'arrivée du gouvernement Menern au 

pouvoir (voir tableau ci-dessous). 

- - -- - - - - - - 

toxicomanie ; le toxicomane est une victime qui devient à son tour un incitateur, un prosélyte averti (un vrctrmwro) , 
la toxicomanes doivent être exclus de ta société et soignés contre leur gré si nécessaire. 
'- Vou prrmi&e sectio~ tableau no 2. 
*- VOU deuxiéme section, tableaux no 8, 9 et 10. 



Tableau no 12 

Distrrbution des mculpés an fonction de [lu quunrité de drogue 
possédée au moment de I 'nrresrairon' 

1 Quantiré saisi ~Marij uana 1 Cocaïne 

Sources : Bruaone (1994). ministère pubtic prés ies m3unaux fédéraux de première instance de la ville de 
Buenos Aires (1995, 1991), P & r w  12 (30-7-9 l), Viglieca ( 1992). 

(en .gammes )' 
Moins de 1 

Ces chfies ont été recueillis par des procureurs. Ce tableau révèle donc quel est le genre 

de cas qui attire leur attention Autrement dit, dans toutes ces affaires, le ministère public a 

veillé à ce que les juges, obligés comme ils le sont d'engager ['action publique lorsqu'il s'agt 

d'une violation de la loi pénale, aient plus de difficultés à classer le dossier sans suite, a le 

laisser prescrire ou à acquitter rapidement I'accusé. Ce zèle des procureurs est à l'origine de 

l'engorgement de la magistrature - un phénomène que j'avais déjà mentionné dans la première 

section et qui a provoqué, ni plus ni moins, la multiplication du nombre de tribunaux fédéraux 

1991 1 1994 
I 

1991 l 
1 1994 

44,U 96 42.65 % 1 61,44*/0 1 67,85?4 

'- En 1991, Ies dom& n'ont étt reCeLISéCS que pendam un triinestre. du 15 mars au 15 juin. Le total de prévenus 
s'elevait alors a 49 1. En t 994, les c m  correspondent aux douze mois de t'année et il y a eu 2.254 détemis. 
'- Le poids des échamillons est hbi i  sans tenir compte de leur degré d'addtération Une telle disinnion a 
particulièrement importante dans Ie cas de la cocaine, car si La quantité était mesurée en fonction du principe acts il 



(Bruzone, 1994). De manière encore plus fondamentale. la poursuite des consommateurs a amené 

les procureurs et les juges à (< negliger » les autres délits dont doit s'occuper la justice fédérale, à 

commencer par la corruption des fonctionnaires et des hommes politiques'. 

Malgré tous ces «avantages », la répression des consommateurs est devenue trop 

encombrante. Les magistrats. pour des raisons purement pragmatiques (cf 16. : 1880-1 88 1 ), ont alors 

cherché des alternatives a la pénalisation incapables d'invoquer le droit à la protection de la vie 

privée ou le principe de l'insignifiance, car la possession de la moindre quantité de drogue devait être 

punie? ils se sont livrés à des inteiprétations extrèmement pointues de l'examen des substances 

saisies. Un acquittement pourra ètre prononcé, par exemple, si les analystes certifient qu'il s 'agt  

d'une drogue prohii  sans pourtant déterminer son poids exact, ou bien encore si l'échantillon est 

tellement petit que les résultats de l'expertise sont incertains (cf rb.). Des calculs plus ardus auront 

lieu si la quantité est infime mais l'examen ne laisse aucun doute sur le caractère illicite de la 

substance. À ce moment-14 les juges vont d'abord estimer le taux de principe actif du produit saisi. 

Par la suite, ils évaluent, en fonction du poids d'me personne de 70 kg, si l'ingestion de la drogue 

aurait pu mettre en danger (( la santé publique D. Au cas ou la dose n'est pas (( efficace », la peine 

serait possible de démontrer que le nombre des personnes détenues avec moins d'un gramme est encore plus grand 
que ce tableau ne nous le fait croire. 
'- Lcn d'une eBtrenu qu'a m'a d c k  en 1994, le proacrair Gustave Bnmmrr. iaitair ét l'articie maitiomié a-dessus, 
asouli~iesçoaséquaK;es&œphénoméae:uL'~mduûombredetriburiaux~n'ariai~. Eliea 
eu lieu au moment & la ckmke réfbrme pénaie [celie qui a iritroduit i'oralité des débais dans le système juridique arg- 
en 19921. En mûne tanps, le Seaétariat ant i4mgw s'est engagé dans une voie phs  agressive. Ceia fi& qu'aujourd'hui, les 
mbwlauxfëdérawnes'~quededrogues. i i s ~ n t p a r f i u t e m a r t i n c a p a b l e s d e ~ ~ n t r o l e r l e s ~ c o z l ~ e l e s ~  
publiques ou de poursuivric des fondormaires scqço& de mtk d'hknœs.  La preuve, c'est le genre d'accusé qui 
c o q a d  dans les tnbwraux de sarteme. Lei juges d r i o n  n'out xi- produit d'important, a part quelques enquaes sur 
d e s ~ d e c o r r u p t i o n ,  quiont eu lieuen 1990et 1991. Encemoa~erq i l s s e ~ a w d r o g u e g  aiemesrisoat 
obligés de fàmer la &é. Pour éviter & re& eux-mihm des semences cocrectiOrineiles, ils f a  comparaitre en 
iZUdi- publique des indMQs qui n'avaient que huit grammes de manjuaria Ce ne sont évidema pas des cas de 
possessiors mais de CO-n pax,&. Wgré toug üs CO- à le W. » 
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privative de liberté est remplacée par une mesure de sécurÎté clducative' ». Les magsnats ont ainsi 

laissé de côté le principe de l'insignifiance et ont commencé à appliquer le « principe de 

l'efficacité », qui semble plus exigeant du point de vue quantitatif Pour les individus ad tés  en 

possession de marijuana, il sera kgalement important de savoir s'il y avait des graines parmi les 

feuilles, et si les graines pouvaient ètre destinées à la semence : une réponse affirmative de la pan 

des experts peut entraîner des poursuites pour détention de stupéfiants en vue de la production et du 

trafic, des comportements dont les peines sont notablement augmentées (CE Comejo, 199 1 : 77). Le 

sort des utilisateurs dépend ainsi de l'habileté des analystes à faire germer des graines conservées par 

mégarde (elles ne se himent pas). 

d- Les expertises médico-légales des années 1990 

Tous les raisonnements juridiques énumérés cidessus ont ['avantage de ne pas se référer aux 

libertés individuelles. Ils reposent avant tout sur des analyses et des considérations tec hmques. C'est 

pourquoi les expertises vont jouer un rôle crucial à partir de 1989, en panicdier celles du 

Laboratoire de police scientifique de la PFA', qui déterminent la nature des substances, leur degré de 

pureté et même la quantité de doses K efficaces )) contenues dans chaque échantillon Les rapports 

sont en effet de plus en plus précis, et ce, pour qu'une erreur de procédure n'aboutisse pas a 

'- Pour cunnaitre en détail les calculs faits par les magistrats a partir des échantillons saisis aux Inculpés et les 
techniques de détermination de fa peine. voir Jurispmakencia argenhw, REP 1993 : 1240 ; 1994-1 : 7 1-73 ; 1994-U : 
133-1 34. 
'- Lwhistoire et le fimaiannemm du laboratoire de police scimnSque de la PFA sont d&s dans Bonilla ( 1992). 



371 

l'acquittement de l'inculpé (Bonilla 1992). Cependant, les chimistes de la police ne se limitent pas a 

transmettre le résultat quaiitatif et quantitatif de leurs obsen;ations. Ils rappellent au-  magistrats, tout 

en se referant a un ouvrage savant, que (( I 'usager de [drogues] n'est pas un individu normal : très 

souvent, il s'agit d'une pemnne dépravée et dangereuse (Argentine, PFA, Laboratoire de police 

scientifique, 1993 ) ». 

Après I'analyse de la substance, c'est le possesseur lui-même qui fera l'objet d'une expertise, 

comportant d'ordinaire un examen de personnalité et une enquête sociale. Il doit également prouver 

aux experts judiciaires que les drogues étaient destinées à un usage personnel. Autrement, il est 

passible d'une peine plus lourde, qui peut dépasser la limite supérieure à l'octroi du sursis. Ce n'est 

pas une tâche dificile que de convaincre les experts. II suffit que l'inculpé reconnaisse qu'il avait 

envie de consommer les drogues saisies. Mais ce geste est lourd de conséquences. J'ai démontré plus 

haut que les spécialistes en toxicomanie utilisent des critères d'évaluation spécifiques, qui assimilent 

immédiatement le désir d'utiliser des produits interdits à des qualités déviantes (irresponsabilité, 

manque d'intégraîion sociale, promiscuité). Cette appréhension négative de I'usage de drogues est 

patente dans le Senice national de médecine légale, I'orgmisme qui a le dernier mot en matière 

d'évaluation psycho-sociologique 

bien expliqué de quelle manière il 

des justiciables1. Dans un ouvrage collectif', son directeur a très 

faut envisager les consommateurs : 

'- Les @ses en toxicomanie %tes par le S d w  national de m i d e c h  légale n'ont pas cessé d'augmenter au fl 
des ans. Eues orn passi de 63 1 en 1988 (l'am& ou ils commencent à en tenir un registre) a 2.0 1 1 en 1994. A ceda il 
faut ajouter le nombre egaiement croissant de rtiinoscopies, un examen ocutaite des fosses nasales pratique sur les 
individus soupçonnés d'avoir prisé de ta cocaïne. La quantité de hinoscopies a notablement augmente de 1988 a 
1994, passant de O à 241. Les juges n'ont commencé à ordonner cette expertise qu'en 1990, c'est-à-dire aprés le 
durcissement des politiques anti-drogue lancées par le gouvernement. Voir Argentine, Semice national de médecine 
,&.de 1995. 



(< Nous avons affaire à un personnage particulier. Un 
personnage qui a sa propre manière de parler, de gesticuler et de 
s'habiller. Un personnage qui nous regarde d'un oeil attentif, qui 
porte un jugement sur nous et qui nous tient à distance afin de 
protéger son intimité et de garder la situation sous contrôle. C'est un 
personnage btrant, qui profite de notre impuissance et ridiculise 
notre style de vie, ce qu'il fait avec une perspicacité et une ironie qui 
ne sont pas dépotmues de cruauté ( Astolfi et ai., 1989 : 57)' ». 

Mais les procédures de qualification n'entraînent pas uniquement l'assignation & 

caractéristiques répréhensibles. El les reposent sur un dispositif qui force les consommateurs à 

acquérir les qualités anticipées sur eux et a accepter le s e q e  comme la seule alternative légitime. 

Les experts auxquels les juges peuvent avoir recours - psychologues, psychanalystes, toxice 

thérapeutes, intervenants swiaux - exigent que I'inculpé se présente comme un individu en détresse 

(cf Peele, 1 989 ; Stengers, 1992). Cette exigence repose sur une logique aussi simple 

qu'inattaquable. Affirmer qu'il est possible de faire un usage contrôlé des drogues illicites constitue, 

aux yeux des spécialistes, le symptôme par excellence de la condition de toxicomane. Les experts 

appellent cela l'étape du déni )) et la guérison, disent-ils, ne peut commencer qu'après avoir 

accepté que nous sommes tous incapables de gérer la consommation de stupéfiants. ils excluent ainsi 

l'apparition des cas qui pourraient &er leurs apories scientifiques, notamment celles de la 

dépendance et de l'inévitable dégradation des utilisateurs. Disparaît ainsi la possibilité de 

rem-tre, su. le plan médico-légal, que les consommateurs & stupéfiants puissent mener une vie 

sociale ordinaire et assumer les mêmes responsabilités que tous les autres citoyens. Pour boucler la 

'- C a e  citation d'un ouwagt de 1989 réswne ti la @ d o n  la propos ncueillis en 1994 auprà des analystes du 
Service n s t i d  de médecine légale. Voir aussi Maccagno ( 1992). 



((Nous avons affaire à un personnage pamculier. Un 
personnage qui a sa propre manière de parler, de gesticuler et de 
s'habiller. Un personnage qui nous regarde d'un oeil attentif, qui 
porte un jugement sur nous et qui nous tient à distance afin de 
protéger son intimité et de garder la situation sous contrde. C'est un 
personnage frustrant, qui profite de notre impuissance et ridiculise 
notre style de vie, ce qu'il fait avec une perspicacité et une ironie qui 
ne sont pas dépourvues de cruauté (Astolfi et al., 1989 : 57)' ». 

Mais les procédures de qua1 i fication n'enîrainent pas uniquement 1 'assignation de 

caractéristiques répréhensibles. Elles reposent sur un dispositif qui force les consommateurs à 

acquérir les qualités anticipées sur eux et a accepter le sevrage comme la seule alternative légitime. 

Les experts auxquels les juges peuvent avoir recours - psychologues, psychanalystes, toxiw 

thérapeutes, intervenants sociaux - exigent que l'inculpé se présente comme un lndividu en détresse 

(cf Peele, 1989 ; Stengers, 1992). Cette exigence repose sur une logique aussi simple 

qu'inattaquable. A b e r  qu'il est possible de faire un usage conablé des drogues illicites comme, 

aux yeux des spécialistes, le symptôme par excellence de la condition de toxicomane. Les experts 

appellent cela (( l'étape du déni D et la guérison, disent-ils, ne peut commencer qu'après avoir 

accepté que nous sommes tous incapables de gérer la consommation de stupéfiants. Ils excluent ainsi 

l'apparition des cas qui pourraient intimer leurs apories scientifiques, notamment celles de La 

dépendance et de l'inévitable dégradation des utilisateurs. Disparaît ainsi la possibilité de 

reconnaintre, sur le plan médiwlégal, que les CoIlSornmateurs de stupéfiants puissent mener une vie 

sociale ordinaire et assumer les mêmes responsabilités que tous les autres citoyens. Pour boucler la 

'- Cette citation d'un ownige de 1989 résume a la p e r f ' o n  les propos recueillis en 1994 auprb des analystes du 
Service national de médecine légale. Voir aussi Maccagno (1 992). 



boucle, les experts ne donnent un avis favorable à l'accusé qu'en échange d'une promesse 

d'abstinence définitive1. Cette obligation comporte, très clairemenf une dimension quelque peu 

schizophrène : la justice exige, d'individus qu'elle considère pourtant comme animk par un désir 

incoercible de se droguer, une totale abstinence. 

