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AVANT‐PROPOS 

 

La prise en charge des victimes d'infractions pénales constitue une priorité pour  le 
ministère de la Justice, et en son sein, la prise en charge des victimes mineures fait 
l'objet d'une attention  toute particulière au  regard des besoins  spécifiques de ces 
victimes particulièrement fragiles. 

Le  guide  de  bonnes  pratiques  relatif  à  la  prise  en  charge  des mineurs  victimes, 
élaboré  en  décembre  2003  par  la  direction  des  affaires  criminelles  et  des  grâces 
nécessitait  d’être  actualisé  afin  d'intégrer  les  évolutions  législatives  intervenues 
depuis sa publication, et notamment  la  loi du 5 mars 2007 réformant  la protection 
de  l'enfance, ainsi que  les préconisations de  la circulaire du 2 mai 2005  relative à 
l'amélioration du  traitement  judiciaire des procédures  relatives aux  infractions de 
nature sexuelle. Ce guide se devait par ailleurs de prendre en compte les constats et 
recommandations formulés dans les derniers rapports relatifs aux mineurs victimes 
d'infractions  pénales,  et  notamment  les  rapports  du  Défenseurs  des  enfants  « 
L’enfant et  sa parole en  justice » de décembre 2013 et de  l'ONED « Considérer  la 
parole de l'enfant victime » de mai 2014.  

Par  ailleurs,  il  convient  de  souligner  que  la  question  de  la  prise  en  compte  des 
victimes mineures fait l’objet d’une attention soutenue au niveau européen. 

Ainsi,  la  convention  de  Lanzarote  du  25  octobre  2007  pour  la  protection  des 
enfants  contre  les  exploitations  et  les  abus  sexuels  édicte  des  recommandations 
générales, en particulier  concernant  la  sensibilisation des personnes  travaillant au 
contact  des  enfants  et  la  possibilité  de  signaler  aux  services  de  protection  de 
l'enfance les soupçons d'exploitation ou d'abus sexuels. 

Elle  comporte également des  recommandations  en matière de procédure pénale, 
notamment  afin  de  prendre  en  compte  la  vulnérabilité  particulière  des mineurs 
victimes au cours de la procédure, et plus particulièrement lors des auditions. 

Les lignes directrices du comité des ministres pour une justice adaptée aux enfants, 
diffusées  en  novembre  2010,  reprennent  certaines  de  ces  recommandations 
relatives à  l’audition du mineur dans  les procédures  judiciaires qui  le  concernent. 
Elles préconisent notamment l’utilisation de moyens d’écoute adaptés aux capacités 
de  l’enfant, à  ses  souhaits  comme aux  circonstances de  l’affaire,  l’enregistrement 
des auditions, réalisées dans des locaux dédiés par des professionnels qualifiés.  
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Le  comité  des  droits  de  l’enfant,  dans  son  observation  générale  n°13  de  2011, 
préconise,  pour  sa  part,  qu’en  application  de  l’article  19  de  la  convention 
internationale  des  droits  de  l’enfant1,  les  enquêtes  portant  sur  des  infractions 
commises à  l’encontre de mineurs soient menées par des professionnels formés et 
qu’elles s’appuient sur une approche fondée sur  les droits de  l’enfant et adaptée à 
ses besoins, avec des procédures qui permettent d’éviter que l’enfant ne subisse un 
nouveau préjudice du fait de l’enquête. 

L’article  20  de  la  directive  européenne  du  13  décembre  2011  relative  à  la  lutte 
contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie 
prévoit de multiples dispositifs protégeant les mineurs tout au long de la procédure 
et notamment la désignation d’un administrateur ad hoc, l’assistance par un avocat, 
la  réalisation  de  l’audition  dans  des  locaux  spécialement  aménagés,  en  présence 
d’un tiers à  la demande du mineur. Cette directive préconise par ailleurs de  limiter 
les  auditions  successives  du  mineur  et  de  procéder  à    leur  enregistrement 
audiovisuel. Cette directive a fait l’objet d’une transposition en droit français par la 
loi du 5 août 2013 portant diverses dispositions d’adaptation dans le domaine de la 
justice  en  application  du  droit  de  l’Union  européenne  et  des  engagements 
internationaux de  la France. Elle préconise en outre de faire bénéficier  les victimes 
pour  lesquelles  il existe une  incertitude sur  leur âge de  l'ensemble des dispositions 
protectrices des mineurs, dès  lors que des éléments permettent de croire qu'elles 
sont mineures. 

Enfin,  la  directive  européenne  du  25  octobre  2012  établissant  des  normes 
minimales  concernant  les  droits,  le  soutien  et  la  protection  des  victimes  de  la 
criminalité et qui est en  cours de  transposition, dispose que  les mineurs  victimes 
sont présumés avoir des besoins spécifiques de protection. Elle préconise ainsi de 
les  faire bénéficier, de droit, d’une protection spécifique au cours de  la procédure 
pénale, en reprenant notamment les préconisations de la directive du 13 décembre 
2011.  

