
NOTE TO USERS 

This reproduction is the best copy available. 





QUANTIFIER L'INQUALIFIABLE 

LA JUDI[CIARISATIOi\i DE LA VIOLENCE CONJUGALE 

Thèse 
présentée 

à In Faculté des Études supérieures 

de l'université Laval 

pour l'obtention 
du grade de Docteure en Droit (LLD.) 

Faculté de Droit 

UNIVERSITE LAVAL 
Québec 

Avril 2000 

0 Cipriani, Lucile, 2000 



National Library Bibliothèque nationale 1.i of Canada du Canada 

Acquisitions and Acquisitions et 
Bibliographie Sewices se~ices bibliographiques 

395 Wellington Street 395. rue Wellington 
Ottawa ON K I  A ON4 Ottawa ON K 1 A ON4 
Canada Canada 

The author has granted a non- 
exclusive licence allowing the 
National Library of Canada to 
reproduce, ban, distribute or seil 
copies of th is  thesis in microform, 
paper or electronic formats. 

The author retains ownership of the 
copyright in this thesis. Neither the 
thesis nor substantial extracts fiom it 
may be printed or otherwise 
reproduced without the author's 
permission. 

L'auteur a accordé une Licence non 
exclusive permettant à la 
Bibliothèque nationale du Canada de 
reproduire, prêter, distribuer ou 
vendre des copies de cette thèse sous 
la forme de microfiche/film, de 
reproduction sur papier ou sur format 
électronique. 

L'auteur conserve la propriété du 
droit d'auteur qui protège cette thèse. 
Ni la thèse ni des extraits substantiels 
de celle-ci ne doivent être imprimés 
ou autrement reproduits sans son 
autorisation. 



UNlVERSITE 
I.ARAL A T T E S T A T I O N  

Faculte des 6tudes sup4rieures 

O p o o  
Ce - jour du mois de TU \ u , les personnes soussign6es , en 
leur qualit6 de membres du jury de la these de C G  C \ P P ~ A U ~  , 

ont assisté à la soutenance de cette thése. 

NOMS UHlVERSm SIGNATURE 



b a l y s e  critique féministe des normes, discours, postulats et pratiques de judiciarisation de la 

violence conjugale au Québec. Le droit peut4 et veut-il écouter les victimes? Exposé des règles du 

processus judiciaire, de l'état de stress post-traumatique, de I'inadaptation des règles aux séquelles 

psychoiogiques des vktirnes. 

Etude de la judiciansation de la violence conjugale en janvier 1996 dans le district judiciaire de 

Québec. Les agents de 17hat évacuent la totalité des agressions intimes antérieures à l'agression 

judiciarisée Seulement 33.5% de I'agression judiciuisée sont portés selon l'ampleur rapponée devant 

le seul forum qui a devoir d'entendre et pouvoir de sanctiomer. Quarante-six pour cent des victimes 

ne sont entendues a aucune étape du processus judiciaire. 

Ecouter varitablement les femmes victimes de violence conjugale impose Je tenir compte de la 

constriction des ~lctimes Leur porter secours, d'aider à rompre le cercle vicieux. 



Analyse critique féministe des normes, discours, postulats et pratiques de judiciarisation de la 

violence conjugale au Québec. 

Les autorités étatiques optent pour la compréhension de l'agresseur, veulent préserver la familie, 

posent la victime comme libre, rationnelle, capable de prendre rapidement les meilleures décisions. 

~ ' ~ t a t  juge inutile et inopportun de comprendre la confusion des victimes, choisit de traiter les 

agresseurs. 

Le droit peut-il et veut-il écouter les victimes? Les avocats, et les juges, sont formés à croire que la 

vérité s'infère des réponses à leurs seules questions. Le .bon témoin)) a été modélisé. II s'exprime 

comme un homme. Les victimes de violence conjugale qui témoignent devant les tribunaux sont des 

femmes. Des femmes que les agressions intimes ont dévastées. 

Exposé des critères de l'état de stress post-traumatique. Les règles du processus judiciaire, comme 

l'attente de décision rapide et rationnelle sont inadaptées aux séquelles psychologiques des victimes 

de violence conjugale. 

Etude de la judiciarisation de la violence conjugale en janvier 1996 dans le district judiciaire de 

Québec. Le droit peut-il et veut-il écouter les victimes? Pour une bonne part, il ne les entend même 

pas. Les agents de l'État évacuent la totalité des agressions intimes antérieures a l'agression 

judiciarisée. Seulement 33.5% de l'agression judiciarisée sont portés selon l'ampleur rapportée devant 

le seul forum qui a devoir d'entendre et pouvoir de sanctionner. Quarante-six pour cent des victimes 

ne sont entendues a aucune étape du processus judiciaire. Le déni et la minimisation des agents de 

I'Etat va dans le droit fil du déni et de la minimisation des agresseurs et des victimes. 

Écouter véritablement les femmes victimes de violence conjugale impose de changer l'attente étatique 

et les règles du processus judiciaire pour tenir compte des séquelles psychologiques des agressions 

intimes. Les critères de letat de stress post-traumatique peuvent servir de guide. Porter secours aux 



femmes victimes de violence conjugale impose d'étudier la constriction, qui induit déni et 

ininimisation. De renoncer à préserver la famille et d'aider à rompre le cercle vicieux. 
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LIMINAIRE 

Entrer en modernité, prendre place, en temps de paix, dans la sphère publique, c'était 

aussi, pour les femmes, exposer les blessures intimes. 

Des blessures jusque-la cachées dans l'isolement des foyers, occultées, déniées, 

autorisées même. 

Au Québec, le mari avait pouvoir de comger son épouse désobéissante1. La mesure 

de la correction autorisée était discretio~aire, suivant les usages et la tradition. 

Dans les autres provinces du Canada, la maison d'un homme était son château, pour 

le reposer et le guérir de la férocité du monde. Le suzerain est autorisé a battre sa femme. La 

mesure tenait a la grosseur du bâton, qui ne devait pas excéder celle du pouce'. 

Sans secours de la loi, les femmes l'étaient aussi de la religion, pour laquelle le 

maintien du lien conjugal justifiait le sacrifice des épouses3. Bien que les règles aient changé, 

au cœur des foyers, les hommes ont continué d'infliger des blessures aux femmes. 

Impunément. 

1 Le devoir d'obéissance de l'épouse, stipulk a l'art. 174 C.C.B.C., a eu force de Ioi jusqu'en I 964. L.Q. 
1964 c. 66 a. 1. 

7 . .. Lmda McLEOD, Espoirs et décepriom durts le dormirie des fer~rr~es barrtres; progrès, diierrirnes er 
perspectives de preventiort, document de travail r2digé i l'intention de la Division de la preventmn de 
la violence familiale, Sant6 et BienGtre social du Canndn, 1989, aus pages 26 a 28. 
Honorable Bertha WILSON, ~Wornen, The Flunily and the Constitution=, ( 1992) 17 Quecri 's Law 
Jourrial, 5-30, au. pages 1 1  a 30. 
Québec, ministères de la Santé et des Services sociaux, de la Justice, de 1'Education. de la Sicuite 
publique. S e ~ ~ e t a r i a t s  a Ia Condition féminine et a la Famille, Preveiiir; depisrer: cortrrer- la violence 
corgtrgale, Politique d'irttentenri~ri ert rriatièr~ de vioitrrlce cor~ugale, 1995, a la page 13. 
Quibec, fil aveiiir. à parrager, La Polirique ert rrtatier-e de co)tditro)i fénri)tine, 1993, a la page 134. 

-. 
2 .  (#La violence conjugale, héritage qu'il faut refiilje~. Extraits d'une réflexion pastorale sur la violence 

conjugale, par le Cornitk des Maires sociales de l'Assembl& des ~ v ~ q u e s  du Quibec. 1 989. Le Soleil. 
23 novembre 1989, ii la page A- 15. 



Entrer en modernité, c'était non seulement exposer les blessures intimes, mais remettre 

en question les discours, les traditions et les lois. 



INTRODUCTION 

En 1989, devant la Cour d'appel du Québec, pour une question d'hypothèque légale 

garantissant le paiement de sa pension alimentaire, une femme plaide seule sa cause4. 

Elle a rédigé selon les règles imposées par le droit son mémoire à la Cour d'appel, 

produit en sept exemplaires. Dans chaque exemplaire elle a collé des photographies de sa 

maison de mère et d'épouse: salon, en été et en hiver, tables de Etes diverses, travaux de 

couture et d'anisanat, jardin et rocaille, maison sous le soleil, sous la neige et vue sur le Saint- 

Laurent. Une maison aimée, où pendant longtemps, il avait fait bon vivre pour elle et ses 

enfants. 

C'ne maison que les règles du droit civil et du divorce autorisaient seul son ex-époux 

a vendre, à son gré et à son prix. L'hypothèque légale pouvait être transférée sur d'autres 

biens. 

Le droit civil n'avait aucune règle pour écouter son chagrin et son désarroi, sa 

dépossession affective et la dépossession réelle de ses enfants d'un bien familial chargé de tant 

de souvenirs, de tant de labeurs. de tant d'amour. Sans règle, le droit n'a pas écouté. 

De 1983 à 199 1, devant les tribunaux du Québec, pour faire valoir leur droit à une 

prestation compensatoire nouvellement accordée par le droit, des centaines d'épouses ont 

témoigné des soins, des travaux, de I'embellissement, du dévouement, des heures de veille, 

des vêtements propres, des Etes d'enfant5, des dépenses courantes, de I'aide a la camère des 

maris. 