Je tiens à souligner la portée de ce genre d'expertises, car elles demeurent une pièce clé dans 

le processus d'étiquetage des toxicomanes au sein du dispositif pénal. Les experts offrent a l'usager 

un choix contraignant : pour bénéficier d'une mesure alternative a !'incarcération, il doit se présenter 

comme malade, ou reconnaître qu'il peut le devenir, et il doit s'engager à demeurer abstinent 

Stengers (1992 : 37) signale. à juste titre, que c'est la manière la plus adroite de constituer les 

utilisateurs en toxicomanes : leur évaluation est fondg sur des indicateurs s t ipa t iwü qui ne 

peuvent pas ètre contestés. Cet auteur souligne également que de telles expertises réduisent la 

démocratie à une pure apparence, car elles empêchent les usagers de remplir leur rôle de citoyens, 

c'est-adke de discuter des alternatives : des alternatives a la perception de la consommation de 

stupéfiants comme une conduite nécessairement dangerwse, cornpuisive et invalidante ; des 

alternatives à l'abstinence ; des alternatives permettant d'échapper aux risques déterminés par le 

'- ~ n e é n i d e d m d e s  oumges pmduits par les experts démontrerait sansaop de difncuités qw, dans lecasde 
1' Argentuie, il n'existe rien ck semblable à œ que les Hollandais appeüent u la banalisation du Qfobléme & kt drogue D, une 
pditiqucax&sur~"- - - ehmmmm du &nririlrtisme iie à I'ussge de stqé&mq qui oblige à traiter les usagers comme d a  
g- «m=», auxquels les autorités éoivmt accorder cies possibilités « m e s »  et dom on attend des attintdes 
« n ~ n n a l e ~ » .  Dariscecoatsde,lesusagexsnesoatconsidérésmcormnedesdél9iquarrt$ nicomaedespatientssaufkû 
d'une maladie invalidante (cfl S h k ,  1996 : 209). En Argclrrine, unt telle attitude envers tes consommateurs est impensable. 
EIle serait vue comme une tésignaton iiiacçepabte fk a ce que les srperts d o n  leurs diff"e~emes oriemarions 
disciplinaireg defimsserrt . - conuneunproblèmesocialouudividuel voir, enpsyctiiatne, E3eUom(1992), Cassarino& 
Leuncetei (1994). Garcia Badaracco (lm), Grimsori (1991). Kalina (1990). Musachio de Zan (1992a et b), Vdejo 
(1988), Yaria (1993); en psychdogie, Banagliutîo (lm), Barchetti (19û8), Buiacio et d. (1988, 1985), D' Agnone 
(IW4).E~(lW).S~S~~Tvnb(1993adb);cn&o@e--(1988);aiÿanil~FAT(19%6. 
1985). 
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caractére illicite des produits utilisés1. Mais, en Argentine. on est très loin de là Qui plus esf les 

catégories introduites par la nouvelle Loi sur les drogues permettent au dispositif médicdégal de 

mieux présemer la véracité de leur interprétation du phénomène de la drogue. Si les renseignements 

sur la vie de l'usager ne laissent rien entrevoir d'anomal, les critères qui définissent la toxicomanie 

seraient logiquement infirmes : il y a des consommateurs qui sont socialement bien intégrés. Mais les 

spécialistes en toxicomanie, au 1 ieu d'admettre la faillibilité de leur savoir, diront que l'individu n'est 

pas un « vrai » toxicomane, qu'il s'agit d'un expérimentateur. qui n'est rien d'autre qu'un 

toxicomane (( en puissance B. De cette façon, le concept de toxicomanie manipulé par l a  experts 

judiciaires a fini par acquérir (( une force d'inertie sémantique (Ogien, 1996 : 73) » qui le rend 

incontestable. 

e- La filière thérapeutique du système pénal 

Pendant le procès, les notions fondamentales qui sous-tendent les expertises sont légitimées 

par les magistrats, qui s'en servent pour fonder les sentences. Plus tard, elles sont repnses et 

'- Cda wus ammerait trop llain d'adyser ici de qude maniire la W~LS quaEés de toxicomanes, ou qui déclarent 
I'ètre, finissem. eux& parconfôndre les efkts phamacdogiquesetlesproblèmesengendresparlecaractéreillicitedes 
p m b t s  qu'ils conç~nrmerb (voir Steng- 1922 : 36). En Occidag les utiasateurs d'héroïne des Pays-Bas fiaern les 
premiersa nepas tomber daas çe piége et à- pressionsurIegowernai.laa pour quecedernier les ai&acojurerles 
risques créés par I'illégaiite, Ils ont CO& des groupes de pression, les m e  btmdim, pour e k entendte. a Ces 
usagers, conciue Ste!ngers (ib. : 48X ne sont pius danan,  dans les cuntrovlerses nédad&q des gens dont parient les 
expert~mais~desexperts,dontlesavoirne~pasphisatboritéquelesairtresmaisassurequecertainesdimensions 
ch probléme des drogues amqds ils sont sensile$ ne seront pas cxduks. La officide des m e  
b o u i d e n e s t l ' e x e m p l e ~ & l a ~ ~ ) ~ Q p o l i t i ~ a & l ' e x p e r t i s e ~  Ladéasioiipditiqueauticipeec suggére, 
d e  inwnte une maniére de s'adreser aux usagers de drogues ïiiigtes comme à des udMdus capables de participer au débar 
quilescorrcerne. Etcetàisam, eiieassureuneexpertisephs6able,carproduddecorrtroversesphsex&antes, muhipliant 
les dimengons cfu problème et les uItérets en conflit qu'elle doit prendre en compte B. 
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appliquées dans les centres de réhabilitation. C'est encore une question de choix contraignants, un 

oxymoron qui décrit a la perfection la situation des consommateurs soumis à l'injonction 

thérapeutique- Suite au procès, c'est au condamné de trouver une place dans la stnictwe de soins et 

les moyens d'en assumer les coùts. Or, le repentir. la (( prise de conscience de la condition de 

malade et l'abstinence sont les conditions minima exigées pour Stre admis dans un centre 

d'hébergement De plus, l'aide financière de l'État n'est disponible que pour les traitements 

résidentiels de long séjour, le mode de prise en charge le plus invalidant n, au dire GElena Goti. 

c o d t a n t e  argentine de ['ONU en matière d'assistance aux toxicomanes'. 11 faut comprendre, 

m'expliquait la spécialiste, que ces thérapies sont invalidantes dans la mesure ou elles renforcent la 

désintemon sociale et maintiennent l'usager dans un milieu où la drogue est constamment présente 

sous des formes symboliques'. Ce qui est une autre fàçon d'amener les CoLlSommateurs a acquérir 

effectivement les caractéristiques au nom desquelles ils sont punis. Ce dispositif d'exclusion ne c e s e  

pas pour autant de se développer. 

À partir de 1989, le SEDRONAR a mis en place un système de « bourses )) pour permettre 

aux individus mis sous traitement d'accéder aux institutions privées. A l'ère des privatisations, il 

I - Elnia &ti est l'une des d e s  personnes interviewch à avoir admis sans a m h e s  tes c o n ~ e n c e s  nefimes des 
politiques officielles sur la vie des consommateurs : J'ai été invitée par le SEDRONAR à siéger dans le comité 
consultatif formi de prof&omiels indépendams. La premikre chose qu'on leur a dit, c'est que l'internement ne se 
p d ï e  que dans 100/o des cas. En Arg* ii n'y a pas une population d'héroïnomanes qui consomment depuis des 
années. Ce sont des jeunes qui utilisent de la cocaûie, un peu, et de la marijuana. La prise en charge ambulatoire est 
moins invalidante, moins wûteuse, moins tmmatisante, plus courte. Mais, pour le SEDRONAR il h t  que le patient 
donne sur place. Pour bénéficier de ses subventions, il fàut dire "je l'dérme, ça coûte 1.000 doUars ça dure deux 
ansn et voilk c'est un traitement. En revanche, si on leur ofEe des soins ambulatoires, qui coûtent 3 00 ou 400 douars, 
et qui durent entre trois et cinq mois, ils ne les subvdoanent pas. Et ce sont des soios qui permettent de ne pas 
décrocher de l'école, de ne pas renoncer au t r a a  de rester dans sa M e ,  mais non.. .le SEDRONAR ne veut rien 

O savoir de tout ça ». 
'- À ce propos, voir aussi Pede. 1989, 1985. 
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ng&ait pas question de consolider les établissements de réadaptation de l'État. Le CENARESO, le 

seul centre officiel de traitement de la toxicomanie, n'a jamais réussi à héberger plus de 50 patients 

en régime d'hospitalisation, aidés directement par le ministère de la Santé. Ce sont des organisations 

dites a but non lucratifet des cliniques privées qui reçoivent la plupart des «boursiers » du 

SEDRONAR Ces établissements bénéficient également de subventions destinées à « l'amélioration 

des installations » et de plusieurs autres avantages, comme les contrats pour participer aiLu 

campagnes officielles de prévention et la vente de denrées alimentaires dans la rue'. En décembre 

1994, les élus ont jugé que ces c e s s o w  étaient insuffisantes et ont voté une loi qui oblige la Régie 

fédérale de l'assurance maladie (ANSSAL) a couvrir tous les coùts afférents aux traitements de 

readaptation (Argentine, Congrés national, 1995a)'. 

Dans ces conditions, la croissance des institutions (( de prévention et d'assistance )) a pris des 

proportions considérables. Selon des chiffres officiels, les centres d'accueil, que l'on appelle des 

ONG pour souligner leur caractère privé, pouvaient accueillir 430 patients en 1989 et 3.400 en 1 994 

1 - Les profits obtenus par les organisations liées a la lutte contre la toxicomanie ne sont pas f8ciles a évaluer. Certains 
indices laissent croire qu'ils ne sont pas negiigeables. En 1993, suite a une sirie de scandales inénarrables, la 
municipalité de la ville de Buenos Aires a retiré au pasteur N o v a  président de Ia communauté thérapeutique 
Programme A d é s ,  le monopole de l'exploitation des stands de hot dogs, qui lui rapponait la somme de 6.1 14.000 
dollars américains par année. À sa décharge, le pasteur. qui s'était réfugie en Uruguay. a déclare Mais, après tout* 
on n'a jamais pu dépasser ce montant n (Clurh, i 8-5-93). En 1 996, I'assassUiat d'un prète cathoiique par deux jeunes 
prostitués - auprés desquels le religieux avait soficité certains services - a dboilé une alThire similaire. Le prêtre qui 
avait fondé un centre de désimolcication et faisat vivre ses accueillis u dans des conditions pitoyables, avait 
plusieurs comptes personnels en banque. La presse a publié le solde d'un seul de ces comptes : 250.000 doiiars 
américauis. Les dons, a la grande surprise du juge d'instniction, provenaient en partie de la présidence de la 
République (La Nacich, 10- 1 û-96). Cette révdation a paralysé I'enquête. La création de fondations de htte contre la 
toxicomanie est un autre mécanisme, beaucoup plus répandu celui4 de détournement de fonds (cf. Pasquini et De 
Miguel, 1995 : 3 13). 
'- Dans 1'- & mon$. les rapportairs de la Commission air la toxiornanie affirmeat que 4 le toxicomane est 
[. ..] malade social. De nombreuses études ont démorrtré que ce sont des mécanismes sociaux et fârdiaw qui sont à 
l'origine de cette pathologie. C'est une sociopaîhie qui hppe surtout les jeunes et qui doit être reconnue comme 
telle (Argentine, Commission sur la toxicomanie de la Chambre des députés. 1993) ». En novembre 1996, les députés 
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(Lestelle. 1994 : 76). Le nombre de bourses octroyées par le SEDRONAR a augmenté encore plus 

rapidement : elles étaient 10 en 11990 et 660 en 1994 ((6. : 80). Les subventions « pour réfections » 

ont suivi la meme tendance : elles sont passées de O en 1990 à 86 en 1994 (ib. 79). Ce c h i f i  est 

encore plus important si l'on tient compte des ententes qui ont servi a créer ou consolider « des 

centres de prévention et d'assistance » : en 1989, I'organlsrne d'État en a signe 62, pour atteindre 7 

total de 616 en 1994 (h : 78)l. Tout laisse croire, cependant, que la chaîne thérapeutique est 

beaucoup plus imponante. En 1993, la province de Buenos Aires, la plus riche et la plus peuplée du 

pays, a créé son propre Secrétariat de la prévention et du traitement des toxicomanies'. Cet 

organisme a mis sur pied un programme de bourses et de subventions plus vaste que celui du 

gouvernement fédéral3. II a instauré des (< antennes » dans les banlieues pawres de la ville de Buenos 

Aires et a forcé toutes les mairies a former une commission de lutte contre la toxicomanie. Les 

mairies sont égaiement chargées de promouvoir la formation de jeunes leaders antidrogue », qui 

ont pour fonction de repérer et de signaler les consommateurs dans les endroits qu'ils fréquentent En 

1994, la Constitution provinciale a été modifiée, et parmi les nouvelles obligations de l'État 

provincial figure celle de soigner - de gré ou de force - tous les utilisateurs de drogues illicites. 

ont approuvé % l'unanimité un projet de loi visant a obliger les compagnies privées d'assurance medicale a couMir 
tous les fiais encounis par leurs clients soumis a l'injonction thérapeutique (Clara, 2 t - 1 1-96). 
1 - Les institutions publiques et privées de lutte contre la toxicomanie sont répertoriées dans Argentine, S E D R O N a  
1993 b. 
'- Voir Argentiue, province de Buenos Aires. !kmhiu de la prévention et du mitement de la toxicomanie. 1994~. 
1994& 1994g 1994h 19941 l m .  
'- Pour d e r  aux bourses du S m t  provincial de lutte contre la toxicomanie, les procédures sont plus 
contraignantes que celie du SEDRONAR Cf Argentine, province de Buenos Aires, Swétariat de la prévention et du 
traitement des toxicomanies, 1995, 19945 1994t 
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La plus grande part des ressources publiques destinées à la lutte contre la toxicomanie est 

allée aux communautés thérapeutiques. Les cliniques privées ne s'étaient pas auparavant intéressées 

à la toxicomanie, et suitout pas aux toxicomanes condamnés par la justice, une clientèle peu 

nombreuse jusqu'a 1989, pawre et (( difficile »' . Au moment ou I'intemernent des toxicomanes est 

devenu rentable, les communautés thérapeutiques étaient déjà sur place et aucune réglementation ne 

limitait leur prolifération, ce qui n'est pas le cas des institutions médicales. De plus. les 

communautés thérapeutiques sont devenues, aux yeux de la popdation, des organisations qui, de 

manière désintéressée, veulent (< sauver les jeunes de l'enfer de la drogue ». Cet engouement de 

l'État et du public envers les communautés thérapeutiques a atteint un point tel que les psychiatres, 

leurs plus farouches ennemis, ont adopté des techniques communautaires » et sont même allés 

jusqu'à convertir leurs cliniques en communautés thérapeutiques2. 

- - -  

1 - De I'entrewe avec Ricardo Grimson. psychiatre, président de FONGA, une d a t i o n  qui regroupe des 
cornmumutés thérapeutiques. Cette opinion à été confirmée par le psychologue Daniel Sillitti et plusieurs autres 
rofessionnels oalvrarrt dans le secteur privé. 
L'exemple le pius épatam de m e  convenioa aux val- a aux pratiques des conmauiautd thérapeutiques est 

celui du docteur Eduardo Kalina, un psychiatre qui semble capable de dire les choses les plus contradictoires. En 
1986, il dénonçait Ies communautés thérapeutiques en invoquant des raisons s c i ~ q u e s .  Seion lui, « l'état memal 
des toxicomanes est incompatile awx les notions de démocrafie et d'autogestion, qui sont essentielles aux 
communautés thérapeutiques n (Clarm Revista, 1 -9-86). En 1995, sa CIfic4 G u c z d d ~  était devenue la Comunidod 
tercpreLirica ViIh Guuhiupe. Les patients participeut à certaines tâches d'emretien ménager, mais surtout à la 
surveillance de leun propres camarades. Des communautés thérapeutiques, Kalina n'a donc retenu que tes pratiques 
qui pemettent de maintenir la propreté et I'ordre au moindre coût. u Kalina - m'a dit un de ses collégues tout en me 
demandant d'éteindre t'enregistreur de son - est un Pinochet, qudqu'un qui se vante des mauvais traitements qu'il 
S g e  aux patients ». Et il l'a W. Quant je l'ai interyiewé, aprés huit mois de rendez-vous manqués, le psychiatre a 
tenu à souiigner qu'il utilisait volontiers la camisote de force comme méthode de contention ». 



f- Les mesures de (( sécurité éducative ». 