                                                 
1 L’article 19 de  la convention  internationale des droits de  l’enfant stipule que : « les États partis 
prennent toutes  les mesures  législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour 
protéger  l’enfant  contre  toute  forme de  violence  […]. Ces mesures de protection  comprendront, 
selon qu’il conviendra, des procédures efficaces […] aux fins d’identification, de rapport, de renvoi, 
d’enquête, de  traitement  et de  suivi pour  les  cas de mauvais  traitements de  l’enfant décrits  ci‐
dessus,  et  comprendront  également,  selon  qu’il  conviendra,  des  procédures  d’intervention 
judiciaire. » 
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LE SIGNALEMENT DE FAITS COMMIS AU PRÉJUDICE D’UN 
MINEUR 

1. Les modalités de signalement  

La  loi  n°2007‐293  du  5  mars  2007  réformant  la  protection  de  l’enfance  a 
profondément modifié  les modalités de  signalement des  situations de mineurs en 
danger.  Cette  loi  a  notamment  amélioré  l’articulation  entre  l’intervention 
administrative et  l’intervention  judiciaire. Elle a posé  le principe, à  l’article L 226‐4 
du  code  de  l’action  sociale  et  des  familles,  de  la  primauté  de  l’intervention  du 
conseil  départemental  et,  en  conséquence,  de  la  subsidiarité  de  l’intervention 
judiciaire. 

L’article L 226‐4 du code de l’action sociale et des familles dispose en effet que : « le 
président du  conseil départemental avise  sans délai  le procureur de  la République 
lorsqu’un mineur est en danger au sens de l’article 375 du code civil et 

1° qu’il a déjà fait l’objet d’une ou plusieurs actions mentionnées aux articles L 222‐3 
et L 222‐4‐2 et au 1° de l’article L 222‐5, et que celles‐ci n’ont pas permis de remédier 
à la situation ; 

2° que, bien que n’ayant fait l’objet d’aucune des actions mentionnées au 1°, celles‐ci 
ne  peuvent  être  mises  en  place  en  raison  du  refus  de  la  famille  d’accepter 
l’intervention  du  service  de  l’aide  sociale  à  l’enfance  ou  de  l’impossibilité  dans 
laquelle elle se trouve de collaborer avec ce service. 

Il  avise  également  sans  délai  le  procureur  de  la  République  lorsqu’un mineur  est 
présumé être en situation de danger au sens de l’article 375 du code civil mais qu’il 
est impossible d’évaluer sa situation. » 

La  loi  du  5  mars  2007  réformant  la  protection  de  l’enfance  a  ainsi  confié  au 
président  du  conseil  départemental  la  charge  du  recueil  et  du  traitement  de 
l’ensemble  des  informations  préoccupantes,  quelle  qu’en  soit  l’origine.  L’article  L 
226‐3 du code de l’action sociale et des familles prévoit, pour ce faire, la création de 
cellules de recueil des informations préoccupantes (CRIP), placées sous l’autorité du 
président du conseil départemental qui ont vocation à centraliser  le recueil de ces 
informations,  afin  que  les  services  du  conseil  départemental  puissent  ensuite 
évaluer  la situation du mineur concerné et mettre en place  les actions relevant de 
leur compétence ou, le cas échéant, saisir le procureur de la République. 
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La  CRIP,  qui  existe  au  sein  de  chaque  conseil  départemental,  est  composée  de 
professionnels de la protection de l'enfance.  

Son objectif est de réunir toutes les informations permettant d'apprécier la situation 
dans sa globalité, de l'évaluer et de proposer des réponses de manière collégiale. La 
loi  rend  possible  cette  collégialité  en  autorisant  le  partage  d'informations  entre 
professionnels du  travail social et de  la protection de  l'enfance habilités au secret 
professionnel. En dehors de cet aménagement,  la règle du secret professionnel est 
réaffirmée,  dans  l'intérêt  même  des  enfants  et  des  familles,  pour  préserver  la 
confiance indispensable à la conduite du travail social.  

Des  protocoles  créant  ces  CRIP  ont  donc  été  conclus  dans  la  plupart  des 
départements. Ces protocoles associent dans 98% des cas  le parquet et  le conseil 
départemental. 

Leur élaboration a été  l’occasion d’une  réflexion  concertée  sur  la  clarification des 
compétences entre l'administratif et le judiciaire ainsi que sur la détermination des 
procédures.  Cela  concerne  notamment  la  définition  d’une  information 
préoccupante et d’un  signalement ou  la définition des  cas et des modalités  selon 
lesquelles le procureur peut être saisi directement par des établissements publics et 
privés, des services publics, des associations susceptibles de connaître  les mineurs 
en danger (définition de la notion de « gravité des situations » évoquée par l’article 
L 226‐4 du code de  l’action sociale et des familles) ou encore  la détermination des 
éléments qui doivent être impérativement contenus dans le signalement. 

Ainsi,  lorsqu’une personne ou une  institution a connaissance ou  soupçonne qu’un 
mineur  est  en  danger,  elle  doit  aviser  la  CRIP,  qui  centralise  l’ensemble  des 
informations préoccupantes.  

Si  la  situation de danger  résulte d’une  infraction pénale  commise à  l’encontre du 
mineur,  il  est  recommandé  d’aviser,  notamment  en  cas  d’urgence,  outre  cette 
cellule, directement  les services de police ou de gendarmerie ou  le procureur de  la 
République compétent en raison du domicile du mineur, afin qu’une enquête pénale 
puisse être diligentée sans délai et les mesures de protection du mineur adéquates 
décidées sans tarder. 