5 .  Lucile CIPRIANI, .La justice matrimoniale a I'heure du fiminisrne: étude sociojuridiqur de la 
jurisprudence québécoise sur la prestation compensatoire, 1953-1 99 1 -, ( 19961, Cahier 7 1, Les cdzrers 
cir recherche citi GREAIF, Groupe de recherche multidisciplinaire fiiministc, Universitti Laval. 



Malgré l'existence d'une règle, le droit civil a peu écouté. Sauf contribution 

exemplaire, les juges ont été réticents à accorder des prestations compensatoires aux épouses. 

Le droit criminel écoute peut-être mieux. Surtout les femmes victimes de violence 

conjugale, dont l'État dit tant se préoccupef, depuis bientôt vingt ans. 

Pour le savoir, il faut examiner !es actions étatiques, les postulats et les discours qui 

ies informent et les déterminent. 

Prendre acte impose de réagir. Les femmes ont un droit égal a l'égale protection de 

la loi. Les agessions intimes doivent être criminalisées, comme toutes agressions. 

Entre dire et faire, il y a une mer de postulats erronés, de choix idéologiques, de 

vieilles habitudes et de troublantes inerties. 

Les autorités étatiques créent une multitude de structures, sous l'autorité des 

ministères de la Santé. Une décision qui déterminera tout le reste. La violence conjugale est 

une maladie familiale. Pour préserver la famille,  état choisit d'écouter les agresseurs. 

Le Code criminel est lentement modifié, pour l'adapter quelque peu à une criminalité 

particulière. Pour réduire les coûts d'hébergement des victimes. Des modifications minimales, 

en-deça des engagements internationaux et des exigences de la Constitution. 

Énoncer les règIes du droit criminel est une chose, inciter à leur application en est une 

autre. Conditionnée par l'approche curative des ministères de la Santé, l'incitation a 

criminaliser les agressions intimes est fileuse et ambiguë. 

6 .  Voir Annexe A. 



Préserver la famille emporte de lui laisser ses choix. La violence conjugale est encore 

vue pour une large part comme une affaire domestique dont la judiciansation est laissée à la 

responsabilité des victimes. Des victimes posées par les ministères de la Santé et de la Justice 

comme libres, rationnelles, sans séquelles psychologiques, dont on attend des choix rapides. 

Les balises guidant l'ins~itütion et la conduite des procédures criminelles demeurent 

inchangées. Un royaume de discrétions occultes, colligées pour la forme. Les substituts du 

Procureur général contrôlent le processus comme bon leur semble. 

Substituts, juges et avocats ont été formés à croire à leur objectivité, à leur neutralité. 

Et à croire que la vérité peut être découverte des réponses à leurs seules questions. Le bon 

plaideur a été modélisé. Le ttbon témoin)) aussi. Il s'exprime comme un homme. 

Les victimes de violence conjugale qui témoignent devant les tribunaux sont des 

femmes. Elles s'expriment comme des femmes. Et comme des victimes. Le droit n'a pas fait 

les adaptations nécessaires. 

Les études sur les séquelles psychologiques des femmes victimes de violence 

conjugale existent pourtant. Le cycle de la violence conjugale, théorisé a partir de l'agresseur, 

est connu depuis longtemps. Comme son résultat psychologique, le syndrome de la femme 

battue, l'impuissance des victimes, induite par les agressions intimes. 

Les séquelles psychologiques des femmes victimes de violence conjugale 

s'apparentent aux séquelles de victimes d'événements traumatiques catégorisées par les 

psychiatres américains: hyperréactivité, intrusion, constriction. Des réactions de suMe pour 

lesquelles le droit n'est pas adapté. 



Les victimes de violence conjugale sont confuses, en désarroi, se sentent coupables 

de chercher a rompre le cercle vicieux, cherchent à éviter ce qui rappelle les agressions, 

s'engourdissent, dénient et minimisent. L'ignorance des séquelles empêche une écoute réelle 

des victimes par le droit. 

Le silence et l'ignorance ne sont pas le seul fait des autorités étatiques et de leurs 

agents. L'état de stress post-traumatique des femmes victimes de violence conjugale n'est pas 

enseigné. Les victimes sont confiées à des intervenants sans formation adéquate. Les 

ressources financières spécifiques sont réservées aux thérapies incohérentes et inefficaces des 

agresseurs. 

Plutôt que d'écouter attentivement les victimes, leur dévastation psychologique, 1'Etat 

choisit d'écouter Ies agresseurs. 

Les règles qui président a la judiciarisation, à l'administration de la preuve et à 

l'évaluation de la crédibilité sont incompatibles avec les manifestations des séquelles 

psychologiques des victimes de violence conjugale. Le droit veut4 et peut-il écouter les 

victimes? Identifier les séquelles psychologiques et les prendre en compte? Assurer une 

fonction thérapeutique? 

Pour le savoir vraiment, il faut aller au-delà des nomes posées. II faut examiner, très 

concrètement, comment les choses sont faites. 

Choisir un corpus de dossiers criminels de violence conjugale, recueillir dans les 

dossiers de la Cour et ceux des substituts du Procureur général d'innombrables données sur 

les victimes et les agresseurs, les étapes judiciaires, le temps, les résultats. Compiler, évaluer, 

analyser, synthétiser les données, vérifier les variables, noter les carences, les récurrences. 



Pour savoir si le droit criminel écoute les femmes victimes de violence conjugale, il 

faut remonter dans le passé, aux premiers documents qui saisissent le droit de son devoir, et 

refaire le chemin. 

Premier choc: 46.5% des victimes de violence conjugale ne témoignent à aucune étape 

du processus judiciaire. Second choc: les agressions intimes rapportées par les victimes et les 

policiers sont l'objet de deni et de minimisation par les substituts du Procureur général. Seuls 

3 3 . j 0 h  des agressions qui font l'objet des poursuites judiciaires sont judiciarisés selon 

l'ampleur rapportée. La violence antérieure à l'événement judiciansé est totalement évacuée. 

Pour illustrer le déni et la minimisation étatiques, il fallait comptabiliser les chefs 

d'accüsation qu'il était possible de porter, comparer aux chefs d'accusation portés, lister et 

catégoriser les chefs d'accusation omis. 

Confectionner de grands tableaux donc, de données recueillies, pour donner à voir le 

déni et la minimisation étatiques, et donner à voir le maintien du cercle vicieux de la violence 

conjugale autorisé par le droit. 

La méthode pour savoir si dans les faits le droit criminel écoute les femmes victimes 

de violence conjugale était simple: partir de la déclaration écrite des victimes aux policiers, 

la traiter selon les normes et les règles du système jtidiciaire criminel, et comparer le produit 

au traitement réel. 

Une méthode simple, mélange de sociologie, d'ethnographie, d'étude de cas, 

d'évaluation des résultats, d'analyse des textes dans leurs conditions de production, de 

déconstruction, d'induction, de remise en question des postulats et pratiques, d'identification 

des systémies, des silences. 



Une méthode pluridisciplinaire, empirique, moins commune au droit. Une méthode 

fondée sur les récits des victimes. Une recherche toute entière organisée à partir des récits des 

victimes, ce qu'ils disent, ce qu'ils taisent et ce que le droit en fait. 

Le déni et la minimisation étatiques vont dans le droit fil du déni et de la minimisation 

des victimes et des agresseurs. Le droit ne rompt pas le cercle vicieux de la violence 

conjugale. Il participe à son maintien. 

Comment les victimes peuvent-elles croire a la réalité et à la gravité des agressions 

intimes si les agents de l'État n'y croient pas? Si les connaissances sur les séquelles 

psychologiques ne guident ni la judiciarisation ni les pratiques? 

Préserver la f a d e ,  postuler le choix éclaire de la victime plutôt que la soumission à 

i'açresseur contribue à maintenir le cercle vicieux. Préserver la famille emporte de ne pas 

porter secours aux victimes avec l'autorité du droit. 

Comme les victimes, les autorités étatiques doivent renoncer aux chimères, et les 

chercheurs étudier la constriction des victimes, sans laquelle le cercle vicieux est rompu. A 

quoi correspond chez la victime la phase de contrition de l'agresseur? 

Il faut rapporter des récits des femmes victimes de violence conjugale pour exposer 

le cercle vicieux, la répétition, la récidive. Exposer la constnction des victimes. 

Donc, une méthode simple, pluridiscipiinaire. Facile a comprendre, f a d e  a exposer. 

Des résultzts quantifiés. Une analyse critique féministe, sur vingt ans, avec comme unique 

sroird~~lgpoir~r celui des femmes victimes de violence conjugale. Des constats qui s'écrivent 

sans verbe, d'action ou d'état. 



Des constats qui laissent sans verbe et sans voix, qu'il faut pourtant écrire sur près de 

quatre cents pages. Qu'il faudrait écrire selon les conventions du genre, rassurantes aux 

lecteurs de thèses: souligner le passage du point A au point B, marquer la voie tracée, exposer 

doublement la méthode, annoncer des I'abord les conclusions. 

Les conventions du genre appellent la distance. A I'égard des victimes de violence 

conjugale et de la judiciarisation des agressions intimes qu'elles ont subies, la distance 

rassurante serait froideur et injustice. 

À l'exemple des déclarations des victimes qui la fondent, la recherche sur la 

judiciarisation de la violence conjugale est un récit, qui convie le lecteur dans un univers 

particulier et douloureux. Sans distance d'usage, qui épargne chercheure et lecteurs. Sans 

distance, comme les victimes de leurs agresseurs. 