Le consensus concemant la perception négative des usagers est également présent dans les 

centres chargés de la mise en oeuvre des mesures de « sécurité éducative )) prévues par la Loi sur les 

drogues. Leur organisation est beaucoup plus simple que celle de la filière thérapeutique. Le 

ministère fédérai de  éducation a créé un bureau central à Buenos Aires et tente de développer un 

réseau de centres spécialisés, qui dépendront, plus tard, des autorités provincieles en matière 

d'éducation. Pour désigner les individus soumis aux mesures de « sécurité éducative », les 

responsables ont inventé le terme educiente, intraduisible, qui dérive de deux autres mots, educado 

(étudiant) et pacieme (patient). Dans leurs penpective, ce néologisme a un sens tris précis. Étant 

donné la nature de la maladie - une pensée dissidente -, la guérison passe par l'endoctrinement : il 

&ut que le condamné, à la fui de ses cours, soit convaincu de la nocivité intrinsèque des drogues 

proh'bées et de la nécessité de respecter la loi. Guillermo Figueroa, intervenant au centre & Buenos 

Aires, résumait ainsi la méthode et l'objectif du traitement de rééducation : 

(( Les corn  d'éthique sont donnés par un médecin, grand 
lecteur de la Bible. Il croit a l'importance de la religion dans la vie 
quotidienne, une idée que nous partageons tous [...]. Moi, j'enseigne 
une philosophie semblable a celle des Alcooliques anonymes. Je 
transmets aux educentes l'idée selon laquelle, f w  à la drogue, il faut 
abandonner toute croyance dans la suprématie de l'homme. il faut 
baisser la tête et demander de l'aide. Croire à l'existence d'un ette 
supérieur sert à tenir le coup, surtout parce que la drogue est un 
phénomène qui nous dépasse. Tout cela amène l'educzente à établir 
une relation importante avec la drogue, à se mettre en dessous. 
L'acceptation & sa propre faiblesse reste fondamentale, car les 
expérimentateurs deviennent des usagers chroniques lorsqu'ils croient 



maîtriser la consommation de substances. Une fois qu'ils le croient 
c'est un point de non- retour' ». 

Devenue doctrine d'État, l'approche des Aicooliques anonymes renferme un autre élément 

non négligeable, auquel adhérent les communautés thérapeutiques et les professionnels de la santé et 

des sciences humaines : la toxicomanie est une maladie irréversible. L'abstinence du patient prouve 

qu'il est (( en rémission », mais non qu'il est guéri (cf Peele, 1989, 1985). L'abstinence est un état 

temporaire ; le danger d'une rechute demeure donc permanent Cette cmyance en 1 ' hcdilité de la 

toxicomanie crée un lien solide entre l'usager et la drogue qu'il a autrefois utilisée : il doit surveiller 

constamment ses appétits déviants, car il ne peut pas s'en défaire, et, le moment venu, les autorités 

peuvent lui demander de prouver sa persévérance. Cette logique est implacable : l'ancien usager peut 

être souppnné a vie. Et ces soupçons concernent notamment les Qw qualités qui &€missent le 

citoyen : la rationalité et l'autonomie. 

Cette méfiance à l'égard des anciens usagers touche aussi bien les « toxicomanes » que la 

a expérimentateurs ». De plus, rien ne trouble la rigidité des structures implantées pour mettre en 

oeuvre les mesures thérapeutiques et éducatives prévues par la loi. L'absence d'évaluation empêche 

que les traitements de réhabilitation ou de rééducation soient rejetés en raison des conséquences de 

leur application Toutes les tentatives visant a réguier le fonctionnement des derntmmautés 

thérapimques ont thoué2. il n'y a aucun mouvement d'opinion capable d'duencer la chaine 

- - -- 

'- Les propos de Figueroa résument parfàitement la manu& dités par le Cemtre des mesures de XEunte ducative. 
Voir Argentine, ministkre de la Culture et de l'Éducation, 1993. 1994. 
*- A ce sujet, voir Argentine, &ére de la Suné a SEDRONAq 1994 ?. Le manque de nonas apphab1es aux 
centres d'accueil pour t o l 0 c o n  explique. au moins en partie, le sans-&e des respoasables au moment ou je les ai 
interviewés. Ils pariaient de maniére assez explicite des chatiments intligés aux Ulternés : douches f'koides, perte de 
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thérapeutique financée par ~ ' ~ t a t ,  ou qui fisse pression pour que les utilisateurs aient d'aunes 

options que l'abstinence et la conversion aux valeurs prohibitionnistes. Ces collectifs - c'est le cas de 

la Hollande, du Royaume Uni, de la Suisse. de I'Italie. e t  dans une moindre mesure, du Canada et 

des États-unis - permettent au public de découwir que les consommateurs de drogues produisent et 

reçoivent des informations et qu'ils développent rapidement des compétences préventives et 

sanitaires, même s'ils utilisent des mipéfiants. Pour les autorÏtés, cette stratégie a le désavantage de 

démontrer que c'esi bien l'illégalité des drogues, et non pas leurs propridtés pharmacologiques, qui 

est à l'origine des comportements reprochés aux utilisateurs. Si ces derniers peuvent accéder 

légitimement aux produits classés et ont les moyens d'éviter les risques inhérents à leur pratique, ils 

ne tombent pas dans la petite délinquance et ne contaminent personne (cf Cesoni, 1996 ; Geisrnar- 

Wieviorka, 1995 ; Mino et Arsever, 19% ; Stengers, 1993). De telles expériences détruisent la 

fiction fondatrice des politiques prohibitionnistes, soit le lien nécessaire entre la consommation de 

drogues et le comportement asocial des utilisateurs. Mais, dans le contexte argentin, il ne semble pas 

que les hommes politiques et la thérapeutes qui tirent profit de cette fiction songent à s'en défaire. 

Elle est égaiement soutenue par la Cour suprème et la Cour de cassation, et cela de manière très 

concrète : ces instances privilégient l'application de mesures répressives, ce qui empêche de donner 

- - 

priviiéges - comme regarder la télé, recevoir des lettres ou fimer du tabac -. mise au pilori, port d'habits dé.gradantq 
rasage de la tete. Au fond, le gouvernement argentin a démontré qu'il n'est pas prèt à suivre les recommandations du 
Congrés international sur la toxicomanie, qui eut lieu à Lisbonne en 1992 : il faut que dans chaque pays soient 
établis, pour les pratiques de soins en toxicomanie. des cadres légaux qui Qarantissent le respect des droits de 
l'homme et l'interdiction des traitements humiliants ou de l'exploitation du travail des toxicomanes. &es traitements 
doivent] toujours viser à rétabfir complètement les personnes toxicomanes dans une vie Lire et responsable. et ne pas 
perpétuer leur maintien dans l'institution et la dépendance. [...] il appartient aux autorités publiques et 
professiomelles d'exercer leur droit de regard sur l'éthique de toute pratique thérapeutique (Congrés internationai sur 
la toxicomanie, 1 !N2) ». 
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aux consommateurs les moyens de prendre soin d'eux-mêmes. [1 est ainsi impossible de rompre avec 

les idées reçues qui sous-tendent la politique anti-drogue du gouvernement 

g- L'anéantissement des (t zombies » 

Suite a l'am3 MomuIvo, prononcé en 199 1, la Cour suprême n'a eu besoin d'intervenir 

qu'une seule fois pour imposer son opinion sur la pénalisation des utilisateurs. En 1994, dans 

['affaire Orbes, le Tribunal no 1 de la Chambre d'appel de la ville de Buenos Aires a acquitté un 

détenteur à cause de l'impossibilité de faire une analyse fiable de la drogue saisie, car la quantité 

était trop faible (Argentine, Pouvoir judiciaire, 1994a). Cet argument, d'ordre technique, ne sera 

pas contesté par le haut tribunal. À la même époque, le Tribunal no 2 a eu a résoudre un cas 

similaire, mais les expertises étaient concluantes : l'intéressé avait été arrêté en possession de 

deux grammes d'une substance blanchàtre, dans laquelle on pouvait déceler des résidus de 

cocaïne (Argentine, Pouvoir j udiciaire, 1994b). C'est la cause Rivero, dont le verdict, favorable à 

la dépénalisation, a déchaîné la furie de la magistrature, et celle du pouvoir exécutif Pourtant, 

c'est une décision qui est loin d'être provocante. Les juges, conscients de la sensibilité de la 

Cour suprême et du gouvernement en matière d'usage de stupéfiants, avaient choisi 

soigneusement les opinions qui fondent leur jugement. Ce sont, pour la plupart, des 

raisonnements juridiques, qui examinent des questions de droit et de fait suivant les règles de 

l'art. Voici les principaux : 



le débat sur la sanction de la possession de l'usage de stuptifiants dépasse le 
domaine du droit pénal, car il recouvre un ensemble hétéroclite de situations, 
reliées à la consommation volontaire, par différentes voies, d'une grande 
variété de substances (Iégdes et illégales), faite par des groupes sociaux 
hétérogènes (des enfants, des jeunes, des adultes et des anciens), qui ont des 
buts trh différents (calmer l'anxiété, s'amuser, satisfaire un désir 
irrépressible, etc.) ; de cette confusion découlent quatre erreurs qui ont déjà 
été signalées par les différentes instances du système pénal argentin : 

la première erreur est d'avoir traité des problèmes juridiques a la lumière 
d'arguments disparates, infiuencés par des préjugés, notamment par la 
croyance qu'un objet inanimé transforme les individus en victimes 
impuissantes ; 

la deuxième erreur est d'avoir cru que les « victimes » devenaient des 
criminels potentiels, multipliant ainsi les incriminations de mise en danger 
abstraite, qui supposent le renversement du fardeau de la preuve, un recours 
qui doit être appliqué dans des circonstances exceptionnelles ; 

la troisième erreur est d'avoir confondu le droit à l'autodétermination avec le 
droit ê l'autodestruction ; 

la quatrième erreur a été de punir des gestes qui, même s'ils sont défendus 
par la loi, n'ont p porté préjudice aux biens juridiques qu'elle protège. 

Le dernier argument est particulièrement important. 11 permet au juge Cattani de conclure 

que la pénalisation de la possession de stupéfiants n'est pas nécessairement contraire a la 

Constitution. il se peut, dit le juge, que le détenteur nuise a autrui. C'est le cas de l'usage en 

société ou de la donation, et ils méritent d'être punis. Mais si l'agent ne cause pas de tort à une 

tierce personne, sa conduite n'est pas punissable. Aucun acte illicite ne peut être sanctionné si le 

bien juridique auquel il est censé nuire n'a pas été endommagé ou mis en danger. Punir une 

idhction qui ne s'est pas suffisamment matérialisée revient à censurer (i un simple manquement 

au devoir de loyauté du citoyen envers l'État (ib. : dn). » L'enjeu, souligne le magistrat, est de 
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taille. Interdire des comportements privés sous la menace d'une peine est le propre des régimes 

totalitaires, pas de la démocratie et du droit pénal moderne. 

Des questions soulevées par le juge Canani, la presse, ses collègues et les fonctionnaires 

liés à la lutte contre la toxicomanie n'en ont retenu aucune, ou presque. Ils ont notamment passé 

sous silence le problème de la protection du citoyen face aux décisions arbitraires des pouvoirs 

publics. Les réactions ont été violentes et simplistes. Le président Menem est intervenu - violant 

ainsi la division des pouvoirs - pour souligner que la possession de stupéfiants à des fins personnelles 

est (i intolérable ». Fait courant, il s'est référé au trafic et aux préférences de ses électeurs pour 

justifier son point de W. mais pas à l'usage en tant que tel : « quand je propose d'appliquer la peine 

de mort aux trafiquants, le public m'applaudit plus fort que jamais1 ». Le secretaire . - d'État à la lutte 

anti-drogue, Eugenio Lestelle, a reconnu qu'il ne connaissait pas les raisons invoquées par Cattani et 

les autres juges de la Chambre d'appel, mais cela ne l'a pas empêché d'alfimier que la situation était 

« préoccupante » et que le pmcureur allait comger l'erreur des magistrats2 ». 

Un mois après' le ministre de la Justice, Rodoffo Bami (1994)- a publié un article dans le 

journal le plus lu du pays condamnant l'ateituàe tolérante de la Chambre d'appel. Le ministre prend 

appui sur deux opinions qui méritent d'être analysées. Elles mettent à nu ce que le pouvoir exécutif 

pense à propos des usagers et la manière dont il recommande à la justice de les traiter. Barra afThne, 

tout d'abord, que les consonunateur~ sont (i une sousclasse & "zombies" destines a s r a i v r e  au 

I - Propos reproduits dam P@na12, 25-10-94, p. 15 (Menem les avaient prononcés en Aliernagne quatre jours 
auparavant). Voir aussi Lnhrracialr, 21-10194, pp. 1 et 18. et LaRarch, 21-10-94, p. 1 et 11. '- Déclarations fpites aux j d s t e s  de P&nu 1 2  22- 10-94, p. I 3.  
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grand dam de la sécurité publique (rh) ) )  Cc disant. il revient rw la question de la ciangerosite des 

utilisateurs des substances classées, fort rebattue, mais il fait également allusion à l'abdication de la 

liberté chez les consommateurs, qui seraient des (( esclaves )) de la drogue. Ce dernier argument n'a 

pas été fiequement utilisé en Argentine pour discréditer la consommation, peut&e parce qu'une 

réflexion approfondie sur les libertés individuelles et l'usage de stupéfiants peut s'avérer contre- 

productive au regard des desseins poursuivis par les prohibitionnistes. Maigré son caractère discret, 

cette référence à l'aliénation des consommateurs permet au ministre d'en arriver a une conclusion 

tranchante : a Il est naif de parler de droits de l'homme dans le cas des "zombies" ». Cela veut dire, 

selon lui. que la répression pénale des toxicomanes ne porte pas pdjudce au droit à la protection de 

la vie privée, ni au droit à disposer librement de son propre corps, car les toxicomanes les ont 

O abcbqués. Cette logique est celle des militaires, qui s'en sont servis pour justifier « l'anéantissement » 

des subversifs en marge de l'État de droit : ceux qui ont été désignés comme étant les ennemis de la 

liberté ne jouissent plus d'aucune garantie juridique. Et l'anéantissement des toxicomanes est 

d'autant pius urgent, affirme le ministre Barra, qu'il découragera le trafic, le délit le plus meurtrier 

qui soit. 

Une seule personne a fermement rejeté la prémisse fondamentale du ministre de la Justice, 

selon laquelle l'usage d'une drogue interdite* peu importe les circonstances, provoque une aliénation 

dangereuse, qui entraine une perte des droits garantis par la Constitution. D'abord sur le ton de la 

rigolade1, et ensuite plus sérieusement, Andrés D7Alessio, ancien juge du tribunai qui a condamné 

'- a. La penalisation de la dktention de drogues a des fins pasonnelies - a dit D7Alessio dans une enOssion de 
télévision - vise a neutraliser la dangerosité présumie des utilisateurs. On dit qu'ils peuvent attaquer des gens. comme 
ça, sans motifs. Mais ils ne sont pas les seuis. Quelqu*wi qui vient d*apprendre que sa fèmme l'a immp6. iI va peut- 
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les juntes militaires a doyen de la Faculté de droit de l'Université de Buenos Aires, a démonté piéce 

par pièce les arguments du ministre Barm Le juriste rappelle que la punition des utilisateurs de 

drogues interdites repose sur une fiction plus que douteuse - leur dangerosité -. que dans une 

République aucun individu ne peut être dessaisi de ses droits fondamentaux et. enfin, que c'est une 

perversion que de punir la victime - I'usager - pour dissuader le délinquant - le trafiquant (D'Alessio, 

1994) ». 

Le ministre de la Justice n'a pas répondu à cette critique, c'est la Cour suprême qui l'a fait 

En octobre 1995, le haut tribunal, dans un jugement bref et hermétique, a décidé que la Chambre 

d'appel avait eu tort en dépénalisant la dktention de drogues pour usage personnel. Elle devait 

prononcer une nouvelle sentence, respectueuse de l'interprétation de la Loi sur les drogues donnée 

par la Cour Suprême. qui avait sanctionné de noweau ce comportement en 1990 (Argentine, Pouvoir 

judiciaire, 1995a). La décision n'a surpns personne', mais la procédure, oui : au lieu de renverser le 

jugement et d'en rendre un noweau, la Cour suprême a forcé le tribunal d'appel à revenir sur ses pas 

et à prononcer un verdict contraire à l'opinion de ses membres. C'est la première fois que le haut 

tniunal a appliqué « le principe de l'obéissance hiérarchique D au sein de 1'Uistitution judiciaire, un 

geste humiliant selon les magistrats concernésZ. 