Le signalement doit être un écrit précis et objectif comprenant, dans  la mesure du 
possible, une évaluation de la situation de danger dans laquelle le mineur se trouve. 
Il doit surtout être accompagné de la retranscription des paroles exactes de l’enfant, 
en s’attachant notamment à  reprendre  les  termes utilisé par  l’enfant pour décrire 
les faits dénoncés. Le signalement doit également préciser le contexte de révélation 
de ces faits.  
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Dans  la mesure du possible,  il convient d’éviter de questionner  l’enfant à ce stade, 
mais uniquement de noter précisément ses paroles. En effet, tout questionnement à 
ce stade nuit au déroulement de l’enquête pénale car il peut biaiser le recueil futur 
de la parole du mineur. 
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2. L’obligation de  révéler des maltraitances  commises au préju‐
dice des mineurs  

L’article 40 du code de procédure pénale dispose que : « toute autorité constituée, 
tout officier public ou fonctionnaire qui, dans  l’exercice de ses fonctions, acquiert  la 
connaissance  d’un  crime  ou  d’un  délit  est  tenu  d’en  donner  avis  sans  délai  au 
procureur  de  la  République  et  de  transmettre  à  ce  magistrat  tous  les 
renseignements, procès‐verbaux et actes qui y sont relatifs. » 

Cet article a donc pour effet de délier du secret professionnel les officiers publics ou 
fonctionnaires  en  leur  imposant  de  dénoncer  au  procureur  de  la  République  les 
crimes  ou  délits  dont  ils  ont  acquis  la  connaissance  dans  l’exercice  de  leurs 
fonctions.  Cette  obligation  de  dénonciation  s’impose  à  tous  les  fonctionnaires  et 
concerne  toutes  les  infractions. Néanmoins,  le non‐respect de  cette obligation de 
dénonciation n’est pas pénalement sanctionné. 

Par  ailleurs,  l’article 434‐3 du  code pénal dispose que  : «  Le  fait, pour quiconque 
ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles 
infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se 
protéger  en  raison  de  son  âge,  d'une  maladie,  d'une  infirmité,  d'une  déficience 
physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités 
judiciaires ou administratives est puni de  trois ans d'emprisonnement et de 45000 
euros d'amende. » 

Ainsi,  quiconque  ayant  connaissance  de maltraitance  physique,  psychologique  ou 
sexuelle infligée à un mineur de quinze ans a l’obligation d’en informer les autorités 
judiciaires  sous  peine  de  poursuites  pénales.  Ces  maltraitances  peuvent  être 
caractérisées  par  soustraction  des  parents  du mineur  à  leurs  obligations  légales 
compromettant la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur. 

Ce même article 434‐3 du code pénal précise néanmoins in fine que ces dispositions 
ne  sont  pas  applicables  aux  personnes  astreintes  au  secret  professionnel,  sauf 
lorsque la loi en dispose autrement. 

Ainsi  les personnes  soumises  au  secret  professionnel  dans  les  conditions prévues 
par l’article 226‐13 du code pénal, comme par exemple les médecins, les travailleurs 
sociaux,  les  avocats,  n’encourent  pas  de  poursuites  pénales  sur  le  fondement  de 
l’article 434‐3. 

S’agissant  de  mineurs  victimes,  l'article  226‐14  du  code  pénal  prévoit,  par 
dérogation à  l'article 226‐13,  la  levée du secret professionnel, en cas de privations 
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ou de sévices, en ce compris les infractions de nature sexuelle, infligées à un mineur, 
dès  lors  que  l’information  est  donnée  aux  autorités  judiciaires,  médicales  ou 
administratives et ce, sans avoir à obtenir préalablement l’accord du mineur victime. 

Cette  levée  du  secret  professionnel  ne  peut  néanmoins  pas  s’analyser  en  une 
obligation de dénonciation. Il en est cependant différemment lorsque le crime ou le 
délit est susceptible de se reproduire. 

Dans  ce  cas,  l'article  223‐6  du  code  pénal  dispose  que  :  «  quiconque  pouvant 
empêcher par  son action  immédiate,  sans  risque pour  lui ou pour  les  tiers,  soit un 
crime,  soit  un  délit  contre  l'intégrité  corporelle  de  la  personne,  s'abstient 
volontairement  de  le  faire,  est  puni  de  5  ans  d'emprisonnement  et  75  000  euros 
d'amende. 

Sera puni des mêmes peines quiconque  s'abstient  volontairement de porter à une 
personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui 
prêter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. » 

Il ne peut, en effet, être admis que, au motif du respect du secret professionnel, la 
personne  qui  y  est  astreinte  laisse  une  infraction  se  reproduire.  Ainsi,  cette 
personne  doit  nécessairement  faire  en  sorte  de mettre  fin  à  l'infraction  ou  d'en 
empêcher son renouvellement. 

En outre, il convient de préciser que le professionnel qui dénonce des maltraitances 
commises  à  l’encontre  d’un mineur  qui  ne  seraient  ensuite  pas  démontrées  par 
l’enquête pénale, n’engage pas sa responsabilité pénale dans le cadre d’éventuelles 
poursuites diligentées à son encontre du chef de dénonciation calomnieuse, dès lors 
que le signalement a été réalisé de bonne foi. 