Les résultats de la recherche sont affligeants. Le droit n'écoute pas les femmes 

victimes de violence conjugaie. Pour une bonne part, il ne les entend même pas. Les autontés 

étatiques voulaient-elles qu'il en soit autrement? 



PARTIE 1 : NORlMES 

CHAPITRE 1 :  état e t  ses rgen ts 



PARTIE 1 : NORMES 

CHAPITRE 1 :  état et ses agents 

Passer du silence, aux discours, à l'action. Les femmes sont battues, les agressions 

intimes sont des actes criminels, qui doivent être traités comme tels par l'État. 

Pour juger des discours et de l'action, il faut référer aux sources mêmes: les 

documents qui émanent de l'État ou qu'il avalise. Scripfn rncnle~if, les écrits restent et ils 

parlent. 

 état choisit d'appliquer aux agressions intimes les règles du droit criminel et de son 

processus. Judiciariser les agressions intimes comme toutes agressions. 

 état choisit de judiciariser, mais de préserver la famille. Les actions et orientations 

sont déterminés, non par les ministères de la Justice, mais par ceux de la Santé. 

Pour juger de la judiciarisation, il faut poser le droit applicable. Puis les directives 

données par !'État à ses agents chargés de judiciariser. Et connaître la modélisation des agents 

du droit et leurs techniques, cautionnées par l'État. 

1.1 Prendre acte 

Ce sont les femmes, d'abord, qui ont secouru les femmes, en ouvrant des refuges et 

leurs bras. Les impératifs au changement viendront des femmes, mais aussi des engagements 

internationaux. 



La sphère publique dans laquelie les femmes s'insèrent progressivement est imprégnée 

des valeurs de dignité de la personne humaine, d'égalité des droits des hommes et des femmes, 

de reconnaissance et de respect des droits fondamentaux que proclame la Déclaration 

zniiverselle des d-oits de l'homme, l'idéal commun a atteindre par tous les peuples et toutes 

les nations. 

Considérant que la reco~aissance de la dignité inhérente à tous les membres 
de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le 
fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde, 
LI 
Considérant que dans la Charte les peuples des Nations-Unies ont proclamé 
à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité 
et la valeur de la personne humaine, dans i'égalité des droits des hommes et 
des femmes, 
LI 
L'Assemblée générale 
Proclame la présente Déclaration universelle des droits de l'homme comme 
l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations [.. .Il 

Ii aura fallu i'horreur de la Deuxième Guerre mondiale pour que l'humanité reconnaisse 

et proclame des droits fondamentaux inaliénables et universels, dont le droit .sans distinction 

à une égale protection de la loi.? 

L'adoption par l'Assemblée générale des Kations Unies, le 16 décembre 1966, du 

Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du Pacte inteniational rekaiifaux 

droits L;co~iontiqzies, sucimu et ctilttrrels', pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la 

Déclnrnrioii ur~iverselle des ciroits de l'homme, enjoint les États à passer des principes aux 

1 .  PriambuIe, Declarurio~r universelle des droih de l'lioninie, résolution 2 t 7A (III) de I'Assemblee générale 
des Nations Unies, 1 O dkembre i 948. 

7 -. Declaratioir u~iiverselle des droiu de I'lzonime, xt 7. 

3. Risolution 2200 A 0 de i'iissemblée génkrale des Nations Unies, le 16 décembre 1966. Le Canada 
n'y a adhéré que le 19 mai 1976. 



actes, a rendre effectifs en droit national interne les droits proclamés par l'Assemblée générale 

des Nations Unies en 1948. 

Depuis le 16 décembre 1966, l'humanité attend des États du monde qu'ils adhèrent ou 

ratifient les Pactes et le Protocole facultatii; s'engageant ainsi à respecter et a protéger les 

droits et libertés fondamentaux qui y sont proclamés. 

La conscience nouvelle par les femmes de leur individuation et de leur droit a l'égalité, 

leur volonté de participer au devenir collectif et I'atteinte de l'idéal commun de l'humanité 

commandent d'examiner la situation des femmes au Canada et d'apporter les correctifs 

législatifs qui s'imposent pour leur assurer une égalité de droit. 

En réponse aux pressions des groupements féminins, le gouvernement du Canada 

institue le 16 février 1967 la Commission royale d'enquête sur la situation de la femme au 

Canada avec mandat de: 

faire enquête et rapport sur le statut des femmes au Canada et de présenter 
des recommandations quant aux mesures pouvant être adoptées par le 
gouvernement fédéral afin d'assurer aux femmes des chances égales a celles 
des hommes dans toutes les sphères de la société canadienne'. 

Le rapport de la Commission, déposé a la Chambre des Communes le 7 décembre 

1970. contient 167 recommandations, que le gouvernement canadien s'engage à étudier en 

priorité. D'évidence, l'atteinte de l'égalité de droit des femmes requiert des correctifs majeurs, 

dont plusieurs relèvent de la compétence législative exclusive des provinces. Le rapport est 

muet sur la violence faite aux femmes. 

4 Canada, Rapport au Coniire pour l'éi~~iii~iatio~i de la tiiscriaii~rariorr à l'égar-ci des fenrn~es. Premier 
rapport. 1 983, à ln page 28. 



La responsabilité de coordonner la politique gouvernementale canadienne touchant 

la situation de la femme est attribuée à un ministère chargé de la Condition feminine5. Deux 

structures administratives sont créées: le Conseil consultatif canadien de la situation de la 

femme (CCCSF)~ et Condition féminine Canada7. 

Le Canada adhère au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et a son 

P rorocol e, ainsi qu'au Pacte in~en~atiomf relatif m a  &oz& écu? iorniques, sociaux et cultzirels 

le 19 mai 1976, dix ans après leur adoption par l'Assemblée générale des Nations Unies. 

Les femmes, elles, pallient au plus urgent, ouvrent des refuges pour secourir et tenter 

de panser les blessures8: 

Au cours des années 1970, les travailleurs des maisons de transition ont été 
les pionniers qui ont fait découvrir au public la triste réalité de la violence faite 
aux femmesg. 

5 .  Mmstke crée en 1972 en application d'une recommandation de la Commission royale d'enquête sur la 
sirdation dc la femme au Canada. 

6 .  . k r S t S  en conseil, C.P. 1976-8 1. 

7 Canada, Rapport au Cornitè pour l'élinrination de la discrinrinarion à l'égard des/enirnes. Premier 
rapport, 1 983, a u .  pages XII1 et 29. 

S. Québec, Un ave~~ i r  ù partager, la Politiqire en niafière de co~dition féminine, 1993, p. 1 14. 
Québec, ministhes de la Santé et des Services miau. .  de la justice, de 1'Éduation. de 1s Sdcuxité 
pub!ique, Sccritariats a la Conhtion fkrninine et a la FarnilIe, Préverrir, dépister, confier la violence 
corrjrrpafe, Politique d'intemention en niatzère de violence conjugale, 1995, à la page 13. 
Linda McLEOD, Espoirs et decepriotts chu le donroine des Jenmes battues: progrès, dilenimes et 
peqxctwes cfepréveritiort, document de travail rédigé à I'intention de la Division de la prévention de la 
violence familiale, Santé et Bien-être social du Canada, 1989, aux pages 1 et 40. 
Linda McLEOD, Progrès réalisés dans la prévention de la violence envers les femnies: proJi1 
dfoiijourd'htri et esqu;ssr de denruin, étude réalisée ii l'intention de la Divis~on de la prévention de la 
t.!olmce fa.miliaie de Santé Canada, ministère des Appro\lsionnernents et Services, Canada, 1994, d ln 
page 9. 
Québec, rninistére des Affaires miaies, Chepolitiqrie d'aide arrx fenimes violentées, 1985, a Ia page 13. 

9 Linda McLEOD, Espoirs et deceprions dms  le donraine des feninies bourres- progrès, dilemies et 
penpectwes de pniwnrio~i, document de travail rédige à l'intention de la Division de la prévention de la 
~iolsnce fruniliale, Santk et Bien4û-e social du Canada, 1989, à la page. 40; Canada, Irritiatives/édérales 



Posée au cœur de la modernité, une triste réalité dont les contours ne cessent de 

croître. Les gouvernements doivent accorder des ressources financières aux maisons 

d'hébergement1', indispensables, dont les besoins se multiplient et forcent l'examen de la 

situation. 

En 1980, dix ans après le Rapport de la Commission royale d'enquête sur la situation 

de la femme au Canada muet sur la violence faite aux femmes, le Conseil consultatif canadien 

de la situation de la femme publie Ln femme battue air Camda: iin cercle vicieiixl'. 

Un document fondateur qui fait état de la situation, à partir d'informations recueillies 

auprès des victimes, de maisons d'hébergement, groupes et organismes qui aident les femmes 

battues". 

de Iitrre c a m e  la violerice Jardiale, communiqué du 7 juin 1988. Aperçu historique, à la page 1. 