être sortir dans la rue et fiapper te premier venu. Pourtant, personne songe à mettre [es cocus derrière tes barreaux 
pour éviter ce type de danger B. R o p s  recueilIis par P & m  12.23- 10-94. 
'- Vou P&m 12. 1 - 1 1-95, pp. 1 6  17. 
2 - Du point de vue du juge Cattani, au moment où il m'a domé copie de l'arret de la Cour suprême. Par la suite, La 
Chambre d'appet n'a pas obéi a I'ordre de la Cour suprême et a acquitté & noweau l'accusé. Le procureur a porté ia 
décision en appel devant le haut tribunal, qui ae s'est pas encore prononcé. Dy Aiessio (19%) Edit une analyse 
saisissante de ce va-et-vient qui am& la justice fédérale à gaspiner ses ressources et son temps dans h poursuite de 
délits sans victimes. 
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Le tribunal d'appel creé en 1992, la Chambre de cassationi. n'a jamais osé contredire la 

Cour suprême. Sa première décision en matière de possession de stupéfiants à des fins 

personnelles suit à la trace le réquisitoire du procureur Gustavo Homos, partisan inconditionnel 

de pénalisation (Argentine, Pouvoir judiciaire, 1995b). Dans son jugement, la Chambre de 

cassation reproche au tribunal inférieur d'avoir acquitté I'intéressé en invoquant le droit à la 

protection de la vie privée. À son avis, I'usager porte toujours atteinte à autnii, sa conduite n'est 

donc pas intime et elle peut ètre Iégitimement punie. Ensuite, les juges s'adressent à toute la 

population, pour lui rappeler, « de manière explicite et concluante, que, dans notre pays, la 

détention de stupéfiants pour consommation personnelle constitue un délit (rb. : 26) n. ia presse 

s'est chargée de diffuser cet avertissement'. 

En mai 1996, le Procureur de la République lui-même est intervenu pour réaffirmer la 

stratégie répressive du gouvernement, comme si la jurisprudence en vigueur ne suffisait pas. Au 

moyen d'une circulaire, il a ordonné que la poursuite soit (( implacable D dans les causes liées à 

la consommation de substances illicites (cf. D'Alessio, 1996)'. 11 a également exigé des 

procureun qu'ils requièrent l'application de la loi dans les cas des affaires classées sans suite, 

des acquitiements, et même dans celui des consommateurs qui avaient été exonérés de toute 

poursuite dés Ion qu'ils avaient accepté de se soumettre à une mesure thérapeutique ou 

'- Au moment de la criation de la Chambre de c8ssatio~ il y a eu une redismbuuon du travail des m%unaw de 
deuxiéme instance. Les décisioas des juridictions d'instruction sont purtées en appel devant la Chambre d'appel ; et 
cetles des juridictions de jugement, devant la Chambre de cassation. 
'- Voir Pagm 12.9-5-95. 
'- La chronologie des faits laisse croire que ce geste du Procureur de La hipublique est une rCpoase aux %qua trés 
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pédagogicethèrapeutique. En un mot. tous les utilisateurs devaient Sne condamnés a une peine 

privative de liberté et suivre un traitement en prison'. Les juges ont alors dû reconnaître ce que le 

procureur Bnurone ( 1 994) avait dénoncé deux ans auparavant : qu' ils né@ igenr les faits de 

possession pour usage perso~el  dans la mesure où ceux-ci saturaient leur juridiction. Pour 

s-excuser, les juges révèlent leun propres statistiques, qui sont - en réalité - des estimations : 

dans chaque tribunal fëdéral, la police dépose par année quelque MO chefs d'accusation pour 

violation de la Loi sur les drogues, dont 60 % correspondent à des utilisateun'. Au total, cela 

signifie, pour les douze ûibunaux fédéraux de la ville de Buenos Aires, 4.800 dossiers criminels, 

une quantité « difficilement maitrisable » au dire des magistrats. 

Si le chiffre fourni par les juges est vrai, le nombre d'infractions visée par la Loi sur les 

drogues a notablement augmenté ces deux dernières années. En 1994, les procureurs de Buenos 

Aires avaient accusé 7.254 individus de détention de drogues illicites (Argentine, ministère 

public près les tribunaux fédéraux de première instance de la ville de Buenos Aires, 1995). fl 

serait donc possible de conclure que le nombre de possesseurs traduits en justice a plus que 

doublé en deux ans. Les déclarations des magistrats à la presse nous apprennent égaiement que 

les centres d'accueil, a l'instar de la justice pénale, sont débordés : (( Nous ordonnons des 

placements, mais bien souvent ils nous répondent qu'il n'y plus aucune place de disponible n. 

Les magistrats veulent être clairs sur ce point : s'ils classent des dossiers et négligent le suivi des 

mesures de contrôle j udiciaire, c 'est à contrecoeur, pour des raisons d'ordre pratique. Autrement 

'- Propos d'un pmeurrur qui a préfiin5 de garder I'anonymaf puûliés dw C h i n ,  284%.  
'- Selon l e s  juges Adolfo Bagnaoço. Claudio B o d o  a Gabrid Cavallo ( C m .  284%). 



389 

dit, ils ne croient pas que la pénalisation des consommateurs soit inconstitutionnelle « Aucun 

d'entre nous ne pense comme ça », tient à préciser le juge Bagnasco. Le Procureur de la 

République et le pouvoir exécutif peuvent dormir en paix Les magistrats ne songent pas a 

contester la politique anti-drogue du gouvernement. S'ils ne  la mettent pas en oeuvre comme il 

faut, ce n'est pas qu'ils la trouvent injuste, c'est qu'ils manquent de moyens. 

La réponse aux problèmes dénoncés par les magistrats ne  s'est pas fait attendre. Deux 

propositions de loi visent a foumir au pouvoir judiciaire les moyens pour punir les usagers avec 

plus d'efficacité. Le nouveau secrétaire d'État à la lutte contre la drogue a envoyé au Congrès un 

projet introduisant la figure du « chaperon thérapeutique », un fonctionnaire de la justice qui 

« accompagnerait » tous les individus mis sous traitement1. Pour sa part, le gouverneur de la 

province de Buenos Aires, Eduardo Duhalde, a fait approuver par la Chambre des députés du 

Congrès national un amendement à la Loi sur les drogues. Si les sénateurs ratifient la 

proposition, tous les utilisateun qui ne mènent pas à teme les mesures thérapeutiques ou de 

« sécurité éducative » pornont échapper a la prison en faisant des travaux communautaires'. 

Aucun de ces deux projets, je le souligne, ne cherche à adoucir la législation sur les drogues. Ils 

créent des procédures plus flexibles et moins coûteuses, capables de résoudre les problèmes 

suscités par l'application des peines établies sept ans auparavant. C'est un rajustement 

stratégique, pas une abdication. 

'- PMm12, 47-96, p. 17. Pour la controvetses suscitécl par les déclaraiions du seoCullrr d'État a la lune anti- 
diogie. VOÙ P m  12, 5-7-96, p. 16- 17. 
'- L4 Naci&, 8-1 1-96. 



h- Cumbuluchr ou l'outrage à la justice. 

Le rigorisme exercé à l'endroit des simples usagers ne serait pas aussi remarquable si Ir 

dispositif judiciaire était tout aussi efficace pour réprimer le trafic à grande échelle, le 

blanchiment d'argent sale et la corruption des fonctionnaires qui y participent. A partir de 1989, 

les affaires de commerce international de stupéfiants impliquant des hommes politiques se sont 

succédé à une vitesse inouïe. Dans cette suite effrénée de scandales, les nouvelles escroqueries 

des uns font oublier celles des autres. « Rien de plus vieux que le journal d'hier » disent les 

Argentins avec justesse. Voici un inventaire rapide des protagonistes de cette incroyable saga et 

des accusations qui pèsent sur eux. 

C u r h  Menern, président de la République, élu en 1989 et réélu en 1995. Accusé pour la 

première fois de trafic de stupéfiants en 1968 (Cemti, 1993 : 35-36}, les allégations 

contre lui se sont multipliées à l'approche des élections présidentielles de 1989. 

Plusieurs faits ont mis la puce à I'oreille des journalistes : la prolifëration des pistes 

d'atterrissage clandestines dans la province dont il était gouverneur, son projet de créer 

une zone franche à proximité de Buenos Aires, et notamment ses relations privilégiées 

avec Stroessner et Al Assad, présidents du Paraguay et de la Syrie, impliqués de longue 

date dans la production et le trafic de marijuana et d'héroïne (Pasquini et De Miguel, 

1995 : 2 14). Il n'a pas démenti les affirmations du trésorier de sa première campagne 

électorale, selon qui des trafiquants de cocaïne auraient versé huit millions de dollars 

(voir ci-dessous). II n'a pas non plus démenti les allégations de son exépouse, qui lui 

rappelle constamment ses liens avec les narcotrafiquants. En 1991, elle a crié a w  

journalistes : « Si vous voulez savoir où est la drogue, posez la question au président et 
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au vice-président ». En 1996. elle afirrnait que son fils, mort dans en accident 

dohélicoptère I'année précédente, avait été en réalité tué par des trafiquants, qui se 

vengeaient ainsi des promesses non tenues du père, le Président de la ~ é ~ u b l i ~ w ' .  

E h r c l o  Duhulife, premier vice-président de l'ère Menem, actuellement gouverneur de la 

province de Buenos Aires. 11 est soupçonné d'avoir des liens avec des trafiquants depuis 

1973 (Pasquini et De Miguel, 1995 : 230). La DEA aurait de nombreuses informations 

compromettantes sur sa personne, ce qui explique, selon certains, qu'il soit devenu le 

principal défenseur des intérêts de l'agence américaine au pays. Les journalistes ont 

démontré que ces soupçons étaient en partie fondés (Lopez Echagüe, 1996). La rumeur 

publique lui prète également la condition de trafiquant. Cependant, il se présente 

habituellement comme le champion de la lutte contre la drogue (cf Duhalde, 1989). 11 a 

même édicté des règlements, forts contraignants, pour protéger les jeunes de sa province 

de la « nurconocturnidad », un néologisme qui désigne très précisément l'incitation à 

consommer des drogues auxqueiles les jeunes s'adonneraient dans les lieux de 

divertissement ouverts la nuit. 

Emilio Jajk, célèbre fraudeur argentin, piégé en 1990 par un agent double de la DEA 

auquel il avait promis de blanchir de l'argent sale a Buenos Aires, où ses contacts avec le 

président Menem faciliteraient les opérations de recyclage. Les journalistes ont prouve 

que Jajh avait rencontré Menem au moins a trois reprises (Verbitsky, 1993 : 243 ; 

Pasquini et De Miguel, 1995 : 226). C'est la première des « amitiés sulfureuses >> du 

président Menem à avoir été révélée au grand public après son arrivée au pouvoir. 

Amira Yom, secrétaire privée et belle-soeur du président, accusée par un juge espagnol 

d'avoir blanchi des millions de dollars provenant de la vente de cocaïne. Elle a été 

acquittée par la justice argentine suite a l'une des affaires les plus scandaleuses de 

corruption judiciaire cornues au pays, le Yomagate (Lejtman, 1993). 



lbruhtm A I  Ibruhim, ex-mari dXmira Yom* d'origine syrienne, nomme directeur aux 

Douanes même s'il ne parlait pas l'espagnol. Impliqué dans le Yomugute, Al lbrahim a 

raconté aux juges, avant de s'enfuir. que plusieurs hommes politiques lui avaient 

demandé son assistance pour contourner les contrôles à l'aéroport d'Ezeita, dont 

Eduardo Duhalde, le vice-président de la République (Lejtman. 1993 ; Lopez Echagiie, 

1996). 

M d o  Caserta, haut fonctionnaire d'État, trouvé coupable d'avoir organisé le réseau de 

blanchisseurs de l'affaire du Yomagate. II est le seul des 25 inculpés à avoir séjourné en 

prison. Pour faire pression sur le gouvernement, Caserta a expliqué à la juge Berraz de 

Vidal que la campagne électorale de Menem avait été en partie financée par des 

trafiquants centraméricains. Mais ceux-ci avaient dejà quitté le pays et se trouvaient sous 

la protection de la DEA', qui n'a divulgué a la justice argentine aucune information sur 

les trafiquants et les fonctionnaires impliqués dans le Yomagate, même si certains 

d'entre eux possédaient des casiers judiciaires aux Étatsunis (Lejtman, 1993). 

Monzer A l  Kassur, terroriste international et trafiquant d'armes et de drogues reconnu, ses 

antécédents ne l'ont pas empêché d'obtenir un passeport argentin en un temps record. 

C'est encore la justice espagnole qui a dévoilé l'affaire. A Madrid, Al Kassar a déclaré 

que le président Menem lui avait « prêté une chemise, une veste et une cravate D, pour 

bien paraître sur la photo du Ensuite, les journalistes argentins ont révélé 

qu'Al k s a r  était cousin germain du président Menem et qu'il avait bénéficié de la 

complicité &Amira Yoma, d'ibrahirn Al Ibrahim et de nombreux autres fonctionnaires 

de haut niveau (Verbitsky, 1993 : 130). 

'- h DéNck Intemutiode &s Lkopes, no 1 S. p. 4-5. 
'- La Dépêche I n t e m i d e  des Drogues, no 47. p. 7-8. 



.-llbmo Lesrelle, ancien secrétaire d'État à la lutte contre la drogue. Il a été accusé de 

détournement de fonds, de création de police parallèle, de recyclage irrégulier des 

drogues et des précurseurs chimiques provenant du trafic, et, enfin, d'avoir dépêché un 

tueur à gages au Brésil pour éliminer un trafiquant concurrent (Lbpez Echagüe, 1996 : 

130-132) Acquitté pour le délit de détournement de fonds, jamais poursuivi pour les 

autres allégations, Lestelle est le seul haut fonctionnaire à avoir survécu à tous les 

remaniements ministériels du premier mandat de Menem. Trop sür  de sa bonne étoile, il 

a accusé les députés de priser de la cocaine avant de prendre la parole au Congrès, et ce 

pour améliorer leur performance oratoire. Ces derniers l'ont obligé à démissionner, car il 

n'a pas pu prouver ses aflirmations. Son successeur a dû quitter le poste peu après sa 

désignation : la justice l'a trouvé coupable du délit de kidnapping, de tortures et de 

menaces ' . 

Afberto Piotti, ancien juge fédéral et ministre d'État à la sécurité publique de la province de 

Buenos Aires. Devenu célèbre après avoir démantelé des réseaux mineurs de trafic de 

drogues, les médias l'appelaient « Superpiotti ». Avec le temps, toutes ses investigations 

se sont avérées un fiasco et Piotti n'a jamais pu expliquer aux tribunaux d'appel où était 

passée la cocaine saisie (Pasquini et De Miguel, 1995 : 357). C'est sous son mandat 

comme ministre a la sécurité publique que les brigades des stupéfiants de la province de 

Buenos Aires se sont « spécialisées » dans la revente au détail de cocaïne'. 

Ramat Saad& ancien gouverneur de Catamarca, une autre province criblée de pistes 

d'atterrissage clandestines. La cocaine y est échangée contre des voitures volées à 

Buenos Aires. Acculé par les pressions des Ébts-unis et les protestations populaires, le 

président Menem l'a destitué en 1991. Pour éviter le pire, Saadi a mis au défi toute la 

classe politique de se soumettre à un test de dépistage anti-drogue, « à l'exception de M. 