En effet, les dispositions de l’article 226‐10 du code pénal exigent, pour que le délit 
de dénonciation calomnieuse soit constitué, que  la personne qui dénonce  les  faits 
sache,  au  moment  de  cette  dénonciation,  que  ceux‐ci  sont  partiellement  ou 
totalement inexacts. 
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Focus sur le secret médical 

L’article 226‐14 du code pénal dispose que l’article 226‐13 n’est pas appli‐
cable  « au médecin  qui,  avec  l’accord  de  la  victime,  porte  à  la  connais‐
sance du procureur de la République les sévices ou privations qu’il a cons‐
tatés, sur le plan physique ou psychique, dans l’exercice de sa profession et 
qui  lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou 
psychiques de  toute nature ont  été  commises.  Lorsque  la  victime  est un 
mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison 
de son âge ou de son  incapacité physique ou psychique, son accord n’est 
pas nécessaire. » 

Cette exception au principe du respect du secret médical n’impose néan‐
moins pas au professionnel une obligation de dénonciation. Un arrêt de la 
cour d'appel d'Aix‐en‐Provence  a  ainsi  jugé que  : « un médecin ne peut 
être  condamné du  chef de non‐dénonciation de mauvais  traitements  sur 
mineure de 15 ans dès lors que la loi laisse à la conscience de chaque mé‐
decin  l'opportunité  de  dénoncer  ou  non  de  tels  faits  »  (CA  Aix  20  juin 
2005). 

Une telle obligation pourrait en effet avoir pour conséquence que  les au‐
teurs des sévices hésitent à faire prodiguer à l'enfant les soins nécessaires 
par crainte d'être dénoncés. 

Afin de sensibiliser  les médecins, et plus  largement  les professionnels de 
santé, à  l’importance de  leur rôle dans  la détection des mineurs victimes 
de maltraitance, il est souhaitable que des relations étroites soient nouées 
entre le parquet des mineurs, les services d’enquêtes et les centres hospi‐
taliers. 

Le parquet de Paris a ainsi signé une convention2 avec trois hôpitaux pé‐
diatriques de son  ressort afin de consacrer  l’existence de cellule de pré‐
vention de  la maltraitance au sein de ces établissements. Ces cellules de 
prévention, qui se réunissent trimestriellement, ont pour objectifs de dé‐
finir  les  critères de  signalement  des  situations  de mineur  hospitalisé  au 
procureur de  la République sur  le fondement de constatations médicales 
et d’un bilan social, d’étudier le devenir des mineurs ayant fait l’objet d’un 
signalement et d’échanger sur des problématiques plus générales. 

                                                 
2 Cf. annexe   
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5. L’articulation entre  les procédures  civiles et  la procédure pé‐
nale  

 La procédure d’assistance éducative 

Lorsque  le  procureur  de  la  République  reçoit  un  signalement  dénonçant  la 
commission d’une infraction à l’encontre d’un mineur, il fait diligenter une enquête 
pénale. 

Il peut, parallèlement, soit demander une évaluation de  la situation du mineur à  la 
CRIP    soit,  si  les  éléments  du  signalement,  la  nature  et  les  circonstances  de 
l’infraction démontrent que  le mineur est dans une situation de danger au sens de 
l’article  375  du  code  civil,  saisir  le  juge  des  enfants  en  vue  de  l’ouverture  d’une 
procédure d’assistance éducative.  

En  cas  d’urgence,  le  procureur  de  la  République  peut  ordonner  le  placement  du  
mineur soit chez son autre parent, soit chez un tiers digne de confiance, à un service 
départemental de  l’aide sociale à  l’enfance ou dans un établissement d’accueil ou 
hospitalier (articles 375‐3 et 375‐5 du code civil). Le juge des enfants, saisi dans  les 
huit  jours  de  cette  ordonnance,  devra  se  prononcer  dans  les  quinze  jours  sur  le 
devenir de ce placement. 

Par ailleurs, l’article 706‐49 du code de procédure pénale impose au procureur de la 
République  ou  au  juge  d’instruction  d’informer  le  juge  des  enfants  sans  délai  de 
l’existence  d’une  procédure  concernant  un  mineur  victime  d’une  infraction 
mentionnée à  l’article 706‐47 de ce code4 et de  lui communiquer toutes  les pièces 
utiles, dès lors qu’une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard de ce 
mineur. Les pièces qui paraissent devoir être transmises prioritairement au juge des 
enfants sont les éventuelles expertises psychiatriques ou psychologiques du mineur, 

                                                 
4 Les  infractions  prévues  à  l’article  706‐47  du  code  de  procédure  pénale  sont  le meurtre  ou 
l’assassinat d’un mineur précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie ou 
en état de  récidive  légale,  les  tortures ou actes de barbarie,  le  viol,  les agressions  sexuelles,  la 
traite des êtres humains à l’égard d’un mineur, le proxénétisme à l’égard d’un mineur, le recours à 
la  prostitution  de mineur,  la  corruption  de mineur,  les  propositions  sexuelles  à  un mineur  de 
quinze ans en utilisant un moyen de communication électronique, la diffusion, l’enregistrement, la 
détention d’images pédopornographiques  et  la  consultation habituelle ou  en  contrepartie d’un 
paiement  d’un  site  présentant  de  telles  images,  la  diffusion  et  la  fabrication  d’un message  à 
caractère  violent  ou  pornographique  ou  de  nature  à  porter  gravement  atteinte  à  la  dignité 
humaine ou à  inciter  les mineurs à se  livrer à des  jeux  les mettant physiquement en danger,  les 
atteintes sexuelles. 
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ainsi  que  toute  pièce  évoquant  les  relations  entre  le  mineur  et  ses  parents, 
notamment  l’ordonnance  de  contrôle  judiciaire  lorsque  le  mis  en  examen  est 
titulaire de l’autorité parentale. 