10. Au Québcc des subventions de soutien aux maisons d'hdbergement pour femmes battues sont accordées 
depuis le milieu des années 1970. Voir Québec, ministères de Ia Santk et des Services sociaux, de la 
Justice, de In Sicuritd publique. de ~'Éducaiion, Secrétariats à la Condiiion f e m m e  et A la Famille, 
Preverii); dipisrer; contrer la violertce co~i/irgale, Politique d'irttervenrioir en nratière de violelice 
cor~rrgalr, 1995. à la page i 4; Québec, ministkre des Maires sociales, Une politrque d'aide utr.rfentnres 
violerirées, 1 985, aux pages 13 a 15 et Madeleine LACOMBE, Au grarid jour, le Regrottpetrie~lt 
proviricial des rlraisorls d'ltibergenrem et de tr-ansiriolt pour- fermes victrrries de violence cûiyirgaie, 
Monut!al, Les Êditions du Remue-ménage. 1990, aLx pages 69 a 8 1. Le gouvernement fedéral accorde 
des subventions aux procinos dans le cadre du Régime d'assurance publique (W) du Canada ou dans 
Ic a& du programme de logement s u s  but lucratrf de !a SCHL, voir Société crinadieme d?iypothèques 
et de Iogment, Urt endroir où o l l e ~  ivoluoiior~ du prograrnnie l'Érape suivante de logeriier~rs de 
trarrsrriori orr Carlada, 1997, à Ia page i. Voir Canada, hitiatives fédérales de l u m  cortrr.e la viole)tce 
fuiiriliale, communiqué, 7 juin 1988, à la page 4; Canada, Initiatives Jéciirales de l u m  contre ka violertce 
faite azix ferrirrres, Condition ferninine Crinaciri, note d'information. 7 novembre 199 1,  à la page 3. 

I I .  Linda McLEOD, Lafiiwre barrue au Cartada; irtt cercle vrcierrx. préparé pour le Conseil consuitatif' 
canadien sur Iri situation de la femme, ministère des Appro\~sionnernents et Services, Canada, 1980. 

12. Linda McLEOD, Lafeirtrm battrre air Canada: i i ~  cercle viciem, prtiparé pour le Conseil consultatif 
crinadiai s u r  la situation de la femme, ministère des Approvisionnements et Services. Canada, 1980, p. 
S. 



II est estimé que: 

Chaque aruiée, une Canadienne sur dix est battue, qu'elle soit mariée ou qu'elle 
vive en union de fait13. 

Selon l'étude, trente-et-un pour cent des femmes en hébergement ont dit ètre battues 

chaque semaine, ou chaque jour. Vingt-six pour cent au moins une fois par mois. Quatre- 

vingt-quatre pour cent des femmes d'une maison de transition ont été battues au moins onze 

fois. Dans le tiers des cas, des soins médicaux ont dû être donnés". 

Les femmes qui ont trouvé refuge dans les maisons d'hébergement ont en moyenne 

28 ans. sont mariées depuis 7 ans, mères, ont été battues durant leur grossesse, sont d'un 

milieu socio-économique faible et sans emploii5. Soixante-dix pour cent des femmes sont 

battues entre 17 et 7 heures? Les femmes âgées et les femmes de classe moyenne et 

supérieure, victimes de violence conjugale, ne vont pas dans les refuges. Elles sont, pour bon 

1 3 Linda McLEOD, La fininie batrue au Canada: r o i  c e d e  vicieux, pripare pour le Conseil consultatif 
crinadim sur la situation de la femme, ministere des Approvisionnemènts et Scn.ices, Canada. 1 980, p. 
2 3 

1 Linda McLEOD, Lafininie batrrre au Corroda: uti cercle vicieux, préparé pour le Ccnseil consultatif 
canadien sur la situation de ia fimme, ministére des Approvisiomements et Services, Cartada. 1980, p. 
1 o. 

1 .  Linda McLEOD, La  feninie battrie au Canada: uii cercle vicieux, préparé pour II: Conseil consultatif 
canadien sur la situation de Ia femme, ministère des Approvisionnements et Semices. Canada, 1980, p. 

16 Linda McLEOD, Lofinrnie barrrre atr Catiaciu: irrr cercle vicieux, prépare pour le Conseil consultntif 
cmadicn sur la situation de la femme, ministere des Approtlsionnernents et Services, Canada, 1980, p. 
11. 



nombre d'entre elles, sans secours". Dans la moitié des agressions conjugales, l'agresseur 

avait consommé de l'alcool'*. 

Le document indique que les femmes battues ~ ~ n o m a l i ~ e n t ~ ) ~ ~  la violence parce qu'elles 

ont pour rôle de préserver l'image de la fami~le'~. Le tiers des femmes hébergées retournent 

avec leur agresseur1. 

[...] immédiatement après avoir reçu des coups, une femme perd tout pouvoir 
de décision et a recours à des tâches courantes comme ranger les tiroirs ou 
nettoyer le fou?*. 

Outre le choc de l'agression, le manque de choix réels, la peur et des sentiments 

ambivalents sur la relation conjugale amènent I'indécision3. 

Linda McLEOD, Lafer~trne barrue au  Canada: un cercle vicierrx, priparé pour le Conseil consultatif 
canadien sur la siruation de ln femme, ministkre des Approvisionnements ci Services, Canada, 1 980. aux 
pagcs 13, f 5 à 17,34 et 35. 

Linda McLEOD, Lafernvte barrire air Ca)~ada: U I I  cercle vicieux. préporc pour Ie Conseil consultatif 
canadien sur la situation de la femme, ministcrc des Approvisionnements et Services, Canada, 1980, p. 
24. 

Linda McLEOD, Lafirrrnre bartire atr Cartada: irrt cercle vicieux, préparé pour le Conseil consultat~ 
canadien sur la situation de la f m e ,  ministère des Approvisionnements et Semices, Canada, 1 980, aux 
pages 34 et JO. Nomaiiser signifie ici donner a la violence un caractère ~nonnalm, sans gravité, ordinaire. 

Linda McLEOD, La ferrivie barrue art Calrada: tit i  cercle vicieux, prépare pour le Conseil consultatif 
canadien sur la situation de Ia t ' m e ,  ministkre des Approvisionnements et Services, Canada, 1980, aux 
pages 34 et 40. 

Linda McLEOD, La fenrrne barrue au Cmiada: rrn cercle vicieux, prépare pour le Conseil consultauf 
canadien b u  la situation de la ferne. ministère des Approvisiomements et Services, Canada, 1980, p. 
33. 

Linda McLEOD, Lafeintrie batrire air Ca:iada: trn cercle viciem, prkparé pour le Conseil consultatif 
canadicn sur ta situation de ia femme, ministère des Approvisiomements et Senices, Canada, 1980, p. 
34. 

Linda McLEOD, La fen~n~e banire cirr Canada: ur1 cercle vicieiix, prepare pour le ConseiI consultatif 
canadon sur la situation de la ferne, rninistire des Approvisio~ements ri Services, Cmada, 1981i, p 
3 5. 



Dans l'optique de maintenir l'unité familiale, près de la moitié des femmes battues 

reçues en urgence ont été référées en psychiatrie. Les travailleurs sociaux, formés à respecter 

le caractère sacro-saint de la familie et a encourager la réconciliation insistent sur l'adaptation 

de la femme battue". Lo femme bartire air Cmiada: un cercle vicieux rapporte qu'aux États- 

Unis, l'instauration de programmes destinés aux agresseurs s'est avérée un  échec parce que 

les agresseurs répètent qu'ils n'ont aucun problème2'. 

Le Conseil consultatifcanadien de la situation de la femme indique qu'il faut revoir la 

conception de la cellule familiale en tant qu'institution 

incarnant des traditions, des croyances, des attentes et des rôles qui 
perpétuent et sanctionnent la violence exercée contre les femmes dans la 
famille [.. .] 
la famille en tant qu'institution doit être examinée dans le cadre d'autres 
institutions, y compris les institutions juridiques et médicales, dont les 
traditions et les rôles renforcent l'acceptation par la société du phénomène des 
femmes battues dans l'intimité du foyer conjugalz6. 

Cette prise de position ferme contraste avec celle de la Commission de réforme du 

droit du Canada qui préconisait encore en 1976 que des poursuites au criminel ne soient pas 

intentées dans les cas de .querelles de ménage1s2'. 

24. Linda McLEOD, La fetrinre battue atr Ca~rada: iot cercle vicieztx, prépare pour le Conseil consuitatif 
canadien sur la situation de la femme, ministkre des Approvisionnements er Senices, Canada, 1980, p. 
3 7. 

. Linda McLEOD, La firrti)ie battue atr Carroda: uu cercle vicieux, prépare pour le Conseil consultattt' 
canadien sur Ia situabon de la f m c ,  ministère des Approvisionnements et Services, Canada, 1980, page 
38, referant à deus sources: IlVe Bearirig de Langley et L e y  ainsi que Ther-apyjor-.-1 brrsive Beiiovior- 

26 Linda McLEOD, Lofirrririe battz~e au Cuirada: roi cercle vicieux, prépare pour le Conseil consultatif 
canadien sur la sinirition de Ia femme, niinistére des Approvisionnements et Services, Canada, 1 980, page 
28. 

27 .  Linda McLEOD, La Jerrriue battue art Curiada: lor cercle vicieux, prépare pour Ie Conseil consultatif 
canadien sur Ia siturition de Ia f m e ,  ministère des Approvisionnements et Services, Canada, 1980, page 
63. 



Le Conseil consultatif canadien sur la situation de la femme constate que jusqu'ici 

d'application de la loi pardonne indirectement le phénomène des femmes battuep2'. Il faut 

donc poser que: 

[...] les voies de fait constituent un délit criminel, elles ne sont plus un crime 
entre deux personnes mais un crime contre la s~ciete'~. 

Judicianser la violence conjugale, violence contre une conjointe, mariée ou non, ou 

contre une ex-conjointe, signifie accorder aux femmes battues par leurs conjoints les mêmes 

droits que si elles avaient été attaquées, hors de leur domicile, par un étranger". 

Le droit de la femme: 

de ne pas être battue sera comparé aux valeurs concurrentes du caractère 
(<sacro-saint>) du mariage et de la préservation de l'unité familiale3'. 