'- À a sujet, voir. entre autres, P @ m  12. 9-7-96, p. 1 6  17 ; 1 1-7-96. p. 15 ; 23-6-96, p. 14 ; C h h ,  I2&%. p. 
44 ; 20-6-96, p. 62 ; 2 1-6-96, p. 36-37 ; 23-7-96, p. 27 ; 24-7-96. p. 38-39 ; 12- 10-96. p. 61. 
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le Président », un signe de respect qui a tout d'une remarque. Ce geste s'est avéré 

efficace. Saadi n'a fait l'objet d'aucune poursuite concernant ses probables connexions 

avec des narcotrafiquants (Pasquini et De Miguel : 1995,278-280). 

Alfredo Yubrin, homme d'affaires richissime, propriétaire de compagnies de courrier et de 

fret aérien qui lui serviraient de logistique légale pour opérer un trafic de stupéfiants et 

blanchir de l'argent (Pasquini et De Miguel : 1995 : 287). Dénoncé par le ministre des 

Finances devant le Congres en 1995 et protégé par le président Menem, Yabrin n'a rien 

perdu de son organisation ni de son influence1. 

Jorge Antonio, entrepreneur lié au parti au pouvoir, sa compagnie d'exportation de crevettes 

congelées aurait s e M  d'écran au trafic de cocaïne vers les ~tats-unis. Il a longtemps 

bénéficié des crédits de la Bank of Credir and Commerce lnternatioml (BCCI), ce qui 

pourrait être, en réalité, une opération de blanchiment d'argent sale. Antonio lui-même. 

Kohan et G o d e z  Fraga, tous des proches du président Menem, ont aidé Gaith Pharaon, 

principal actionnaire du BCCI, à s'installer en Argentine. Peu après, les autorités 

britanniques et américaines ont ordonne la fermeture de la BCCI pour avoir contribué au 

trafic d'armes et de drogues (Pasquini et De Miguel, 1995 : 253-266). 

Diego Murudonu, star de football la plus cornue de la planète. II est le f i t  le plus achevé 

du lien établi sous le gouvernement Menem entre le pouvoir politique, la consommation 

de drogues illicites et la production de scandales hypemédiatisés. En 199 1, Maradona a 

été &té pour possession de drogues à des fins persomelles, un coup monté dans 

l'espoir que sa renommée internationale fasse oublier l'affaire du Yomogote, devenue 

trop dangereuse pour la clique présidentielle. Acquitté précipitamment en 1994 pour 

qu'il puisse obtenir le visa des États-unis et p h c i p e r  au mondial de fwtball, un test 

antidoping positif l'a obligé à rentrer au pays plus tôt que prévu Ensuite, différentes 

'- Voir. exme a m  Clam, 14-6-96, 30- 10-96.4- 1 1 -% ; Noticsas, 3-9-95, pp. 3 2 4 7  ; P&im 12, 2 1 4 % .  pp. 10- 
11. 



circonstances l'ont amené à oublier le tour que lui avait joué le président Menem. En 

1996, il a accepté de collaborer à la campagne de prévention Du soleil, pas de 

drogues )) a a assisté régulièrement aux soirées intimes organiskes pour distraire le 

président. Cela n'a pas duré longtemps. Les ennemis politiques de Menem ont accusé le 

manager de Maradona, un autre habitué de la résidence présidentielle, de trafic de 

cocaïne et d'ecstasy (MDMA). Des bouts entiers des écoutes téléphoniques ordonnées 

par les juges ont mystérieusement disparu. 

Que l'on passe rapidement de la haute politique au feuilleton n'empêche pas de 

reconnaître que l'interdiction de certaines substances est une source inépuisable de pouvoir : 

accusations de comptioh manipulation stratégique des renseignements de nature confidentielle, 

manoeuvres de distraction, trafic d'influences, détournement des produits de la criminalité, 

légitimation de mesures attentatoires aux libertés. Pour que cela ait pu se produire, le pouvoir 

judiciaire a dü perdre son indépendance vis-à-vis de l'exécutif L'institution pénale est 

implacable avec les utilisateurs, mais servile avec les fonctionnaires qui profitent - d'une 

manière ou d'une autre - du régime prohibitionniste. 

L'inégalité devant la loi est indirectement encouragée par l'absence de pressions 

internationales Les États-unis, qui ont tant insisté pour que la législation anti-drogue du pays 

adopte leurs propres critères, ne semblent pas s'inquiéter de la manière dont elle est appliquée. 

Qui plus est, le département d'État vient de féliciter l'administration Menem pour son 

engagement sans failles dans la guerre contre la drogue. Dans l'avantdemier rapport concemant 

la stratégie américaine de contrôle international des stupéfiants, sous la rubrique Corruption, on 

lit a nie Argenîine govemment. as a matter of policy, does not encourage or facilitate the 



production or distrrb ut ion of' drugs. or the launder mg of- drug pro@ ( États- unis, Département 

d'État, 19%)' ». Pourtant, la réalité semble ètre plus nuancée. Il faut donc croire que dans les 

pays où les intérêts économiques des États-unis sont respectés, la lutte contre la drogue n'est pas 

une priorité de leur politique extérieure. La puissance du Nord se contente de l'acceptation 

symbolique de son stratégie prohibitionniste. qui ne frappe. en pratique, que les consommateurs. 

Le président Menem a bien compris quelle est la cible de cette persécution, qui permet à la fois 

de sauver les apparences et d'installer un climat de peur : 

<( La drogue est le problème paradigrnatique de notre temps. C'est la 
forme ultramoderne de la guerre. Dans cette guerre, il n 'est pas facile de 
distinguer In victime de I 'agresseur. Dans cette guerre, il n'est pas facile 
d'identifier l'ennemi. Dans cette guerre, 1 'ennemi n'est pas une puissance 
étrangère qui veut s'emparer de nos biens ou abroger nos droits. Dans cette 
gueae, l'ennemi est un style de vie différent du nôtre, sans Dieu ni principes (cité 
par Pasquini et De Miguel, 1995 : 292, I'insistance est de moi) ». 

C'est bien ce toxicomane emblématique, auquel la police et la justice rattachent tous les 

utilisateurs, qui peut être désigné comme une victime éventuellement dangereuse. Ce ne sont 

certainement pas les hauts fonctionnaires qui blanchissent de l'argent ou les riches trafiquants. 

C'est donc contre les consommateurs que la guerre continuera, a moins que la justice, faisant 

preuve de courage, applique la loi en conformité avec les droits fondamentaux. 

'- D m  son tout dernier rappon edui de mars 1997. le Département d'État ne semble pas avoir c h @  d'avis a ce 
sujet (voir C ' m .  7-3-97). 



Dans cette section, j'ai voulu démonter que la loi joue un r6le capital dans I'objectivation 

srigmatisante de l'usage de drogues. Le geste fondateur demeure la prohibition de ceriaines 

substances, qui n'est pas une fatalité, mais une décision politique. L'interdit légal est mis en 

oeuvre moyennant des procédures qui déplacent le geste de se droguer vers la toxicomanie, un 

état dangereux gui justifie l'intrusion des pouvoirs publics dans le domaine privé. Par U même, 

la loi anti-drogue porte atteinte aux droroits fondamentaux et déconsidère l'administration de la 

justice. 

Pour mesurer ce phénomène, j'ai établi plmieun indicateurs : l'existence de mécanismes 

légaux qui rattachent les détenteurs de drogues illicites à la catégorie de toxicomane, la 

multiplication des incriminations et des peines reliées à l'usage de substances classées, le 

rigorisme dans l'application de la loi et, enfin, le développement d'une stnicture de soins 

spécialisés. Les deux premiers indicateurs rendent compte de la volonté législative d'utiliser la 

consommation de drogues comme moyen d'identification et de redressement des sujets. Le 

deuxième indicateur permet de comprendre que c'est par l'entremise des sentences rendues et 

des traitements prescrits que la toxicomanie acquiert un caractère de réalité : le consommateur 

n'est pas toxicomane tant qu'il n'est pas pris en charge par la magistrature - ou par les 

différentes instances de pouvoir qui fonctionnent sous son égide. Si les juges refusent de le punir 

ou & le soumettre à une mesure de contrôle judiciaire, il est un simple usager, qui ne peut pas 

être traité comme un toxicomane, c'est-à-dire placé sous l'autorité des toxico-thérapeutes et 
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dessaisi de ses responsabilités. Le dernière indicateur retenu fait justement référence a la 

structure de soins mise en place par le pouvoir exécutif: si la toxicomanie y est considérée 

comme un maladie incurable, le travail correctif amène l'inculpé à faire de l'abstinence le souci 

central de sa vie. Celui-ci est le mécanisme le plus puissant d'assujettissement à la drogue que 

l'on puisse imaginer. L'inculpé devient un toxicomane a rebours : ce n'est plus le désir 

« incoercible » de se droguer qui hante ses jours, mais la possibilité d'une rechute. 

Les phénomènes mentionnés ci-dessus démontrent que la prohibition n'élimine pas les 

conduites visées : elle en fait un problème public et une cible d'intervention. Mais les avatars du 

régime prohibitionniste ont été nombreux Ce n'est pas du jour au lendemain que des normes de 

droit ont défini les contenus du terme toxicomane et la manière dont ils sont attriiués aux 

consommateurs. En fait, l'introduction de la toxicomanie dans l'institution judiciaire n'a pas été 

une affaire facile. Au début du siècle, la médecine avait déjà établi une corrélation nécessaire 

entre « l'usage mondain des narcotiques » et une certaine altération des facultés mentales. Les 

magistrats retiendront de la notion de toxicomanie les éléments qui permettent de signaler 

l'usager comme un individu dangereux, tout en écartant l'hypothèse de l'aliénation, car la 

lucidité est une condition uidispensable à la déclaration de culpabilité. 

Si la magistrature s'est arrangée, dans les années 1910 et 1920, pour condamner les 

utilisateurs en absence de toute loi sur la question, les élus seront obligés de se livrer à des 

exercices tout a w i  particuliers. Ils se gardent bien de punir l'usage solitaire, car la sanction de 

ce qui est tenu pour une faute morale ou une maladie est illégale dans le cadre du droit positif. 
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De plus, aucune conduite ne peut être punie si elle ne porte pas arteinte à autrui ou à l'ordre 

public. Cette limite a une valeur constitutiomelle. Elle protège le citoyen de toute ingérence de 

l'État sous couvert de protection de la moralité publique. C'est pourquoi les lois sur les drogues 

incriminent la possession de substances interdites, mais pas leur consommation. Cet alibi permet 

aux législateurs de dire que la loi vise le support matériel des comportements pathologiques ou 

vicieux, et non pas les individus qui, par chou ou par nature, ont de tels comportements. Audelà 

de cette subtilité, l'interdiction de la possession de certains produits à des fins personnelles a un 

effet immédiat sur l'autonomie des citoyens : ils ne peuvent plus décider par eux-mêmes de les 

consommer ou non. C'est leur libre choix qui perd du terrain. Ils ne peuvent pas décider de ce 

qui est bon ou mauvais pour eux-mêmes. ils ne peuvent pas non plus disposer de leur corps 

e comme ils l'entendent, et ceux qui en disposent risquent de tomber sous le coup de la loi pénale. 

En même temps, la prohibition pousse les usagers à fréquenter le marché noir et à consommer 

des produits adultérés, ce qui est une manière - rudimentaire, mais efficace - de les amener à 

acquérir les caractéristiques déviantes et morbides attribuées aux toxicomanes. 

Le grand bond en avant sera effectué pendant les années 1960. Jusqu'alon, les détenteurs 

d'une drogue illicite n'encouraient qu'me peine d'amende et ils ne pouvaient pas être obligés à 

suivre un traitement médical. La qualité de toxicomane ne servait pas non plus à moduler les 

peines applicables aux autres délits définis par le Code pénal. La Cour supréme ne s'était jamais 

prononcée et les affaires pour possession de drogues classées étaient rarissimes. La toxicomanie 

fera une entrée fiacassante suite à la ratification des trait& intemationaux antidrogw. Ces 

traités, qui encouragent l'adaptation de la législation nationale aux diktats de la pharmacopée 
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occidentale, vont donner un nouvel élan à l'objectivation stigmatisante des consommatem. Des 

termes à forte connotation morale, comme vice et dégénérescence, seront remplacés par d'autres 

plus neutres, tel qu'abus et dépendance. Les narcotiques et les alcaloides céderont la place aux 

stupéfiants et aux psychotropes. Toutes ces nouvelles fonnules ont l'avantage d'élargir 

infiniment la gamme de produits et de conduites pouvant donner lieu à des sanctions pénales. 

En ce qui concerne les instruments normatifs et institutionnels, le remue-ménage ne sera 

pas moins important. Une nouvelle procédure civile autorise le placement d'office et la 

déclaration d'incapacité de tout individu déclaré toxicomane. La possession de drogues à des 

fins personnelles est dépénalisée pour une courte période. Dans la pratique, cette tolérance à 

l'égard des usagers est contrebalancée par les juges, qui exigent des détenteurs qu'ils se 

reconnaissent comme toxicomanes afin d'échapper aux pounuites pour possession en vue du 

trafic. Ce mécanisme - de nature clairement inquisitoriale - est une autre procédure 

d'assujettissement des utilisateurs à la toxicomanie, que la justice civile peut à son tour renforcer 

en ordonnant un internement, De plus, I'instniction des procès liés à l'usage de stupéfiants 

requiert la présence des experts, dont le savoir a un effet tout aussi réifiant : ils décèlent chez 

tous les utilisateurs des signes correspondant à une conception préétablie de la toxicomanie. 

L'atout fondamental des expertises légales est de ne pas pouvoir être infirmées : tout 

consommateur qui n'a pas les caractéristiques d'un toxicomane va les avoir plus tard, a moins 

qu'il n'arrête sur le champ de consommer. En fait, les drogues interdites ont une puissance 

unique aux yeux des experts : celle de révéler le moi véritable des utilisateurs et notamment 

leurs tendances asociales. Cette conviction est partagée par la dictature en place, qui crée en peu 
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de temps un centre officiel de réhabilitation et une commission interministérielle de lutte contre 

la toxicomanie. Toutes ces mesures prouvent que la toxicomanie devient une inquiétude là où un 

pouvoir s'exerce sur des individus, et ce, afin de mieux les identifier et de légitimer leur prise en 

charge institutionnelle. 

Ce processus prend de I'ampleur en 1974 avec la re-criminalisation de la 

possession de drogues pour consommation personnelle. Cette décision a été prise par un 

gouvernement démocratique qui y voyait un moyen de protection de la jeunesse et de lutte contre 

la subversion. La toxicomanie est toujours punie par le truchement de la détention de stupéfiants, 

mais, désormais, elle sert à individualiser les peines applicables à tous les délits prévus par le 

Code pénal. La justice met ainsi tous les inculpés dans l'obligation de s'évaluer par rapport a la 

consommation de substances classées. En outre, les élus ont créé plusieurs catégories 

d'infractions qui se rapportent exclusivement à l'usage des drogues illicites, dont le prêt d'un 

local, la donation, le prosélytisme et l'usage en société. Et ils ont introduit une mesure de 

« sécurité curative ». Cette décision révèle que l'objectif de la loi n'est pas l'individu en tant que 

sujet de droit, qui mérite éventuellement d'être privé de sa liberté. La loi s'intéresse a l'individu 

en tant que porteur de caractéristiques déviantes et vise à l'adapter a une société supposée 

abstinente. De cette façon, le détenteur toxicomane peut être considéré d'abord comme 

responsable de ses actes et traité par la suite comme un individu pénalement irresponsable, que 

l'on enferme pour soigner. Ce jeu ambivalent entre l'imputabilité et la non imputabilité autorise 

le dispositif pénal à agir sur la personnalité et le corps des détenus avec plus d'intensité que ne le 

permet la tradition juridique libérale. 