L’article D 47‐10 du même code précise que cette information doit être réitérée tout 
au  long de  la procédure, s’agissant des décisions pouvant avoir des  incidences sur 
les relations entre les parents et les mineurs. 

Ce même article dispose en outre que le juge des enfants doit être avisé des suites 
données aux investigations pénales, notamment en cas de classement sans suite, de 
mise en œuvre d’une procédure alternative aux poursuites, de mise en mouvement 
de l’action publique ou de jugement. 

Le  juge  des  enfants  peut  également,  à  la  demande  du  juge  d’instruction  ou  du 
procureur  de  la  République,  communiquer  des  pièces  issues  de  la  procédure 
d’assistance  éducative  qui  se  révéleraient  utiles  à  la  procédure  pénale,  et 
notamment les éventuelles expertises ou évaluations psychologiques du mineur. 

Il  semble  par  ailleurs  nécessaire  que  le  procureur  de  la  République  informe  la 
juridiction  de  jugement,  au  cours  de  l’audience,  de  l’évolution  de  la  procédure 
d’assistance éducative. Cette information est d’autant plus utile lorsque la saisine du 
tribunal n’est pas précédée d’une procédure d’instruction,  le tribunal ne disposant, 
bien souvent, d’aucun élément sur la situation du mineur victime. 

D’autre part,  le  juge des  enfants qui, dans une procédure d’assistance  éducative, 
aurait connaissance d’infractions commises à l’encontre du mineur, doit en informer 
le procureur de  la République,  afin que  ce dernier diligente  une  enquête  sur  ces 
faits. 

 La procédure devant le juge aux affaires familiales 

Si  aucun  article  du  code  de  procédure  pénale  n’impose  au  procureur  de  la 
République d’informer le juge aux affaires familiales de l’existence d’une procédure 
pénale concernant un mineur, il semble indispensable que, dans l’hypothèse où l’un 
de  ses parents ou  le  conjoint de  ce dernier est mis en  cause,  le  juge aux affaires 
familiales saisi d’une procédure  les concernant soit  informé des éléments présents 
dans  le dossier  et  notamment des  éventuelles  décisions  restreignant  les  contacts 
entre le mis en cause et le mineur. 
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LE RECUEIL DE LA PAROLE DE L’ENFANT VICTIME 

L’audition  de  l’enfant  victime  dans  une  procédure  pénale  a  pour  objectifs  de 
caractériser  l’infraction  dénoncée  et  de  recueillir  des  éléments  d’informations 
permettant d’identifier et d’incriminer l’auteur de ces faits.  

Si cette audition n’a pas vocation à être  le début d’un processus de reconstruction 
ou d’une prise en charge psychologique du mineur, il convient néanmoins, au regard 
de  la  fragilité  particulière  des mineurs,  de  s’assurer  que  le  recueil  des  éléments 
nécessaires à l’enquête ne soit pas traumatisant pour l’enfant et que cela n’entraîne 
pas une aggravation des difficultés qu’il rencontre suite à son agression.  

Sa  qualité  de  victime  particulièrement  vulnérable  impose  donc  d’organiser  son 
audition dans des conditions adaptées et par des professionnels formés. 

Il  relève  en  effet  de  la  responsabilité  des  services  d’enquêtes  et  de  l’autorité 
judiciaire  de  mettre  en  place  les  conditions  optimales  de  la  révélation  des 
maltraitances subies par le mineur. 

Par ailleurs, conformément à la directive européenne 2011/93/UE relative à la lutte 
contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants, il est recommandé de 
procéder  à  l'audition  du mineur  dans  les meilleurs  délais  après  la  révélation  des 
faits. Dans  la mesure du possible, en  cas d'auditions  successives,  le mineur devra 
être interrogé par la même personne. 
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1. La spécialisation des enquêteurs et la formation des magistrats 

Le  recueil  de  la  parole  d’un  mineur  victime  exige  un  savoir‐faire  et  une 
méthodologie spécifiques. 

Il convient donc, dans la mesure du possible, de confier les enquêtes relatives à des 
infractions  commises  à  l’encontre  de  mineurs  à  des  services  d’enquête  ou  des 
enquêteurs spécialisés.  