28 Linda McLEOD, La fenlnie bame au Corlada: uu cercle vicieux, prépare pour te Conseil consultatif 
canadien sur la situation de la femme, rninistkre des Approvisionnements et Services, Canada, 1980, page 
42. 

2 9 Lindn McLEOD, La  fenrnre baaue arr Cariada: un cercle vicieux, prdparé pour te Conseil consultnuf 
canadien sur la sibition de la femme. rninistére des Approvisionnements et Services, Canada. 1980, page 
32 

30. Linda McLEOD. La fimue barrrre air Carrada: rtrï ct.rcie vicieux-. prépare pour le Conseil consui taiif 
canadien sur la situation de la f m e l  rninisth des Approvisionnemznts 21 Senices, Carinda, 1980, page 
64. 

3 1. Linda McLEOD, Lo fenme bonire air Cairodu: rrrr cercle vicier/-r, préparé pour le Conseil consultatif 
canadien sur la situation de la femme, rninistk des Approvisionnements et Services, Canada, 1980, page 
46. 



Une judiciansation efficace de la violence conjugaie requiert des modifications au 

Code criminel et aux pratiques policières3', à défaut de quoi eiie est vouée à l'échec. Pour 

répondre adéquatement aux besoins des femmes battues, 

[. ..] il est indispensable que nous écoutions attentivement ce qu'elles-mêmes 
ont a nous dire L . 1  les voix des femmes battues sont celles qui ont été le olus 
souvent i ~ n o r é e s ~ ~ .  
(soulignement ajouté) 

Le droit veut-il écouter les femmes victimes de violence conjugale? 

Les femmes battues veulent une protection physique, pour elles-mêmes et leurs 

enfants, un  appui moral de personnes qui comprennent la confusion et le désarroi qu'elles 

éprouvent, et le fait qu'elles ne savent pas exactement, concrètement, quelle décision 

prendre3'. 

3 .  Linda McLEOD, Lajenirire battrre au Canada: irn cercle vicieux, prépare pour le Conseil consultatif 
canadien sur la situation de la femme, ministère des Approvisio~ernents et Services. Canada, 1980, aux 
pages 65 ii 67. 

3 .  Lir?da McLEOD, LaJeuinre bartrre air Carraciu: lrrr cercir vicieux. préparé pour le Conseil comuItatit' 
canadien su la situation de la femme, minis th  des Approvisionnements et Sén<ces. Canada, 1980, page 
58 

34. Linda McLEOD, La/enurre barrue au Canada: uri cercle vicieu.r, prépare Four le Conseil consultatif 
canadm sur la situation de la femnie, rninistkre des Approvisionnements et Semces, Canada, 1980, page 
59. 



Les blessures intimes sont enfin nommées". Appréhendées par l'État, comme un vaste 

problème social dont les effets sont dévastateurs. 

Elles cessent d'appartenir aux malheurs privés de quelques-unes pour devenir la 

tragédie commune d'un grand nombre. Une reconnaissance publique qui interpelle la société 

toute entière et l'oblige à prendre acte3! 

Faite à partir d'informations recueillies auprès des victimes et groupes 

communautaires, l'analyse rend compte de la réalité de la violence dont les femmes sont 

victimes au coeur des foyers, des obstacles à leur sécurité et des secours indispensables requis 

de l'État. 

Les femmes battues ont besoin de services d'urgence, de services de soutien et d'une 

réforme du droit criminel sans laquelle la criminalisation de la violence conjugale est vouée 

à l'échec3'. Besoin de secours pressants, a deux niveaux d'abord: des refuges sécuntaires et 

la judiciarisation des agressions intimes. 

35. Avant les années 1970,Ia \iotencc à regard des femmes est l'objet d'une sinattention sélective=, selon les 
t m e s  de Louis Dex~er. De sa création en 1939 jusqu'en 1969, par exempte, le Journal of Marrioge and 
Tite Fantily ne publie aucun article dont le titre inclut le mot violence. Voir: Richard S. GELLES, 
*Violence in the F d y :  A Review of Research in the Seventim, Journal of ~llarriage and rhe hnii lv ,  
nov 1980,873-885. 
De 1 970 à 1 980, la locution .violence familiale( u W  par nombre de chercheurs et organismes, occui te 
Id réditi de la viotence exercée contre les femmes dans leurs relations intimes. Voir: Canada, Comité 
canadien SU la violence faite a u  femmes. Rapport final, Utr trouve1 horizon: elintitrer la violence - 
artrirtcit-e i'eguhre, ministère des Approvisionnements et Services, 1 993, à la page 7. 

6 Le prive est politique, comme I'écnt Kate m L E T  dans son !ivre La polirique du ntûie, Stock, Paris, 
! 07 1 (traduction du livre paru en anglais en 1969). 

3 7 Linda LMcLEOD, LaJërrrrne bartue au Canada: uti cetde vicierrx, préparé pour le Conseil consuItatif 
canadien sur Ia situation de la ferme, ministère des Apprmisionnements et Services, Canada, 1 980, aux 
pages 65 a 67. 



L'hébergement des victimes, prises en charge par de nombreuses bénévoles et 

organisations communautaires, requiert l'action conjointe des deux ordres de gouvernements, 

fédéral et provincial, pour assurer des ressources financières destinées à couvrir les frais 

d'immobilisation et de fonctionnement des refuges. 

La judiciarisation des agressions intimes requiert l'action de l'un et l'autre 

gouvernements. Modifier le Code crimalel est de la compétence exclusive du Parlement 

fédéral3" 

Assurer que les poursuites criminelles soient intentées et menées à terme requiert des 

eouvernements provinciaux des actions, commandes et politiques fermes à cet égard, aux 
b 

policiers et substituts des procureurs généraux. 

Dès 1980, a partir des informations recueillies auprès des victimes et groupes 

communautaires, les actions gouvernementales attendues sont claires. Ce qui doit leur servir 

de guide également: l'écoute attentive des femmes victimes de violence conjugale. 

3s. Loi co~isrirttrio~~~telle de 1867, 30-3 1 Victoria, c. 3 (R-U), art. 9 l(27). 



1.2 Réagir 

Passer de la négation ou de la toléranceJ9 a la nécessaire conclusion que des actes 

criminels sont perpétrés demière les portes closes du châteaua0 est un pas difficile. 

Sortir du cercle vicieux de la violence conjugale requiert l'action concertée et 

conjuguée de plusieurs ministères fédéraux et provinciaux, d'où la mise sur pied, au cours des 

ans, d'un nombre impressionnant de groupes de travail, d'études, de divisions, de comités 

ministériels et interministériels, dont les responsabilités comme les rattachements 

hiérarchiques fluctuent au f i l  du temps". 

Un tel foiso~ement de stmctures. de projets, d'actions, au Québec et au Canada, 

indique à quel point l'État est frappé de plein fouet par l'ampleur de la violence faite aux 

femmes et les dificultés d'y porter remède4'. 

L'aide aux victimes requiert l'allocation de ressources financières destinées à mettre 

à l'abri et tenter de panser les blessures. 

39 Linda MçLEOD, Lalei~rnie bame nrr Canada: i r ~ r  cercle vicietix, pprépxd pour le Conseil consultatif 
cmadien sur la situation de la femme, Canada, ministere des Approvisionnements et Services, 1980, aux 
pages 28 et 29. 
Linda McLEOD, Progrès réalisés dalu lu pi-iventiort de la vio1e)rce envers les Iertinres: profil 
d 'arputd'htri er rsqirissr de cierrroirl, ituds riaIisés à l'intention de la Division de la privenwm Je ln 
tiolcncc faiilialr de Smte Canada, rninistkrc: des Approvisionnmcnts et Services, Canada. 1994, page 
9 

?O Honorable Benha WILSON, ~Wornen, The Famiiy and the Constitution-, (1992). 17 Qtreerï S Law 
Jotrnral, 5-30, à la page 14. Selon la contnio~i lcnv sa maison est pour un homme son château, pour le 
reposer et périr des cruautés du monde. 

42. Voir Canada, Rapporl arr Comité pour l'iliniirla~iori de la diso.itriinatiori à ïégord des fet~itries, 3' 
rapport, 1990, a w  pages 48 et 49 et 4' rapport, 1994, aux pages 15 a 19,38 et 39,86 à 89. 



La crirninalisation de la violence conjugale implique l'imposition de changements de 

postulats, de pratiques et de lois. 

Peut-être parce qu'il faut longtemps pour renoncer aux chimères, peut-être parce que 

les victimes" ont besoin de seMces multiples, la responsabilité d'initier les actions 

gouvernementales fédérales et québécoises est attribuée au ministère de la Santé et du Bien- 

être social au fédéral, au ministère des Affaires sociales au Québec4'. 

L'ne décision des pouvoirs exécutifs qui déterminera tout le reste. 

1.2. I Gou vernentent du Canada 

Écouter attentivement les femmes victimes de violencz conjugale? 

Face à la violence conjugale. le gouvernement du Canada crée des structures et 

finance des recherches. Il allouera aussi des ressources financières pour l'hébergement des 

victimes, et sera lent à modifier le Code crinlinel. 

Deux ans après la publication de Ln femme baltue air Cat~ada: lm cercle vicietix, du 

Conseil consultatif canadien de la situation de la femme, le ministère de la Santé et du Bien- 

être social du Canada crée le Centre national d'information sur la vzolence dam In fmil le ,  

remplacé en 1986 par la Division de la prévention de la violerrce familiale au même ministère. 

Le Comité parlementaire permanent de ce ministère dépose en 1982 son rapport: 

Rapport sri). In violence au sehl de In fnmille: les fenlntes bartues. 