Dans les années suivantes, la Cour suprême donne une interprétation de la loi dans le 

sens de la rigueur. Dans les cas de possession de stupéfiants pou. usage personnel, la poursuite 

n'est pas obligée de rapporter la preuve des délits dont le possesseur est accusé : autodestruction, 

prosélytisme outrage à la morale, destruction de la famille, complicité avec les trafiquants et les 

subversifs marxistes, trahison à la patrie. Ces délits ne découlent pas de la simple possession 

d'une drogue classée, mais de la toxicomanie, un état morbide et dangereux, que le dispositif 

pénal attribue de manière quasiment uniforme a tous les utilisateurs traduits en justice. Suivant 

cet ordre d'idées, la Cour suprême a pu logiquement affirmer que le geste de se droguer n'était 

pas une conduite intime et, en  corollaire, que la pénalisation des consommateurs ne violait pas le 

droit au respect de la vie privée. La Cour suprême a également accepté que le pouvoir 

administratif classe les substances, même si cela porte atteinte à la division des pouvoirs, car 

I'exécutif crée ainsi des interdictions qui sont sanctionnées par la justice pénale. Ces 

raisonnements juridiques ne devraient pas nous étonner : ils ont vu le jour pendant la dictature 

militaire la plus sanguinaire connue au pays, qui a érigé en principe la violation des droits de 

l'homme. Ce qui est étonnant, c'est que ces mêmes raisonnements aient été réintroduits et 

développés davantage sous un régime démocratique, après une brève période de dkpénalisation 

de facto. 

Avec le retour à la démocratie en décembre 1983, l'institution judiciaire était au centre 

des attentes populaires. Elle semblait être le mécanisme a naturel » pour renforcer l'État de 

droit. En 1986, les juges de la Cour suprême rendront un jugement relatif a la possession de 



403 

drogues pour consommation personnelle qui demeure historique. Les magistrats reconnaissent 

explicitement que le caractère dommageable de l'usage perso~el  de drogues est une fiction 

juridique, dont I'utilisation a pour conséquence de déroger aux droits de l'individu et aux 

garanties de procédure. Cette fiction justifie, en premier lieu, l'ingérence de l'État dans la vie 

privée, car l'usage personnel d'une substance légale ou illégale fait partie des conduites 

protégées par le droit a l'autonomie. Dans une société démocratique, la puissance publique ne 

peut pas incriminer ce type d'actions, qui ne portent pas préjudice a un tien. Deuxièmement, 

punir les détenteurs au nom de leur prétendue dangerosité entraine l'abandon du principe de 

culpabilité et le renversement du fardeau de la preuve : ils sont accusés de crimes putatifs et leur 

seul recours serait de démontrer qu'ils n'allaient pas les commettre - ce qui est logiquement 

impossible. Enfin, les juges de la Cour suprême mettent en doute I'effcacité de la loi comme 

moyen de prévention de la toxicomanie et ils soulignent que l'attribution du statut de 

toxicomane peut avoir un effet contreproductif, car elle fait obstacle à la réinsertion sociale du 

condamné. Aucune de ces conclusions ne cherche à ébranler le noyau dur des idées 

prohibitionnistes : les magistrats considèrent que l'usage de drogues interdites a toujours des 

effets nocifs et ils ne parlent nulle part de la possibilité de libéraliser l'accès aux substances pour 

réduire les risques créés par leur interdiction. Mais le fait de ne pas nier que les drogues soient 

intrinsèquement mauvaises rehausse la défense des droits et libertés : l'État ne peut pas empiéter 

sur le principe connitutionne1 de l'inviolabilité de la personne, pas même sous le prétexte de 

protéger les individus contre eux-mêmes. 
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L'administration Alfonsin a suivi tant bien que mal ce changement dans la jurisprudence. 

Les politiques publiques en matière de toxicomanie ont prôné une certaine bienveillance envers 

les consommateurs, riche en éléments paternalistes. De fait, il n'y a eu aucune tentative de 

« banalisation » de l'utilisation des produits interdits, ce qui aurait permis aux usagers 

d'échapper aux interventions stigrnatisantes, qu'elles soient tolérantes ou non. Qui plus est, c'est 

sous le gouvernement Alfonsin que commence une véritable mobilisation contre l'usage 

personnel de drogues au sein de la société civile. Elle a été appuyée par l'administration et son 

effet à moyen terne a été le développement d'une structure de soins prête à accueillir les 

toxicomanes soumis à 1 ' injonction thérapeutique. 

En 1989, la crise économique et l'approche des élections feront oublier au parti au 

pouvoir ses élans réformistes : il y a. à l'interne, une volonté manifeste de limiter les libertés 

publiques, et les États-unis conditionnent leur appui a la sanaion d'une nouvelle loi sur les 

drogues. Ce sont des causes strictement conjoncturelles, qui n'ont rien à voir avec la 

consommation de drogues au pays, mais qui conduiront à l'établissement d'une législation plus 

contraignante et plus tatillonne. La toxicomanie donnent alors lieu à une identification plus 

serrée des contrevenants. Les juges peuvent faire la distinction entre les délinquants 

toxicomanes, l a  toxicomanes délinquants, les détenteurs non toxicomanes, les détenteurs 

toxicomanes, les femmes toxicomanes enceintes, les usagers qui consomment en société, les 

incitateurs - qu'ils possèdent ou non des drogues - et les expérimentateurs. 
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Les catégories d'infraction liées à l'usage de drogues interdites ne sont pas seulement 

énoncées dans le texte. La nouvelle Iégslation a introduit une procédure pour assujettir les 

justiciables a la catégorie de toxicomane, qui est au coeur de toutes les autres. Les t lus  ont en 

effet déterminé les peines de Façon a ce que les prévenus aient tout intérêt a avouer qu'ils 

consomment des produits interdits et même à se dire toxicomanes. Le mécanisme qui pousse à la 

confession est simple : les sanctions applicables sont allégées dans le cas de la possession pour 

usage personnel. Cet aveu est suivi de l'application des mesures de contrôle judiciaire, qui ont 

été adaptées aux différents types d'usagers définis par la loi. Les dispositions les plus originales 

sont prévues pour les expérimentateurs et les toxicomanes qui attendent le jugement Les 

expérimentateurs sont obligés de suivre un cours de rééducation, dont le but est de modifier 

directement leur psychisme, pour qu'ils ne doutent plus de la rationalité de la prohibition. Le 

placement d'oftice avant le jugement - mème s'il est consenti par l'intéressé - entraîne une 

violation de la présomption d'innocence : la justice pénale limite la liberté d'une personne dont 

la culpabilité n'a pas été établie. Pire encore, ces nouvelles mesures impliquent le 

développement d'une structure de soins et de rééducation exempte de régulations explicites : il 

n'existe aucune norme visant à encadrer les traitements et à protéger les droits des patients. 

La reînmidisation de la possession de stupéfiants pour usage personnel a coïncidé 

avec l'élection d'un gouvernement prêt à faire pression sur le pouvoir judiciaire pour &ter la 

dépénalisation de facto. Et ce fût chose faite, mais au prix d'un affaiblissement de 

l'indépendance de la justice. La Cour suprême a renversé ses propres décisions et a stahié que la 

punition des détenteurs n'était pas inconsti~iomelle . Cette affinnation n'a de sens que si les 
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détenteurs sont considérés comme des toxicomanes a ceux-ci comme des prosélytes avertis. La 

portée de ce jugement n'est pas négligeable. La Cour suprême s'en est servi pour lancer un 

double avertissement à la population : désormais, il serait possible de punir un individu au nom 

des crimes qu'il peut commettre et de restreindre le domaine privé aux conduites jugées 

inoffensives par le pouvoir établi. Ainsi, l'intime conviction des juges peut s'étendre a l'infini, 

comme si le principe constitutionnel de l'inviolabilité de la personne et les garanties de 

procédure n'existaient pas. Par là même, les citoyens ordinaires perdent le droit a une égale 

protection de la loi, et les usagers le droit à la défense : en premier lieu, personne ne peut 

prouver qu'il ne va pas commettre tel ou tel délit; deuxièmement, les mesures de contrde 

judiciaire et le sevrage obligatoire empëchent les consommateurs de drogues interdites de 

démontrer que l'on peut à la fois consommer des drogues et être socialement intégré. 

L'utilisateur est enfermé par le dispositif pénal dans une voie sans issue qui s'appelle 

toxicomanie, d'où il n'est pas évident de sortir. Une fois placé sous l'autorité des toxico- 

thérapeutes, le consommateur perd effectivement la maîtrise de ses actes : pour le protéger d'une 

habitude qui lui fait apparemment renoncer à la raison et à la liberté, on l'interne dans des 

institutions oit la raison et la Ii'berté sont strictement interdites. 

L'existence d'une catégorie de sujets qui n'ont pas de droits fait penser aux procédés les 

plus sombres de la dernière dictature militaire. En 1994, après avoir Eté les 10 ans du retour à la 

démocratie, le ministre de la Justice a tenu a le rappeler explicitement : les usagers de drogues 

illicites sont des zombies », qui ne peuvent pas jouir des droits individuels. Mais toute la 

différence est là : maintenant, c'est sous un régime démocratique que les autorités dérogent à 
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l'État de droit. Et il faut ajouter une autre différence. Cette dérogation est soutenue par des 

institutions et des décisions qui n'ont rien de secret ou de clandestin, au nombre desquelles on 

trouve les programmes du secrétariat d'État à la lutte contre la toxicomanie, les arrêts de la Cour 

suprême et de la Chambre de cassation visant à éliminer tout jugement en faveur de la 

dépénalisation, la circulaire dans le même sens du Procureur de la République et. enfin, le 

développement d'une filière thérapeutique exempte de tout contrôle légal. Ce manque de 

tolérance envers les consommateurs, exposé au grand jour, est d'autant plus arbitraire que la 

justice reste inopérante face aux hommes politiques soupçonnés de participer au trafic de 

drogues et au blanchiment d'argent sale. C'est un des miracles du {i nouveau monstre 

(Przewonki, 1995 : 34) » qu'il a fallu incorporer aux typologies des régimes politiques : les 

démocraties sans citoyenneté, où une large partie des sujets ne peuvent pas participer, contder 

et s'opposer au gouvernement. 

Au terme de cette longue analyse, je p e u  formuler le prfnczpe de jugement qui est à la 

base de l'incrimination pénale des usagers de substances interdites. Le disposif  judiciaire 

confère o u  vérités forrncrlées pur les Iégdateurs et par les experts en tuxicomanie un caractère 

de réalité en en fuisont le fondement des sanctions appliquées a n  cunsommuteurs. dont 

l'uccma&ion. le jugement et la réhabilitation dérogent am droits et libertés. Ce principe résume 

en peu de mots une multiplicité de mécanismes légaux qui transforment l'usage de drogues en 

toxicomanie et qu i  portent atteinte aux dispositions constitutiomelles que la justice est censée 

protéger. La s w i e  de tels mécanismes dépend donc de la violation des idéaux et des pratiques 

qui définissent une société démocratique. Mais cene situation peut facilement se perpétuer, car 
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la criminalisation et l'intolérance interdisent la formation de groupes capables d'élaborer et de 

mettre en oeuvre des alternatives a la prohibition et a l'abstinence- Les utilisateurs de drogues 

interdites n'ont ainsi aucune chance de démontrer que les comportements qui leur sont 

reprochés dérivent plutôt du caractère illicite des substances que de leur simple consommation. 

Il est tout aussi impossible de prouver que l'usage de drogues interdites n'est pas nécessairement 

incontrôlable, dangereux et handicapant De cette façon, il est impossible de rompre avec les 

vérités dont le dispositif pénal est devenu le principal promoteur. Ce dernier assure en effet la 

reproduction d'une situation dans laquelle les usagers sont obligés de fréquenter le marché noir, 

d'utiliser des produits contaminés, d'avouer leur désir de consommer de drogues (aveu que les 

experts transforment en un symptôme clinique irréfutable). Et pour être acceptés dans la filière 

thérapeutique, ils n'ont pas non plus le choix : les consommateurs doivent dire quïls souffrent 

de leur toxicomanie et qu'ils ont pour but l'abstinence totale. Voilà un autre mécanisme qui 

aggrave les risques : ceux qui refusent d'être sevrés ne peuvent pas accéder aux soins. Ce sont 

donc des procédures légales - ou bénéficiant d'une ratification légale - qui amènent les 

utilisateurs B acquérir les caractéristiques permettant de les qualifier de toxicomanes, 

catégorisation au nom de laquelle ils sont punis et soignés de force. 



Remarques finales 

Paul Éluard disait que les jeux amoureux de l'espèce humaine, si compliqués. si marqués 

par la culture, voilent la nature en la reproduisant. .\lutaris murundis, la formule pourrait 

s'appliquer au processus de construction de la toxicomanie comme cible d'intervention des 

pouvoirs publics dans l'Argentine pst-autoritaire. La différence étant qu'à I'origme on ne trouve 

pas une pulsion primitive et intemporelle, mais le miit d'une opération politique complexe, qui 

permet d'assimiler l'usage de certaines substances à une incapacité à s'adapter au 

fonctionnement « normal » de la société. Le toxicomane, point de repère des recherches 

épidémiologiques, de l'action policière et de l'appareil judiciaire, n'est pas en effet apparu r-r 

nihilo. 11 surgit là ou il existe un dispositif institutionnel qui constitue comme répréhensibles des 

comportements qu'il s'efforce par la suite de réprimer. La toxicomanie est ainsi définie et 

diffusée par des instances de pouvoir qui, moyennant un ensemble d'interdictions et de 

catégorisations, l'imposent aux individus. Elle se présente cependant comme une vérité 

indépendante des jeux de forces qui la produisent, ce qui donne a I'objectivation stigmatisante 

des usagers l'apparence d'une pure constatation, d'un fait qui va de soi. C'est justement pour 

réviser ce qui semble être une évidence qu'il faut l'introduire dans la sphère de la praxis 

historique et examiner les pratiques qui nous font croire en son existence. La toxicomanie perd 

alon sa grandeur et son pthétisme, et les toxicomanes apparaissent comme les figurants d'une 

mise en scène qu'ils n e  dirigent pas. 

Suivant cet ordre d'idées, j'ai analysé les mécanismes de pouvoir qui assurent la 

reproduction au quotidien des preoccupations anti-drogue, n notamment ceux qui assujettissent 



les consommateurs à la catégorie de toxicomane et qui empêchent toute possibilité de 

contestation. II a été question, tout d'abord. de la manière dont le fait toxicomaniaquz est 

objectivk par les systèmes de vigilance épidérniologtque. J'ai alon demontré que les responsables 

de la collecte et de ltévaluation de données ne cherchent aucunement a soumettre leurs 

présuppos6s théoriques à des test sévères. Plus que de vérifier des hypothèses, i l  s'agit, pour eux, 

de confirmer que l'usage de drogues illicites est un comportement nuisible pour l'individu et 

pour la société, a qu'il ne cesse de progresser. Les analystes peuvent faire cela sans trop de 

difficultés, car leurs affirmations découlent de prémisses surchargées de significations négatives, 

qui associent invariablement la consommation de produits classées à la perte d'autonomie, à la 

déchéance physique et à la criminalité. Cette synonymie conceptuelle bloque très efficacement la 

mise à l'épreuve des résultats obtenus. Là ou les statistiques révèlent qu'il y a des 

O consommateurs qui font uo usage discontinu de drogues, ils seront perçus comme des 

toxicomanes potentiels et comme rien d'autre. L'effort classificatoire et la condamnation a priori 

des consommateurs prennent ainsi largement le dessus sur la connaissance des multiples facettes 

du phénomène de la drogue. En ce qui a trait à la progression de la toxicomanie, et malgré 

l'insistance des épidémiologws (et des fonctionnaires) à ce sujet, force est de constater qu'il n'y 

pas, en Argentine, d'études permettant d'évaluer des tendances à longue terme. Les seules 

statistiques de ce genre ne sont que des sondages d'opinion, qui donnent, tout au plus, une idée 

approximative de l'enracinement et de l'évolution des soucis concernant l'usage de drogues au 

sein de la population. Le manque d'autre types d'informations peu être jugé plus grave : les effets 

des stratégies de prévention et de répression ne sont pas connus, nomment ceux de la 

criminalisation des usagers. 