Il est également souhaitable que des formations à destination des officiers de police 
judiciaire  du  ressort,  voire  des  ressorts  limitrophes,  soient  organisées  au  niveau 
local  par  le  parquet,  dans  le  cadre,  par  exemple,  de  l’unité  d’accueil  médico‐
judiciaire5, avec  l’intervention éventuelle de psychologues ou d’autres partenaires. 
De  telles  actions  de  formation  existent  déjà  par  exemple  sur  les  ressorts  des 
parquets d’Évreux, Lorient, Melun et Saint‐Malo. Ces formations n’ont évidemment 
pas vocation à remplacer la formation dispensée par les services de formation de la 
police  et  de  la  gendarmerie  mais  à  la  compléter  par  l’apport  d’informations 
actualisées  ou  d’informations  propres  au  contexte  local,  permettant  ainsi  aux 
acteurs locaux de mieux se connaître et d’identifier la place et le rôle de chacun. 

 Concernant la police nationale 

Il s’agit des brigades de protection de  la  famille et de  la brigade de protection des 
mineurs de Paris. 

Tous les officiers de police judiciaire et agents de police judiciaire affectés au sein de 
l’un de ces services ont l’obligation de suivre une formation spécifique de vingt‐neuf 
jours effectués sur une période d’environ  trois ans. Cette  formation comprend six 
modules, dont deux relatifs aux aspects psychologiques et techniques de  l’audition 
d’un mineur victime. Ces modules abordent  le développement physique,  langagier 
et  intellectuel du mineur, ainsi que  les techniques d’auditions.  Il existe par ailleurs 
des  modules  facultatifs,  permettant  ainsi  aux  policiers  intéressés  et  amenés  à 
exercer ces fonctions durablement d’approfondir leurs connaissances. 

Chaque  année,  environ  150  policiers  terminent  le  cursus  de  formation.  Les  deux 
modules  relatifs  spécifiquement  à  l’audition  de  mineurs  ont  été  suivis  par  227 
policiers en 2014. 

                                                 
5 Voir infra point 3 de ce même chapitre  



 

  19 

Par ailleurs, des  fiches métiers ont  récemment été élaborées  sur  les  fonctions de 
responsable d’une brigade de protection de la famille et celles d’enquêteurs au sein 
d’une telle brigade. Ces  fiches métiers mettent notamment  l’accent sur  la prise en 
charge  et  l’accompagnement  des  victimes,  ainsi  que  sur  l’importance  du  travail 
partenarial avec les acteurs sociaux. 

 Concernant la gendarmerie nationale  

Conformément  aux  préconisations  de  la  circulaire  du  2  mai  2005  concernant 
l’amélioration du  traitement  judiciaire des procédures  relatives aux  infractions de 
nature sexuelle, il semble souhaitable que le procureur de la République sollicite du 
commandant  de  groupement  la  liste  des  enquêteurs  ayant  suivi  la  formation 
spécifique  «  audition  mineur  victime  »  et  qui  sont  affectés  dans  les  unités 
territoriales et les unités de recherches du ressort.  

La  saisine  par  le  parquet  du  groupement  de  gendarmerie  permet  une  mise  à 
disposition  de  ces  enquêteurs  spécifiquement  formés.  Ces  militaires  peuvent 
utilement  travailler  avec  des  personnels  ayant  suivis  d'autres  formations  en 
techniques de recueil de la parole de l'enfant ou bien encore formés à la technique 
d'audition « ProGREAI » (« Processus général de recueil des entretiens, auditions et 
interrogatoires ») également développée par la gendarmerie nationale. 

Chaque année, plusieurs stages « audition de mineur » d’une durée d’une semaine 
sont organisés par le centre national de formation de la police judiciaire (CNFPJ) de 
Rosny‐sous‐Bois,  au  profit  d'enquêteurs  de  brigades  territoriales  et  d'unités  de 
recherches.  

Ce stage vise à  l'acquisition de connaissances  indispensables sur  le développement 
et  le  fonctionnement psychologiques de  l'enfant  (mémoire,  langage, suggestibilité) 
et  des  savoir‐faire  en  termes  de  communication,  d'écoute  et  de  techniques 
d'entretien (par phases successives, entretien cognitif). Des mises en situation sont 
réalisées.  Des  intervenants  extérieurs  (officier  de  police  judiciaire  expérimenté, 
intervenant UAMJ) viennent également faire part de leur expérience. 

 Concernant les magistrats 

Les magistrats amenés à procéder  régulièrement à  l’audition de mineurs victimes, 
tels  que  les  juges  d’instruction,  les  juges  des  enfants,  les  présidents  d’audiences 
correctionnelles et les présidents de cours d’assises peuvent utilement compléter la 
formation  dispensée  par  l’école  nationale  de  la magistrature  dans  le  cadre  de  la 
formation  initiale par  le suivi d’actions de  formation continue, telles que « enfants 
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maltraités :  enjeux  juridictionnels »,  « la  construction  de  la  personnalité »,  « la 
parole de l’enfant en justice » ou « l’entretien judiciaire : approches et méthodes ».  

Il  est  en  outre  souhaitable  de  confier  les  informations  judiciaires  relatives  à  des 
mineurs victimes à un juge d’instruction spécialement habilité sur  le fondement de 
l’article R.213‐13 du code de l’organisation judiciaire. 

De même, il semble préférable que les procédures concernant des mineurs victimes 
de  faits  graves  puissent  être  confiées  aux  magistrats  du  parquet  spécialement 
chargés des affaires concernant  les mineurs, sur  le fondement de  l’article R.212‐13 
du même code. 