3 L'utdisation des termes c ic t ime  et uapessew consiste simplement a appeler les choses par leur nom. 
Vair MadeIeiae LACOMBE, Au grmdjout: le Reg!-oupetrrerlr pr-ovinciol des niaisotis cïhébergenrerir 
rr de iroirsitiot~ p o w  feniaies vicriiiies de violence cotykgale, les Éditions du Remue-Minage, 1990. 

44. En 1952, pour le fédéral, en 1985 pour ie Québec. 



En 1984, le Premier Ministre du Canada s'engage, dans son discours du Trône, a 

((prendre des mesures pour s'attaquer au problème de la violence familiale)fs. 

Dans son discours du Trône de 1986, le Premier Ministre ((affirme clairement son 

engagement à renforcer l'institution de la famille canadienne [...] et à travailler avec les 

provinces à une réponse au problème des femmes violentées? Que la réponse au problème 

des femmes violentées puisse être la rupture du lien familial est une hérésie politique et 

sociale. 

La violence conjugale est encore, en 1988, vue comme un problème de famille, à 

solutionner dans l'intérêt de la familleJi. La volonté, persistante, de préserver ia famille, vient 

de haut. 

La violence conjugale est perçue non comme une criminalité d'hommes, mais comme 

une dysfonction familiale et curable. La Stratégie rmtior~ale de lutle contre [la viole~zce 

fnnziliole est donc confiée a la Division de la prévention de la violence familiale du Ministère 

de la Santé et du ~ien-Être Cette Sfrutegie natiorzale s'appuie sur le travail des 

45. Canada, lriitiatiwsfëder~les de lutte coittr-e la viole~tce/airtiliale, communiqué du 7 juin 1988, aperçu 
historique, p. 2. 

46. Canada, h~itiatrws/édéraIes de lzrtte coritre la violeme far~iiliale, communiqué du 7 juin 1 988, aperçu 
hrstorique, p. 3. 

47. Canada. Comité canadien sur la violence faite aux f e r n a ,  rapport final. u i t  nouvel iiurizorr: elirriiner- 
la violeuce - atreirrdre l'égaliré. ministkre des Approvisionnements et Semices, 1993, p. 19. 
Linda McLEOD, Espoir3 et decepiiorw dam le donrairie des Jrnrnres harttress: pl-ogr-2s. diktmnies er 
perspectives de preveiirion, document de travail rédige a l'intention de ia D i ~ ~ s i o n  de la prtiventlon de 
la violence familiale, Santé et Bien-être social du Canada, 1989. p. 17. 

45. Canada. I~ritiatir:es/edhles de lutte conire la violer ?ce /am iliule, communique du 7 juin I 9 88, Priontks 
d'action et rôles des ministkres fderau-, p. 1 .  



bénévoles pour atteindre trois objectifs: réduire la violence familiale, assurer les coopérations 

nécessaires et centrer l'attention sur le problème". 

L'action du gouvernement fédéral qui s'intensifie a partir de 1988, porte 

essentiellement sur trois fronts: la création de refuges pour les victimes, les modifications au 

Code crinzinel et la recherche sur la violence conjugales0. 

En 1 9 8 8, dans le cadre de 1 %riticriive f a r d e  de Zutte coiwe la violeme familiale, 

le çouvernernent fédéral alloue des ressources financières pour la création de maisons 

d'hébergement d'urgence et le soutien des bénévoles". 

La Société canadienne d'hypothèques et de logement finance en totalité les coûts 

d'immobilisation des maisons d'hébergement d'urgence (MW, hébergernent de quelques 

semaines) que des groupes communautaires veulent mettre sur pied. 

Baptisé (Opération refuge), Ie programme vise a offrir des lits, pour une courte durée 

(quelques semaines) aux femmes battues. Les groupes communautaires doivent pourvoir aux 

frais d'opération. 

L'hitiative de htre C0Ilb.e in vioiem? familiale est renouvelée en 199 1 . Les sommes 

allouées ont triple. ElIes sont destinées a appuyer les projets communautaires de prévention, 

4'3. Ccmacia, Ir~itiaritvs fédérdes de iurte coiiwe la violertce/a)r~iliale, communiqué du 7 juin 1985, Priorités 
S'action et rôles des ministères federau., p. 1. 

5 .  Canada, I~~iiiativesjed~~~aleses de I w t !  corrtre la violcttce/aî~riliale, communiqué du 7 juin 1988. Aperçu 
historique, priorités d'action et rôle des ministères fédéraus. 

5 1.  En 1988, q ~ m t e  miliions de doilars sont alloues pour quatre ans (? SIS niinistkres. Plus de la rnoirré des 
ressources est destin& 3 créer de nouvelles unit& d'hibergement. Voir Canada, Irtiriativesfid&~.aies de 
Irrtie coritre la violmce familiale, 1988. Voir igalement Société canadienne d'hypothèques et de 
logements, Oper.atioi~ r-ejrge, Grricie de I-erueignenreiru à l'iti~er~~iorr des sorrnrissior~r~aii-es. 



d'intervention et de traitement, de même que le financement d'unités d'hébergement transitoire 

(MHT, hébergement de douze mois)5'. 

Dans le cadre de l'lnitiatzve de fzrtte corzlre ln vioieme fanliliale de 199 1, le 

programme ( c ~ ' É t a ~ e  suivante)) est mis sur pied. II est destiné a la création de maisons 

d'hébergement transitoire pour les femmes battues et leurs enfants et financé en totalité par 

la Société canadienne d'hypothèques et de logement. 

Ce programme vise à offrir des logements securitaires abordables et des services de 

soutien aux femmes hébergées. Les groupes communautaires qui reçoivent le financement 

doivent assurer les services de soutien. 

Trente-quatre maisons d'hébergement transitoire ont été ouvertes au Canada grâce au 

programme &tape suivante., soit la moitié des maisons d'hébergement transitoire en 

opération. L'évaluation faite par la Société d'hypothèques et de logement en 1997 est très 

posirive". Les maisons d'hébergement transitoire, qu'elles aient ou non été créées par le 

programme ( ( ~ ' É t a ~ e   suivante^^ semblent toutes 

[...] avoir une vocation commune, soit d'assurer la sécurité, de guérir les 
blessures faites par la violence familiale et d'aider les femmes à faire les 
changements nécessaires dans leur vie5'. 

52. Cent trente-si.. millions de dollars, repartis sur quatre ans. Voir Sociitk canadienne d'hypothèques er de 
iogemznt. ~ % n ~ e  stiivanre, Hébergenre~a mansimire pour les fenrrnes maltraitées er leurs el fano. 
Centre des relations publiques, 1991. 

3 SocietC canadienne d'hpctheques et de logement, Ut errdroir uli aller: évaluation du pmgmirurte 
L '&rpe si~ivotia de logcnietiü de tr>o~aiIiot~ au Cmiada, 1997. 

5 4 Sociitk canadienne d'hypoth6ques et de logment, Uii etrdroit oir ollr~r L;vahiotioti dz~ pi-ogratt~nre 
L 'Étape seivarrre de hgenrettrr de 11-amirio,, air Catrodo, 1997, page 13. 



La durée de l'hébergement transitoire assuré par le programme a ~ ' Ê t a ~ e   suivante^^ 

(durée moyenne de séjour de sept mois55) permet aux femmes battues de retrouver un 

sentiment de sécurité personnelle? Les services de soutien dispensés, en particulier le 

counseling, sont plus utilisés et permettent d'augmenter l'estime de soi, l'autonomie, la 

participation sociale, la formation et I'employabilité des femmes hébergéess7. 

Des seMces auxquels ont donc plus facilement et plus longuement accès les femmes 

hébergées en maison de transition que les autres femmes battues. Des services et une durée 

d'hébergement qui permettent de mettre un terme au va-et-vient entre résidence et r ehge  

d'ureence. Au surplus, les coùts d'immobilisation sont inférieurs à ceux des logements 

subventionnés 

Les victimes veulent garder le feu et le lieu, et y être en sécurité. Les refuges, même 

multipliés, ne peuvent répondre aux besoins. La nécessité de revoir les lois et d'analyser da 

capacité du système judiciaire de répondre au problème de la violence faite aux fernrnes~)~~ est 

impérieuse. 

5 5. Socikté canadienne d'hypothkques et de logement, Ch eiidroif oli ollei- ivaluario~r du progrunlrrle 
L %ope mivante de loget~ients de tra)r<itio,~ au Conado. 1997, aux p a p s  iv, 28. 

6 .  Société canadienne d'hypothèques et de logement, Uii emiroit ou aller: évalzratio~l dir prograntirle 
L 'Étape srrivuitte de loge,rtr)iu de t~umirio)i au Canada, 1997, aux pages 1 3, 14, 35. 36, La durie 
n&& a l'acquisition d'un sentiment de sécurité est compatible avec les recherches sur l'état de stress 
post-traumatique. Voir ir$-a, 2.1.2. 

57 SocidC canadieme d'hypoth2ques et de logement, Uii eridi-orf air aller: 6valuario)r du pr.ogramnrr 
L ' ~ r o p  suivam de logeairno de »-oirsitioit air Caitada, 1997. aux pages i 3. 36. 39. 52. 