Cette absence d'évaluations fondées sur des données fiables fait en sorte que les 

décideurs tichappent aux responsabilités qui sont les leurs. I l  n'est pas pourtant impossible de 

mesurer l'impact des dispositifs anti-drogue qui ont cité mis sur pied après la transition 

démocratique. Je l'ai fait à l'aide des informations disponibles sur les deux acteurs institutionnels 

qui ont un d e  de premier ordre dans la lune contre la drogue : les services de police et le 

système judiciaire. Ces statistiques révèlent plusieurs phénomènes troublants, qui prouvent la 

pertinence de mon hypothèse de travail, selon laquelle ce sont des pratiques de pouvoir qui 

déterminent le fait toxicornaniaque. Ce sont bien les forces de l'ordre qui déposent l'immense 

majorité des chefs d'accusation dans les affaires liées à la possession de substances classées, et 

ce sont dans une proportion toute aussi accablante des cas impliquant de simples utilisateurs, qui 

ne détiennent que de faibles quantités de produits. En outre, si l'on tient compte des 

circonstances dans lesquelles les interpellations ont subitement augmenté, on découvre qu'elles 

I'ont fait au moment où les brigades de stupéfiants se sont vues conférer plus de pouvoirs ou se 

sont opposées a la dépénalisation de facto amorcée par le judiciaire. 

La deuxième partie de la thèse porte justement sur les pratiques policières, sur la façon 

dont ces dernières créent un champ d'intervention spécifique, au sein duquel la toxicomanie 

fonctionne comme un réfërent pour éveiller l'attention du public et pour individualiser les 

suspects. A partir de l'analyse des documents pertinents, j'ai pu conclure que l'investissement 

policier du phénomène toxicomaniaque prend appui sur un ensemble de vérités que la police 

elle-même a formulées à p m r  de notions d'origine médicale et juridique. Ces vérités policières 

sur la toxicomanie ont été réadaptées au fur et à mesure que variaient les groupes investis (cette 



réadaptation, lente mais constante. est une des preuves Irs plus irréfutables du fait que la 

toxicomanie est un instrument utilisable à des fins politiques). Depuis la fin des annees 1960, le 

projecteur est braqué sur la jeunesse. Mais les signes tenus pour significatifs - la manière de 

s'habiller, la fréquentation de certains endroits - ne servent pas simplement a désigner les jeunes 

comme toxicomanes potentiels. Les présomptions policikres permettent d'organiser et de rendre 

acceptables des opérations de ratissage et d'entrupment, dont le bien-fondé est prouvé par le fait 

même qu'un seul type de consommateurs - celui qui a Cté pointé d'avance - se trouve incnmink. 

Cette logique circulaire de I'action policière devient encore plus évidente lorsque les 

consommateurs sont arrêtés B proximité des points de vente approvisionnés par des policiers 

corrompus ou tenus par des informateurs qui ont été payés en espèces. De plus, les sewices de 

police disposent d'un instrument légal souple et dépourvu de formalités pour interpeller et 

imposer des peines correctionnelles aux individus qui sembient être intoxiqués : les édits, 

promulgués par les chefs de police eux-mêmes. Cette situation est aggravée par l'absence de 

contrôles judiciaires efficaces et par le fait que la lutte contre la toxicomanie est devenue une 

manne pour la police après le retour à la démocratie. Ses avantages sont nombreux : c'est une 

activitd en apparence dépolitisée? et elle permet aux agents du contingent d'améliorer rapidement 

leurs états de service et aux cadres d'organiser des réseaux de pots de vin. Mais ni la violence ni 

la comption policières n'ont inquiété les élus, qui n'ont pas hésité à sanctionner des lois d'une 

constitutionnalité douteuse pour donner plus de prérogatives aux brigades de stupéfiants, en 

parhculier celle d'utiliser des agents doubles pour infiltrer des milieux « a risques », ce qui en 

pratique n'exclut même pas les écoles. La Cour suprême a également contribué a affermir le 

pouvoir discrétionnaire des policiers en consid&ant comme valides les fouilles et les 

perquisitions sans mandat. Cependant, l'appareil judiciaire ne se limite pas à légtirner les actions 



arbitraires des policiers : il fait entrer en jeu des procédures d'identification et de redressement 

qui transfoment concrètement en toxicomanes les individus accusés par la police de possession 

de drogues pour usage personnel. 

L'analyse du système judiciaire, à laquelle j'ai consacré la demiire partie de ma th&, est 

d'autant plus ddicatr qu'elle implique l'interaction d'un grand nombre d'acteurs, qui ont des 

compétences trks différentes : les lkgislateurs. qui crtient la incriminations liks à la ditemion de 

drogues pour usage personnel : les juges, qui déterminent le degré de culpabilité des possesseurs 

et les peines qu'ils ont a subir ; les experts mdico-lkgaux, qui posent les diagnostics nkasaires 

pour justifier k s  sentences ; les thérapeutes, chargés de I'exécution des mesures de sûreté ; et, 

enfin, le pouvoir exécutif, a qui revient la responsabilité de classer les substances a de 

subventionner les cmtres d'hébergement. L'examen des décisions prises par tous ces 

intervenants m'a permis de démontrer qu'ils attribuent aux individus accus& d'un &lit de 

possession des traits pathologiques et une volonté criminelle dont ces derniers doivent être 

débarrassés, par la force s'il Ie faut J'ai Çgalement démontni que, ces huit demi&res annkes, 1s 

instruments de qualification et les institutions de prise en charge n'ont pas cessé de proliférer. 

Les élus ont créé de nombreuses catégories de possesseurs a autant de mesures de contde 

judiciaire. II y a même des dispositions Itgales qui incitent les justiciables a passer aux aveux et à 

se déclarer toxicomanes. Arrivent alon les experts, qui interpdttint ces confessions en les 

rapportant a des notions préétablies, toujours plus raffinées et toujours plus incontestables. Mais, 

au fond, le procédé est simple : on considère qu'aucun usager ne p u t  contrôler ses 

consommations et qu'il tombera, un jour ou l'autre, dans un état de dépendance. Ensuite, les 

toxicethérapeutes rappellent aux condamnCs qu'ils sont des individus inaptes et qu'ils doivent se 



surveiller en permanence pour ne pas se laisser emporter. Ces particularités de la législation anti- 

drogue deviennent encore plus évidentes si l'on compare le traitement réservé aux 

consommateurs des produits classés et celui qui est prévu dans le cas des conducteurs ayant bu 

trop d'alcool. Tous deux ont absorbé des substances pouvant altérer la perception et les sens, 

mais les simiIitudes sàrrètent là. L'incidence de « l'alcool au volant D dans les accidents de la 

route a été prouvée. Mais ceux qui conduisent avec les facultés affaiblies, et n'ont causé de tort à 

personne, sont passibles de peines mineures. De plus, leur ivresse est considérée comme un état 

passager et n'entraîne pas une définition stigrnatisante de leur personnalité. En revanche, les 

individus qui possèdent une drogue interdite n'ont même pas besoin de l'avoir utilisée ni d'avoir 

créé un risque effectif pour une tierce personne. Ils sont punis en vertu des actions préjudiciables 

qui leur sont légalement attribuées et ils sont qualifiés de toxicomanes. endurcis ou potentiels, 

label qui les soumet a des contrôles hiérarchiques et à un travail correctif intense, pour qu'ils 

apprennent quel est leur (( moi véritable )) et de quelle manière il convient de le discipliner. 

Compte tenu de tout ce qui précède, il n'est pas exagéré de dire que si ces procédures 

d'identification et de redressement n'existaient pas, les toxicomanes n'existeraient pas non plus. 

Les usagers seraient alon autre chose que ces personnages redoutables auxquels les instances 

chargées de les débusquer et de les mettre sous tutelle peuvent attribuer les caractéristiques les 

plus disparates. Exemples de déchéance et prosélytes avertis, ils représentent une menace 

constante pour la société. Et tous ceux qui ne semblent pas particulièrement (( atteints » courent 

le risque de l'être un jour ou l'autre. II semble pourtant clair que c'est le cadre politico-légal dans 

lequel les usagers sont contraints d'évoluer qui détermine leurs aîtitudes, à commencer par la 

violation de la loi à chaque fois qu'ils achètent ou qu'ils sont en possession de drogues. 



L'abandon sanitaire dans lequel ils sont laissés les contraint également à avoir des 

comportements à risques, comme Ir: partage de seringues, que les spécialistes ne se gènent pas 

pour identifier à des tendances autodestructrices. Comment seraient-ils. ces toxicomanes 

handicapés, dangereux et suicidaires, s'ils avaient librement accès aux produits et disposaient de 

moyens pour prendre leur santé en main ? Que se passerait-il si les experts, les juges a les 

thérapeutes se demandaient si les usagen qu'ils qualifient de toxicomanes seraient l a  memes 

individus sans cette qualification ? Ces questions, dans ['Argentine contemporaine, restent dans 

le domaine de 1' impensable. 

Pourtant, I'objectivation du fait toxicomaniaque a des répercussions bien concrètes. J'ai 

ainsi tenu à souligner, tout au long de ma thèse, que la lutte contre la toxicomanie a entraîné - et 

entraine toujours - une violation généralisée des garanties juridiques et des droits individuels. Qui 

plus est, les décideurs eux-mêmes ont démontré que les stratégies antidrogue ont un caractère 

kminemment antidémocratique. Au moment ou le gouvernement argentin a cherché à renforcer 

['État de droit, entre 1983 et 1989, la détention de drogues pour usage personnel a été 

dépénalisée : c'était une incrimination qui portait atteinte a la protection de la vie privée et à 

plusieurs principes fondamentaux du droit positif. En outre, punir un individu à cause d'un 

simple délit de possession signifiait lui dénier n priorr les deux qualités qui définissent le 

citoyen : la rationalité et l'autonomie. Cene période de libéralisation n'a pas pris fin parce que le 

N laxisme )) à l'égard des usagen s'était avéré un échec du point de vue sanitaire ou social. Elle a 

pris fin lorsque l'instance politique, pour des raisons qui n'ont rien a voir avec l'ampleur et les 

effets réels de la consommation de drogues, s'est davantage intéressée a accroitre le contrôle de 

la société civile qu'à préserver la qualité des institutions démocratiques. 



Ceci étant dit, j'aimerais mettre en relief, dans ces remarques finales, les aspects (( les 

plus politiques » de la lutte contre la toxicomanie, c'est-à-dire les effets qu'elle produit bien au- 

delà de l'identification et de la prise en charge dd'un groupe de toxicomanes. J'en profiterai 

également pour signaler des pistes de recherche qui me semblent intéressantes et qui pourraient 

ître explorées plus tard. 

Les appareils d'État trouvent dans les stratégies antidrogue une source inépuisable de 

pouvoir. Les moyens d'action aménagés pour combattre ce mal d i f h  qu'est la toxicomanie ne 

visent pas tant a stopper les conduites de démesure qu'à multiplier les manières de les identifier. 

En réalité, les systèmes de surveillance implantés dans les écoles et les commissariats, les agents 

O provocateun envoyés dans les collèges, les fouilles abusives dans les lieux de divertissement et 

les perquisitions non autorisées (pour ne citer que les exemples les plus éclatants) constituent une 

menace pour tous les citoyens, pas seulement pour les usagers. Cette menace est double. Dans la 

vie de tous les jours, sous prétexte de préserver la population des effets (( nocifs )) des drogues, il 

y a une multiplication des atteintes à la sécurité, aux biens et même à l'intégrité physique des 

citoyens. Et il n'est pas vain de noter que ces atteintes décodent de l'action de ceux qui ont pour 

mandat de s'assurer qu'elles ne se produisent pas.. . De ce renversement des riiles naissent les 

« zones bnines N de la démocratie, qui brouillent de manière insidieuse la ligne de démarcation 

entre l'ordre républicain et les régimes autoritaires. Sur un plan plus général, les initiatives a h -  

drogue, qui attribuent à des substances inertes le pouvoir de transformer invariablement les 

individus en (( zombies », amènent à conclure que personne ne peut gérer leur usage. Ces 

présomptions, imprégnées d'un animisme rétrograde, permettent de considkrer tous les citoyens 



comme des êtres qui ne sont pas aptes a choisir ce qui est bon ou mauvais pour eu..-rnèma, et 

qui méritent, en conséquence, d'être tt guidés » et surveillés de près. L'utilisation des drogues 

interdites par les pouvoirs publics devient ainsi ce qu'elle est : un tout petit geste. dont la seule 

possibilité qu'il soit pose ouvre la porte a une enquête exhaustive de la vie privée. La 

toxicomanie n'est donc pas un 6tat propre aux individus. mais une stratégie de c o n ~ d e  et de 

dissémination de soucis qui j ussifient des démarches inquisitrices. Et le toxicomane n'est rien 

d'autre que l'instrument et le relais des dispositifs qui, tout en réprimant un nombre restreint de 

consommateun, rendent acceptable un état d'alerte et une surveillance généralisés. 

De cette façon, dès que 1'011 examine les conditions historiques et les rapports de pouvoir 

qui donnent un sens aux termes toxicomanie et toxicomane, il est possible de comprendre 

I'impomce prise par l'usage de drogues illicites comme enjeu politique. La lutte contre la 

toxicomanie investit un espace oh la démocratie, pour parler comme O'Domell, perd son 

intensité : il n'y a pas de règles opposables a l'administration, et la rationalité y renvoie 

davantage a l'acceptation des vérités soutenues par les experts et homologuées par les 

fonctionnaires qu'à la confrontation de points de vue différents. 

Cette dernière remarque m'amène à énoncer la première des pistes de recherches qui m'a 

semblé prometteuse. La question de la dépénalisation de l'usage de drogues rejoint les luttes qui, 

en cette fin de siècle, visent à récupérer la maitrise du corps, comme par exemple le droit à 

l'avortement et l'élimination de toutes les formes de discrimination fondées sur l'apparence 

physique et l'orientation sexuelle. Les activistes pro-choix, les gak et les lesbiennes ont parcou. 

un long chemin, et peuvent compter aujourd'hui sur l'appui de nombreuses institutions 



nationales et internationales. Certaines de leurs revendications ont été adoptées par les tenants de 

la (( rectitude politique », ce qui démontre que même le discours le plus conventionnel de notre 

époque contribue à combattre les préjugés à leur égard. En ce qui concerne l'apparence physique, 

les mouvements antiracistes et ceux qui dénoncent la ségrégation des handicapés ont une 

longueur d'avance sur la contestation, encore balbutiante, de la maigreur, de la jeunesse et du 

body building comme standards absolus de la beauté et du bonheur. Mais ils ont tous déjà pu 

faire en sorte que leurs revendications soient tenues en compte par les décideurs et les médias. II 

reste à savoir dans quelle mesure la cnminalisation des consommateurs de drogues illicites peut 

susciter des protestations semblables, qui, de manière articulée, défendent le droit à la différence 

et à disposer de son propre corps. Cette question est d'autant plus importante que la plupart des 

organismes et des groupes qui combattent la discrimination n'ont pas une position claire face à 

l'usage de drogues, et certains sont même engagés dans la lutte contre la to?ticomanie Tout cela 

veut dire, dans le cas de l'Argentine, qu'il est peu probable que la pression d'une institution 

étrangère oblige les responsables à revoir leurs stratégies anti-drogue (ces pressions ont été 

déterminantes pour améliorer le sort d'autres minorités), et qu'il ne faut donc pas s'attendre dans 

l'immédiat à un relâchement de la politique de (( tolérance zéro 1). Ce même rigorisme entrave la 

naissance de collectifs et de mouvements d'opinion capables de faire entendre la voix des 

usagers et de démontrer que les drogues ne dépossèdent pas nécessairement de leur autonomie et 

de leur conscience ceux qui les utilisent. 