Par  ailleurs,  dans  les  juridictions  dont  la  taille  ou  le  volume  de  contentieux  le 
permet, il peut être utile d’instituer des audiences correctionnelles spécialisées pour 
le  jugement  des  dossiers  impliquant  des  mineurs  victimes  de  faits  graves, 
notamment  intrafamiliales.  Cette  formation  de  jugement  spécialisée  tirerait 
notamment avantage d’une composition alliant un  juge des enfants et un  juge aux 
affaires  familiales,  lesquels  pourraient  apporter  une  sensibilité  et  une  approche 
spécifiques sur les dossiers. 
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2. L’enregistrement audiovisuel 

L’article  706‐52  du  code  de  procédure  pénale  impose  de  procéder  à 
l’enregistrement audiovisuel de l’audition du mineur victime de l’une des infractions 
visées à l’article 706‐47 du même code.  

Si cet enregistrement a pour objectif de réduire le nombre d’auditions auxquelles le 
mineur  sera  soumis  ou  de  les  limiter  dans  leur  durée,  il  ne  peut  interdire  une 
nouvelle audition du mineur si cette dernière est indispensable au bon déroulement 
de la procédure et que le visionnage de l’enregistrement n’est pas suffisant.  

Cet  enregistrement  permet  également  de  mettre  en  lumière  les  éléments  non‐
verbaux de  l’audition et de vérifier  le mode de questionnement utilisé,  favorisant 
ainsi un contrôle de la qualité de la procédure. 

Dans la rédaction initiale de l’article précité, issue de la loi n°98‐468 du 17 juin 1998, 
il pouvait être dérogé à cette obligation en  l’absence de consentement du mineur 
ou de celui de son représentant légal si le mineur n’était pas en l’état de le donner. 
Le  mineur  ou  son  représentant  légal  pouvait  également  demander  un 
enregistrement exclusivement sonore. 

En raison notamment du nombre très faible d’auditions filmées,  l’article 706‐52 du 
code  de  procédure  pénale  a  été modifié  par  la  loi  n°  2007‐291  du  5 mars  2007 
tendant  à  renforcer  l'équilibre  de  la  procédure  pénale  afin  de  prévoir  un 
enregistrement  systématique  de  ces  auditions,  sans  le  subordonner  au 
consentement du mineur ou de ses représentants. 

Il  n’est  de  même  plus  prévu  que  cet  enregistrement  puisse  être  exclusivement 
sonore  à  la  demande  du  mineur  ou  de  représentant  légal.  Désormais,  seuls  le 
procureur  de  la  République  et  le  juge  d’instruction  peuvent  décider  qu’un 
enregistrement  sera exclusivement  sonore  si  l'intérêt du mineur  le  justifie  (article 
706‐52 alinéa 2). 

Ainsi, seul un dysfonctionnement  technique du matériel peut  justifier qu’il ne soit 
pas procédé à  l’enregistrement de  l’audition d’un mineur victime. La procédure en 
cas d’impossibilité technique est strictement encadrée par la loi : l’article 706‐52 du 
code  de  procédure  pénale  impose  aux  services  d’enquête  d’en  aviser 
immédiatement le procureur de la République ou le juge d’instruction et de dresser 
un procès‐verbal relatant la nature du dysfonctionnement constaté. 
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Lorsqu’un  mineur  est  victime  d’une  infraction  non  prévue  à  l’article  706‐47, 
l’enregistrement audiovisuel n’est pas obligatoire mais, aucun texte ne l’interdisant, 
il  est  souhaitable  de  recourir  à  cet  enregistrement,  notamment  en  cas  de  faits 
graves ou de mineurs  très  jeunes. Cet enregistrement audiovisuel peut également 
être opportun lorsque le mineur est témoin de faits graves. 

En tout état de cause, une copie de l'enregistrement doit être établie. Elle est versée  
au  dossier  afin  d'en  faciliter  la  consultation  ultérieure  au  cours  de  la  procédure. 
L'enregistrement original est, quant à  lui, placé  sous  scellés  fermés. A  l'expiration 
d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'extinction de l'action publique, l'en‐
registrement et sa copie doivent être détruits dans le délai d'un mois. A cet égard, il 
peut être observé que les dispositions de l’article 706‐52 du code de procédure pé‐
nale sont contraires à celles de  l’article 41‐6  introduit par  la  loi n°2014‐640 du 20 
juin 2014  relative à  la  réforme des procédures de  révision et de  réexamen d’une 
condamnation pénale définitive.  Il conviendra donc, dans un souci de sécurité  juri‐
dique et afin de  faciliter  l’exercice de  la procédure de  révision, puisque  telle était 
l’intention du législateur, de faire primer ces dernières en sollicitant l’avis de la per‐
sonne définitivement  condamnée par une  cour d’assises  sur  la destruction de  ces 
scellés, quand bien même le délai de cinq ans prévu à l’article 706‐52 serait expiré. 
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3. L’utilisation de lieux d’audition spécifiquement aménagés   

 Au sein des services d’enquête 

La  gendarmerie  nationale  dispose  de  salles  d’audition  spécialement  aménagées 
(salles  «  Mélanie  »)  et  de  bureaux  pré‐équipés  pour  accueillir  des  moyens 
d'enregistrement  audiovisuels  mobiles  dédiés  à  ce  type  d'audition.  Ces  salles 
permettent  d’entendre  le mineur  victime  dans  de meilleures  conditions  et  de  le 
filmer  en  entier,  afin  notamment  d’observer  son  langage  corporel,  qui  permet, 
s’agissant notamment de mineurs très jeunes, d’obtenir de multiples informations.  