5 S. SociStS canadieme d'hypothkques et de logement, Uit ertdroit air aller: evafuatiorr du pi~gr-orrriiie 
L ' E I ~ ~  stiivaittr de logeiw~ric de ».o~rsitio)t au Coiroda, 1997, aux pages 42 a 45 et 59. 
De f a p n  cto~ante.  seuls 16% des fonds alloues pour le programme L'Étape suivante semblent avoir eté 
utilis&. Voir Société canadienne d%ypothèques et de logement. Lir endroit où aller: évalrrafiort drr 
prog,oi~riiie L 9 ~ f a p e  sirivairte de loger~ie~tfs de tra)uitio)i ou Cmrada, 1997, au\ pages 7 et 42. 

59.  Canada, Initiatives fédérales de lutte contre la violeirce faite arr.r/ettrtiies, Note d'information du 7 
novembre 199 1 ,  à la page 2. 



A partir de l'entrée en vigueur de modifications au Code crimirle2 destinées a assurer 

la sécurité des victimes chez ellesm, sauf pour I'arnélioration du parc immobilier existant, 

l'investissement fédéral pour les refuges pour femmes violentées cesse. Les sommes allouées 

en 1997 sont infërieures a celes allouées en 1988. Elles visent a lutter contre la violence faite 

aux femmes, aux enfants et aux aînés. Sept millions de dollars par année, à diviser entre dix 

provinces6'. 

Voila pour le volet création de refuges pour les victimes de violence conjugale du 

gouvernement fédéral. Le volet recherche sur la violence conjugale a permis de financer des 

études et recherches abondantes, bien documentées et de qualité. 

Après Ln frn~n~e buttire air cnl~ado: iiti cercle vicieux du Conseil consultatif canadien 

sur la situation de la femme en 1980, après le Rapport nrr la violetice m seitz de ln fmtille: 

les fmtnles batmes de 1982, en juin 199 1, le Comité permanent de la Santé et du ~ien-Être 

social, des Affaires sociales, du Troisième âge et de la Condition féminine dépose son rapport: 

Ln pierre coiitre lesfemmes. Un titre choc. Un constat qui appelle de grands moyens. Le 

même jour, les ministres responsables de la Condition féminine au Canada adoptent un plan 

d'action: .Forger des alliances: Plan d'action pour une stratégie nationale contre la violence 

faite aux femmesJ? 

60. Voir itfi-a. 1 3 . 1  

6 1. Canada, Iriitiative r-errouvelee de firrre cortfr-e la violerice familiale, Communiquk, novembre 1997 

62. Canada, Lcor-ge~- des allinrrces, P h  d 'acrion potrr- znte swntégie nationale contre la violcnce falie airx 
Jer~trries. Adopté lors de la 10' Conférence annuelle des ministres fidéral-prot.inciau~-temtonaus 
responsables de la Condition fiminine a St-Jean, Terre-Neuve, le 19 juin 1 99 1. 



Le gouvernement fédéral répond aux vingt-cinq recommandations du comité, cinq 

mois plus tard: Vivre sans peur ... Ur1 but à aiteirz&e, uri droit pow foule femme". 

L'évaluation des programmes de traitement polir conjoints violents ne permet pas de conclure 

à leur efficacitéa. 

Le Comité canadien sur la violence faite aux femmes, créé en 199 1 dépose son rappon 

final en 1993: UIZ r~ouvel horizom élimiizer In viole>zce - cittehzdre I 'ég~zl i té~~.  Une analyse 

critique fëministe, une brique de 3 15 pages, additionnée d'un Plan d'action national de 1 14 

pages . 

Voilà, sommairement, les rappons de recherche les plus importants du gouvernement 

fédéral, de ses institutions et organismes. 

L7hiticrtive de hite cmtre la violtvrce fmi l ia le  de 1988 confie au ministère de la 

Justice du Canada la responsabilité d'établir la politique en matière de droit pénal et de droit 

familialM. 

Trois mifions de dollars lui sont doués pour quatre ans afin de surveiller et d'évaluer 

I'application des lignes directives relatives aux poursuites et accusations de violence conjugale, 

63. Canada, b'ivrr sam peu r... Uir brtt a or~ertrdre, LUT droit pou)- ioutefrnrirre, repense du gouvernement 
federal au rapport du comité permanent de la Santd et du Bien-être social, des Affaires sociales, du 
Troisikrne âge et de la Condition femuiine, intituli La grrer7-e coiitre les feninres, Approvisionnements 
et Scwices Canada, 199 1. 

64. Canada, Propi~otrirries de rraite~~ienr des Itotrii~tes qui battent les fininies: e.ruriien de la pr-eirve de leur- 
strcc3s, Ottawa, ministére de la justice, 199 1 . 

05. Canada, Comité canadien sur la violence faite aus femmes. rapport final, Lrii r~arwel lloi;izori: élinriiier 
la vioiertce - omitrdi~ l'égalire, ministère des Apprcnisionnemsnts et Services, 1993 

66 Canada, Initiatives fédéi-oks de lrrtte coiitre la violetice futridiale, cornrr,uniqué, 7 juin 1988. Priorités 
d'action ci rOles des rn.inGtéres fédéraux, a Ia page 7.  L'approche farniiidiste de l'action fedérale transpire 
de cene incrsactitude. Le droit de Ia famille est de cornpetence provinciale esclusive, en vertu de l'article 
93(13) de la Loi coitstiru~io~ti~el(t! de 1867,jO-3 1 Vict. c. 3 (R-U). 



évaluer les groupes de traitement destinés aux hommes violents, étudier la violence a l'égard 

des personnes agées, informer la population et mettre en œuvre des projets pilotes de 

formation de bénévoles, de substituts du Procureur général et de juges6'. 

Trois millions de dollars en quatre ans, dans dix provinces, pour réaliser pareil mandat, 

est une somme bien modeste. Pour les autorités gouvernementales, les attentes de résultat 

sont sans doute proportionnelles aux investissements. 

Huit ans après Ln fenmie borne nrc Carindo: wi cerck vicieux, il semble qu'il faille 

encore payer en deniers publics pour que soient judiciansées les agressions intimes par des 

agents de IZtat qui ont devoir d'agir. Une somme presque identique est allouée au Ministère 

du Solliciteur général pour élaborer des programmes d'intervention modèles pour les corps 

poiiciers6'. 

Pour les victimes, les besoins de secours sont identiques depuis 1980, et pressants: 

être en sécurité, criminaliser la violence conjugale. 

Plus de dix ans se sont écoulés depuis la publication de Lafemme batlire nu Cmada: 

rur cercle vicieicx. Les agressions intimes sont un problème social auquel il faut trouver 

remède. Le volet modification du Code crzn~z~iel est un work in progress. 

67. Canada, Itiitiarivcs fèdir.a/es de I r r m  corrtre la violerrce faniiliule, communiquC, 7 juin 1988. Priorités 
d'action et d e s  des ministiires feddraus, aux pages 7 et 8. 

68. Canada, Iriitiarives/i&r-ales de lrrrte corrnv la violerrcefanriliale, comrnuniquC. 7 juin 1988, Priorith 
d'action et r6les des ministbres fiidirau~, p. 8. 



En 1993, dans le cadre des I>ziiiaiives de Iirtte conire la violence familiale, Santé 

Canada finance l'enquête nationale sur l'agression de la conjointe menée par Statistiques 

Canada6'. 

Plus de deux cent d e  femmes au Canada ont été victimes d'actes de violence commis 

par leur conjoint au cours des douze mois précédant l'enquête". 

Dix ans après les débuts d'une réaction étatique organisée, malgré le nombre 

impressionnant de comités, d'études, de rapports, d'actions gouvernementales.. . 

1.2.2 Gouvernement du Québec 

 cout ter attentivement les femmes victimes de violence conjugale? 

Face à la violence conjugale, le gouvernement du Québec discourt et gère. 

Comme pour les autres provinces, l'action gouvernementale attendue du Québec par 

le gouvernement fédéral en matière de violence conjugale consiste a financer les Frais 

d'exploitation des refuges pour les victimes et a inciter ses agents a judiciariser les agressions 

intimes. 

Les maisons d'hébergement pour femmes victimes de 

Québec depuis le début des années 1970". Elles assurent 

violence conjugale existent au 

l'hébergement, pour quelques 

70. Statistiques Canada, Jtrr.istal, vol. 14, na 9, Résultats d'une enquete nationale sur i'agression contre la 
conjointe, mars 1994, a Ia page 5. 

T 1 Madeleine LACOMBE, ,4tr gi-arrdjour; le Regroupement provincial des maisons d'hébergement et de 
transition pour femmes victunes de violence conjugale, Montréal, Les m dirions du Remue-ménage, 1990, 
aux pages 70 4 8 1 ; Q u e k ,  ministère des hdaires sociales, Une polirique d'aide orrx frtri~ries violenrées, 
1985, aux pages 3, 12 et 13. 



semaines", le soutien des victimes @ce à l'action de bénévoles, et reçoivent des subventions 

de fonctionnement depuis 1973'~. 

Quelques maisons d'hébergement transitoire ouvrent leurs portes au Québec7'. Seules 

deux maisons d'hébergement transitoire ont été financées dans le cadre du programme l'Étape 

suivante de la Société canadienne d'hypothèques et de logement7'. 

Trente-quatre maisons d'hébergement transitoire ont été financées au Canada, dont 

seulement deux au Québec, un nombre inférieur à ce que commande la représentation 

démographiqueT6. Les fonds alloués au programme 4 ~ t a p e  suivante.) ont été peu utilisés 

partour au Canada et particulièrement au Québec. 

Pour des raisons qui leur appartiennent, les groupes communautaires québécois n'ont 

pas profité du Programme t t ~ * t a ~ e  suivante. de [a Société canadieme d'hypothèques et de 

logement destiné aux femmes battues. 