Cependant, les pièges sont plus denses et plus prégnants qu'on ne le croit. On connaît 

encore mal comment les politiques de lutte contre la toxicomanie influent sur les usagers eux- 

mémes, sur la signification qu7 ils assignent & leur expérience de la drogue. Ce travail relkve de la 



psychologie politique, car il s'agit de savoir si les consommateurs, notamment ceux qui ont 

adopté le discours des autorités, peuvent inventer des notions qui les libèrent du registre ou ils 

ont fini par être cantonnés, celui des désirs « incoercibles », des dispositions morbides a de 

I' irresponsabilité morale. Inventer de nouvelles notions signifie dégager l'usage de drogues de 

tous les sens qu'on lui a prêtés, y compris de la révolte comme sens. Pour ce faire. il faudrait 

penser aux produits d'me toute autre manière, comme un moyen de se procurer des sensations et 

rien de plus. Leur usage ne s e ~ r a i t  pas alors a redéfinir de façon radicale l'identité des 

individus. II pousserait plutôt acquérir et a transmettre des connaissances sur les substances 

elles-mêmes, sur l'exactitude des dosages, sur les modalités de consommation à moindre risque 

et notamment sur les situations dans lesquelles il est propice d'en prendre. Mais le 

développement de ce savoir-faire est une utopie. Tant que les usagers sont menaces par la 

répression, tant que les politiques anti-drogue provoquent les componements reprochés (la 

violence, la propagation du ViH et des hépatites, les intoxicaîions), tant que les consommateurs 

n'ont pas d'accès Iégal aux produits et ne disposent pas de moyens sanitaires efficaces, les idées 

reques sur la toxicomanie et les toxicomanes ne perdront rien de leur solidité. Seule une décision 

politique peut rompre ce cercle vicieux et entrainer une « dédramatisation » de l'usage de 

drogues. Cette décision semble d'autant plus di ficile à prendre qu'el le i rnpl iquerai t 

l'ébranlement d'une série de structures déjà bien implantées, au fonctionnement desquelles la 

recherche et la prise en charge des toxicomanes sont essentielles. Une telle décision impliquerait 

également, pour les hommes politiques, une lutte acharnée contre les peurs et les préjugés qu'ils 

ont eux-mêmes contribué à d i k r .  



Des imes pieuses pourront me dire : mais, ces gens, ils n'ont qu'A ne pas se droguer ». 

Ce qui est en jeu n'est pas le fait de consommer ou non des drogues, mais celui de pouvoir 

choisir ou non de le faire « sans que les autorités y fourrent le nez », comme Karl Marx aimait Ir 

préciser. L' investissement politique du fait toxicornaniaque, qui incite à 1' intolérance collective 

et qui permet de conduire des vies sous la caution de l'État, est en effet un exemple éloquent de 

la contradiction qui existe entre la réalisation de la citoyenneté et le renforcement des institutions 

de contrôle. La société argentine pourra-t-elle conjurer une tel!e contradiction ? 



ANNEXE No 1 



Entrevues 

A berbuj, Gerardo. Intervenant, Centre des mesures de sécurité kducative, Ministère de 
l ' Éducation. 

Amini, José. Directeur de Grudiva, centre privé de désintoxication. 

Andrada, Carlos. Avocat . 

Armesto, Antonio Raul. Ancien sous-chef de la Surintendance des drogues dangereuses de la 
Police fédérale argentine (PFA). 

Back, Claudia. Intervenante, Direction de la prévention de la toxicomanie de la ville de Vicente- 
L0pez. 

Bankirer, Fabian. Chercheur, Centre national de rééducation sociale (CENARESO). 

I Bialakowsky, Alberto. Sous-directeur, programme de maîtrise en prévention de l'usage 
impropre des drogues de 1 ' Universi té de Buenos-Aires. 

Biessy, Ana. Directrice, Département des services sociaux, CENARESO. 

Bohoslavsky, Beatriz. Psychologue, Centre de prévention de la toxicomanie de la ville de 
Vicente-Lopez. 

Bulacio, Bruno. Directeur, Institut interdisciplinaire de recherche et de traitement de la 
toxicomanie. 

Bmzzone, Gustavo. Procureur près les tribunaux fédéraux en matière de délits financiers. 

Cabrera, Claudio. Sous-secrétaire à la prévention et au traitement de la toxicomanie, Secrétariat 
a la planification de la prévention de la toxicomanie et de la lune contre le des drogues 
(SEDRONAR). 

Cagliotti, Carlos N. Psychiatre, ancien directeur du CENARESO, ancien directeur de la 
Commission nationale sur les toxicomanies et les stupéfiants (CONATON). 

t '- Ayant d'abord accepté de répondre sans restrictions, la plupart des interviewés m'ont demande d'éteindre 
l'enregistreur de son avant de parier du gouvernement et de certains de leurs coilégues. 



Cala breje, Al berto. Directeur. Fonds d'aide toxicologique (FAT). 

Ca rballeda, Alfredo. Travailleur social. 

Cardenas, Horacio. Sous-directeur, Fondation Convivlr. 

Cssal, Silvia. Travailleuse sociale, Ofice des mineun de la Chambre d'appel de la ville de 
Buenos-Aires. 

Cattani, Horacio. Juge, Tribunal no U de la Chambre d'appel de la ville de Buenos-Aires. 

Chamo, Liliana. Ancienne directrice du CENARESO. 

Colacino, Ludovico. Directeur, Service d'internement des toxicomanes en état de crise, 
CENARESO. 

Colombo, Marcelo. Secrétaire du juge fédéral Neno Bonifati lors de l'affaire Maradona 

Corsunsky, José. Ancien membre de la Commission nationale pour le contrôle du trafic illicite 
et de l'abus de drogues (CONAD). 

Dacal, Ceeiüa. Enquêteuse, Surintendance des drogues dangereuses, Police fédérale argentine 
( P W .  

Decaroli, Luis Pedro. Directeur, Centre de jour, CENARESO. 

Del Bono, Marcelo. Directeur, CENARESO. 

De Luca, Nélida. Directrice, Direction nationale d'aide aux toxicomanes, SEDRONAR. 

Demarco, Daniet. Psychologue, Fondation Esrhulo a la Vida. 

Diamoistein, Carola. Directrice, Département de prévention de Progrom Andrés, communauté 
thérapeutique d'inspiration religieuse. 

Duarte, Daniel. Président de Alreverse, communauté thérapeutique d' inspiration religieuse. 

Durelli, Beatriz. Travailleuse sociale, Ofice des mineurs de la Chambre d'appel de la ville de 
B uenos-Ai res. 

Ermelo, Rosendo. Avocat d'office, Tribunaux fédéraux d'exécution. 

Figueroa, GuiUermo. Intervenant, Centre des mesures de sécurité éducative, Ministère de 
1' Education. 



Fridman, Hebe. Directrice, Service des traitements résidentiels, CENARESO. 

Garcia Fernaadez, Juan Carlos. Chef du [aboratoire de toxicologie du Service national de 
médecine légale. 

Gatti, Carlos. Psychologue, Service national de médecine légale. 

Chia, Rubén. Directeur, Département de prévention de la toxicomanie, CENARESO. 

Gigliotti, Bernardo. Psychologue, Fondation Convivir. 

Gonzalez, José Luis. Sous-directeur, CENARESO. 

Gnzalez, Rubén. Directeur, Commidad Jwenrl Esperua-a, communauté thérapeutique 
d'inspiration religieuse. 

Goti, -Maria Elena. Consultante des Nations Unies en matière de traitement de la toxicomanie. 

Gugliotta, Adriana. Sociologue, Sous-secrétariat des droits de l'homme, Ministère de 
1' Intérieur. 

Grimson, Ricardo Wilbur. Président, Fédération argentine des organisations non 

O gouvernementales de prévention et de traitement de la toxicomanie (FONGA). 

Idiaquez, Jorge. Chef, Direction générale de la prévention et de la répression du trafic illicite 
des drogues et de la toxicomanie, Police de la province de Buenos-Ares 

Kalina, Eduardo. Directeur, Villa G d a l u p e ,  centre privé de désintoxication. Deux stagiaires 
participent à l'entrevue, Sergio Leman  et Guillermo Dorado. 

Kornblit, Ana Lia. Chercheuse, institut de recherches en sciences sociales, Université de 
Buenos-Aires. 

Lorenzo, Adriana. Toxico-thérapeute, communauté thérapeutique Vicente L &e=. 

,Maciel, Gabriela. Directrice, communauté thérapeutique Viaje de Vuelm. 

Martinez ffine, Silvia. Coordinatrice, Fondation Convivïr. Participe à l'entrevue Marta 
Tomasevich, membre du Conseil d'administration. 

Maggi, Rut. Directrice, Direction nationale de la prévention de la toxicomanie, SEDRONAR. 

Miinassero, Jorge Miguel. Ancien chef de la Direction de la prévention sociale de la 
toxicomanie de la PFA. Deux officiers en activité participent a l'entrevue, Monica Vanni et 
Gustavo Miguel Jullier. 



Miguez Hugo. Spécialiste en épidémiologie. 

.Muzzio, Estela. Responsable du contrôle des maladies associées à l'usage impropre des drogues, 
CENARESO. 

'larcotiques anonymes. Entrevue accordée par deux membres du bureau centrai, Ana Maria et 
Eoracio . 

Ortiz .Maldonado, Gaston. Vice-président de la Commission parlementaire sur la toxicomanie. 

Otem Pizarro, Evangelina. Directrice, Département de recherche a de formation 
professionnelle, CENARESO. 

Ottooe, Fabian. Toxico-thérapeute, Program Andrés, communauté thérapeutique d'inspiration 
religieuse. 

Pers del Cerro, Cecilia. Coordinatrice des stages en prévention de la toxicomanie du 
programme de maîtrise en prévention de l'usage impropre des drogues de 17Université de 
Buenos-Aires. 

Rodrigue& Elvio. Avocat, CMARESO. 

Romio, Gabriela. Directrice, Service d'aide aux toxicomanes, Secrétariat de la prévention et du 
traitement de la toxicomanie de la province de Buenos-Aires. 

Rossaroli, Ana Maria. Toxico-thérapeute, communauté thérapeunque Vicente Loper 

Rossi, Juan Pablo. Avocat, Fédération argentine des communautés thérapeutiques (FACT). 

Saunier, Roberto. Psychologue, Office des mineurs de la Chambre d'appel de la ville de 
Buenos-Aires. 

Segovia, Mi rtin. Directeur, Service de réinsertion sociale, CENARESO. Participe a l'entrevue 
une stagiaire, Maria Teresa Suarez. 

Silliti Daniel. Président, Fondation Campo Freudiono. 

Silva, Roberto. Enquêteur, Direction générale de la prévention et de la répression du trafic 
illicite des drogues et de la toxicomanie, Police de la province de Buenos-Aires. 

Simonetti, Roberto. Consultant, Commission du Sénat sur la toxicomanie et le trafic illicite des 
drogues. 



%sa, Graciela. Attachée de presse, Secrétariat de la prévention et du traitement de la 
toxicomanie, province de Buenos-Aires. 

Sotelo, Alicia. Médecin expert, Service national de médecine légale. 

Sorovick, Tioi. Intervenante, Direction de la prévention de la toxicomanie, ville de Vicente- 
L0pez. 

Touzé, Graciela. Directrice du programme de prévention du SIDA chez les toxicomanes, FAT. 

Vallejos, Norma. Directrice, Service de toxicologie, hôpital Fernhitiz. 

Vallota, Agustin. Avocat d'office, tribunaux fédéraux de la ville de Buenos-Aires. 

Varetîo, Elba. Directrice du service de consultation et d'admission, CENARESO. 

Zaffaroni, E ugenio. Avocat, ancien juge fédéral. 

Yapur, Alejandro. Attaché de presse. Direction nationale des services pénitenciers. 

B- L isfe des personnes q u n f  occeplé des entrevues sous réserve d 'unonymat- 

A. Représentant à Buenos-Aires d'une communauté thérapeutique de la province d'Entre Rios 
« spécialisée en cures forcées D. 

C.S-B. Collaborateur de la délégation de Drugs Enforcement Adrninisfration (DEA) à Buenos- 
Aires. 

M.A. Directeur d' un centre privé de désintoxication 

M.O. Ancien chef de I'Armée révolutionnaire du peuple (ERP). 

C-  Liste des personnes ayant refusé cl ëtre interviewées 

Bonifatti, Nerio. Juge fédéral. 

Maccagoo, Alfredo. Directeur, Service national de médecine légale. 

~Marquevich, Roberto. Juge fédéral. 

 moren no Oeampo, Luis. Ancien procureur près les tribunaux fédéraux. 



Yaria, Juan. Secrétaire général, Secrétariat de la prévention et du traitement de la toxicomanie 
de la province de Buenos-Aires. 

L'enquête auprès des informateurs n'a pas été menée a partir d'un questionnaire Fermé. J'avais 
une liste de sujets a aborder, ce qui me permettait d'élaborer sur le vif des questions peninrntes. 
La possibilité de donner aux questions leur forme définitive au cours de l'entrevue a Cté 
essentielle pour ménager les susceptibilités propres a chaque milieu. Cela m'a également permis 
d'exploiter les pistes données par les personnes interviewées sans perdre le fil de l'entretien. 

D. 1. Sujets d'ordre génirul 

Panorama de l'usage des drogues en Argentine pendant ces dix dernières années 
(problèmes les plus importants, raisons pour lesquelles ils ont acquis cette importance, 
principaux changements). 

Conséquences de la modification de la loi antidrogue sur l'institution concemée Ion de 
I'entrevue et sur sa clientèle. 

Priorités et principaux projets de l'institution concernée Ion de l'entrevue en matière de 
toxicomanie. Modalités de mise en oeuvre. 

Identification des populations « à risque ». 

Facteurs externes favorables et défavorables au développement de l'institution concemée 
lors de l'entrevue. 

Relations avec les autres institutions de lutte contre la toxicomanie (brigades de 
stupéfiants, tribunaux, centres de désintoxication, organismes administratifs). 

D. 2. Sujets iraités mec les policiers. 

Organisation des campagnes de prévention et des opérations de répression de 1' usage de 
drogues. 

Expertises : tests de dépistage et analyse des produits. 

Procédures aboutissant à l'application de sanctions administratives aux consommateurs. 



Modalités d'inculpation des détenteurs. 

Traitement des données. 

Déroulement des procès ouverts contre les usagers detenteun. 

Critères d'évaluation utilisés par les experts. 

Influence des leuding cases en matière de possession de drogues à des fins personnelles. 

Rôle régulateur des juridictions supérieures. 

Exécution des peines. 

D.4 Sujets traités uvec les infervenants de lofilière thér~peutique 

Type d' institution (centre communautaire, hôpital, établissement s@c ial isé, cadre 
résidentiel ouvert, cadre résidentiel ferme, etc.). 

Type de thérapie (désintoxication médicale, vie communautaire structurée, 
psychothérapie individuel le, entraide, etc. ). 

Intervenants (professionnels de la santé, professiomels des sciences humaines, religieux, 
toxicomanes réhabilités). 

Conditions d'admission. 

Règlements et sanctions. 

Objectifs (abstinence totale ou amélioration du fonctionnement social sans sevrage 
obligatoire). 

Sources de financement. 

Organisation syndicale. 
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