Au sein de la police nationale, cinquante et une salles sont spécifiquement équipées 
pour l’audition des mineurs victimes, outre deux salles relevant de la préfecture de 
police de Paris. 

Lorsque, par manque de lieu adéquat, les auditions se déroulent dans le bureau des 
enquêteurs  et  sont  filmées  par  webcam,  les  enregistrements  qui  en  résultent 
peuvent  d’une  part  poser  un  problème  de  discrétion  et  provoquer  un  sentiment 
d’insécurité  chez  le  mineur  et,  d’autre  part,  altérer  l’intelligibilité  de 
l’enregistrement sonore, perturbé par le bruit émanant du clavier. 

Pour pallier cette difficulté,  il  semble préférable, notamment pour  les mineurs  les 
plus  jeunes,  de  ne  pas  procéder  à  une  retranscription  en  direct  de  l’audition, 
laquelle  s’apparente  plutôt  à  un  entretien  afin  d’éviter  les  bruits  parasites  et  de 
conserver l’entière concentration du mineur tournée vers l’audition. 

En  l’absence  de  lieu  spécifiquement  adapté  au  recueil  de  l’audition  des mineurs 
victimes sur le ressort, il pourrait être souhaitable que la salle d’audition aménagée 
au sein d’une unité d’enquête soit mise à disposition des autres services d’enquête 
(police et gendarmerie nationales) sur la base de protocoles locaux. 

 Les unités d’accueil médico‐judiciaire (UAMJ)6 

Les UAMJ sont des structures pluridisciplinaires  facilitant  le recueil de  la parole de 
l’enfant victime en permettant son audition dans un cadre sécurisant et aménagé à 
cet effet, et permettant, dans un même temps, la réalisation des examens médicaux 
nécessaires à la procédure et une prise en charge psychologique ou, a minima, une 
orientation vers des professionnels qualifiés.  
                                                 
6 cf. annexes 
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Ces  unités,  localisées  dans  un  centre  hospitalier,  ont  pour  objectif  de  limiter  le 
retentissement psychologique de la procédure judiciaire sur le mineur victime.  

Généralement,  une  assistante  sociale,  une  infirmière  ou  une  psychologue  est 
chargée  d’accueillir  le  mineur  et  sa  famille.  Ces  intervenants  s’entretiennent 
également avec  les parents du mineur pendant  l’audition de ce dernier et peuvent 
les  orienter  vers  une  association  d’aide  aux  victimes  ou  une  structure  médico‐
sociale. Dans certaines UAMJ, ces intervenants reprennent contact avec les parents 
postérieurement  à  l’audition  pour  s’assurer  de  la  mise  en  place  des  suivis 
nécessaires. 

Le  recours aux UAMJ  semble particulièrement opportun pour  les mineurs  les plus 
vulnérables.  

Les UAMJ sont actuellement principalement dédiées aux infractions mentionnées à 
l’article  706‐47  du  code  de  procédure  pénale,  l’article  706‐52  du  même  code 
imposant  l’enregistrement  audiovisuel  de  l’audition  des mineurs  victimes  de  ces 
seules  infractions.  Néanmoins,  il  convient  de  rappeler  que  l’autorité  judiciaire  a 
toujours  la  possibilité,  dans  des  procédures  de maltraitances  graves  sur mineurs, 
notamment  intrafamiliales  ou  si  la  personnalité  du mineur  victime,  voire  témoin, 
l’exige,  de  recourir  à  cette  structure  afin  de  bénéficier  d’un  enregistrement 
audiovisuel de l’audition du mineur. 

Seule une cinquantaine de tribunaux peut désormais avoir recours à une UAMJ.  

Il  semble  donc  opportun,  dans  la mesure  du  possible,  de  développer  ce  type  de 
structure. En effet, les parquets qui ont recours aux UAMJ soulignent leur plus‐value 
dans  le  cadre  des  enquêtes  relatives  à  des  infractions  sexuelles  commises  au 
préjudice de mineurs. 

Comme  indiqué  dans  la  circulaire  du  2 mai  2005  précitée,  les  procureurs  de  la 
République  doivent  être  à  l’initiative  de  la  création  de  telles  structures,  qui 
constituent des outils d’aide au recueil de la parole du mineur victime dans le cadre 
d’une enquête pénale. Dès  lors,  ils doivent  favoriser  la signature de protocoles de 
création de ces structures7. Les UAMJ reposent sur des financements partenariaux, 
plus  ou  moins  pérennes  selon  les  ressorts,  alliant  principalement  le  conseil 
départemental, le centre hospitalier, le milieu associatif et notamment « La Voix de 
l’enfant » 8 ,  les  collectivités  territoriales,  l’agence  régionale  de  santé  (ARS), 

                                                 
7 cf. annexe 1 
8 Cette  association  a en effet  financé  la mise en place d’une majorité des UAMJ existantes, en 
prenant notamment en charge l’aménagement de la salle d’audition 