En rnoyme trois semaines. Voir le journal Le Soleil, 22 décembre 1996. a la page A- 1 .  Lm demandes 
sont deus fois plus nombreuses que les admissions. Voir le j o w d  Le Soleil, 22 décembre 1996, à Iri 

page A- 1. La victime doit raconter son histoire a quelques maisons d'hébergement avant de trouver une 
place. Voir Ic journal Le Soleil, 22 décembre 1996, I la page A-5. 

Q u k k .  minis tàe des Maires sociales, U!te poliriqire d'aide auxjiznr~res violetrfees, 1985, au, pages 
13 a \ j e t h  lapage52.  
Madeleine LACOMBE, Au grand jour, le Regroupement provincial des maisons d'héoergernent et de 
transition pour f m e s  victimes de violence conjugale, Montreai. Les Éditions du Remue-ménage, 1990. 
aus pages 70 a 8 1.  
Quibec, ministères de la Sank et des services sociau~, de la Justice, de la Secuité publique, de 
i'Editcation, Secrétariats a la Condition fiminine et i la Farnilk, Prevem,: depisre~; corzrt-et; Polirique 
ci'i)i~crt.eiition e)l ~~ialierr de viole~ice conjugale. 1995, à la page 14. 

Liste des maisons de kusiéms étripe, Fidération des ressources d'hébergement pour femmes violentées 
et en dificul tt; du Québec, le 1 7 fet-rier 1999. 

SocietP canadienrie d'hypothkques et de logement, Lin e~rdrolt ail aller kvalzrario~r (iit progr-arimr 
~ ' É i o p  siriva~ire de logei~ieit~ de wa)isifion au Cotiacio, 1997, à la page 42. 

Sociitti canadienne d'hypothkques et de logement' L'r1 end~.oir ori der-:  évaimfiotr hr progrartrnre 
~ ' É r q e  si~iva,io de loge,~ie~iü de rmisirioti ou Coimda, 1997, à la page 42. 



La société québécoise est pourtant, comme d'autres, interpellée par la violence faite 

aux femmes. Des colloques régionaux sur la violence faite aux femmes sont tenus dès 1979- 

2 980". 

Lors de ces colloques 

[...] la relation de domination de l'homme sur la femme a été le plus souvent 
évoquée comme sous-jacente à la ~iolence'~. 

En 1985, le ministère des Anaires sociales dépose O i e  politique d'aide ntrx femmes 

i * iolr i t t i .e~'~.  Le discours premier, fondateur, déterminant de toute I'intervention étatique a 

l'égard des femmes victimes de violence conjugale. Le ministère des Affaires sociales 

[. . .] consacre la nécessite dune intervention globale et manifeste son intention 
de s'impliquer a tous les niveaux d'actiong0. 

Comprendre par là que le ministère des Anaires sociales entend déterminer la 

philosophie, rapproche et les modalités d'intervention sociale. Un programme de soutien aux 

organismes communautaires est proposé en 1985 par le ministère des Affaires sociales pour 

les projets qui correspondent aux objectifs et priorités du ministere et d u  Conseil régional de 

7 7 .  Québec, mi-Usèrc des Maires sociales, Une poliriqtre d ' d e  u~ix/enrnres violeittées, 1985, a la page 3; 
Madeleine LACOMBE, .du graticijoui-, le Regroupenrerir provi~iciul des trroisoris drltt;6ergerriet~t er de 
nuttsitioit potir fe~wires victin~es de violo~ce conjtrgale, Montréal, Les m di tions du Remue-ménage. 1 990. 
a Ia page 109: Linda McLEOD, Lufirrirrie bartue au Cariadu: rrrr cercle viciearx, prépare pour Ie Conseil 
consultatif canadien sur la situation de Io femme, ministère des Appruvrsionnements et Services, 1 980, 
à la page 57. 

7s. Quibti; miniitkre des A f f i  sociales, Cinr policiqrlr druide aux/ertiriies violeiitt;es, 1985, i la page 6. 

79. Quibec, ministère des Maires sociales, C'ne politique d'aide aux fenlnres violentées, 1985 

80. Québec, ministére des Affaires sociales, Une politiqtre d'aide auxfênrntes violeritees, 1985, à la page 
3 9. 



Iô Santé et des Services sociauxs1. Un côdre de financement des maisons d'hébergement sera 

établi en 1987". Le plan d'action de la Politique d'aide vise à assurer aux victimes l'accès à 

des services adéquats, dans les établissements du réseau des Affaires sociaies surtout, sous 

l'orientation du ministère et la coordination du Secrétariat à la Condition féminineg3. Par la 

concertation entre les differents dispensateurs, .en complémentarité des services et des 

interventions du réseau des Maires sociaies avec le milieu)? Une concertation par ententes 

sectorielles, en association avec d'autres ministères". 

Le ministère des Maires sociales explique la place restreinte de la problématique de 

la violence conjugale par I'absence d'orientations précises du ministère et des organismes 

cornrnunautairesgn, ce a quoi la Politique d'aide entend remédier, en fixant trois orientations: 

La prise en charge des victimes par elles-mêmes, l'approche préventive et la 
complémentarité des servicesg7. 

Québec, minisbire des  Maires sociales, Chie politiqire d'aide auxfirrrnres violentees, 1985. a la page 6. 

Canada, Rapport au Corniri porrt- l'eli~r~inafiori de la ciiscr.iirrimtiort à t'égard des frnirrres, 4' rapport. 
1994, a la page 88. 

Q u i k ,  ministkre des Maires sociales, Urie poliriqrre &ide au.rfetrinies violentées, 1985, aus pages 
24 a 34; voir aussi Yves MORER, C. BLUTEAU, G. BRUNEAU, C. LESSARD et P .  BEAUDET, 
Inrervention sociojrrdiciaire erl violence conjugale, Wilson & Lafieur. Collegial et universitaire, 199 1 , 
à la page 48. 

Q u d x ,  ministère des Affaires sociales, Uie poliriqrre d'aide aux ferritries vlolerrtées, 1 985, a u  pages 
17 et21. 

Québec, rrùnistkre des Affaires sociaIes, L'#te politique d'aide arrx /e)nrrres violenrées, 1 985, 3 Ia page 
34. 

Québec. rninistére des Affaires sociales, L'ne polirigrle cf'nicie orr.rfirrl)iies violtirirees, 1985, à la page 
17. 

Québec, ministère des Affaires sociales, C;ue paltrique d'aide aufeirrnres violentées, 1985, i la page 
21. 



Les programmes et seMces visant les femmes violentées doivent depermettre à la 

personne de se prendre elle-même en charge le plus rapidement po~sible~~~' .  Les victimes .ont 

à prendre des décisions afin d'améliorer ou de transformer leur ~ituation))'~. 

Le Québec a-t-il écouté attentivement les femmes victimes de violence conjugale? 

Dans les caractéristiques des femmes violentées énoncées dans la Politique d'aide du 

ministère des Affaires sociales, nulle trace du désarroi, de la confùsion et de l'indécision dont 

faisait état Les fenznzes bartires au Cmndn: ioi cercle vicieicx, cité par ailleurs dans une 

Politique h i d e  aux femmes vioie~iiee?. 

Nulle trace de I'4.mpuissance acquise des femmes victimes de violence conjugale dont 

font état les recherches américaines9', séquelle de la vioience qui empêche les vicrimes de 

décider et d'agir pour elles-mêmes. 

Conséquemment donc, nulle trace de traitements particuliers, adaptés, pour guérir les 

séquelles psychologiques des victimes de violence conjugale. 

S'appuyant sur une étude d'une composante du réseau des Affaires sociales, le Plan 

d'action de la Politique d ' d e  indique que les femmes victimes de violence conjugale: 

SS. Quibec, minisi& des Maires sociales, Li,a poliligue d'aide auxjë»irties violeritees, 1985, aux pages 
2 1 si 26. 

39 Québec, rninisttire des AEFaires sociales, Ure politique n'aide aux/enrmes v~olemees, 1985,. Résume, 
ii la page 17. 

90 Voir supro, 1 2.1. 

9 1 .  Voir i)$.o, 2 .1 .2 .  



[...] seraient plus souvent victimes d'un passé de violence, eiles ont une faible 
estime d'elles-mêmes, sont isolées, vivent sous la dépendance économique du 
mari, sont peu scoiarisées et travaillent peu à l'extérieur du foyer? 

Les recherches faites auprès des femmes en maison d'hébergement indiquent qu'elles 

ont 30-38 ans, deux enfants, une union stable dans un milieu économique faibleg3. 

Plutôt que d'écouter attentivement 5 s  victimes, la Politiqire d 'aide s'intéresse aux 

agresseurs. Ceux-ci consomment drogues et alcool, ont une faible scolarité et une histoire de 

violence assez chargée. Ils ne souffrent pas plus que la moyenne de problèmes de santé 

mentalegJ: 

Toutefois [...] ils semblent se rattacher profondément à des valeurs et a des 
attitudes stéréotypées quant aux rôles masculins et fémininsgJ. 

Les quelaues recherches consacrées à la question ont fait valoir la pertinence 
de services préventifs et curatifs pour ces hommes agresseurs. II devient 
UTpent auUiourdthui. de faire place à de telles mesures? (soulignement ajouté) 

Les quelques recherches en question consistent en une expérience (EMERGE) 

conduite a Boston en 1980 et au fait que le groupe montréalais PRO-GAM (Projet groupe 

au masculin) offre des services de consultation et de référence aux agresseurs qui en font la 

'72. Québec. ministire des Affaires sociales, Lille politique d ' d e  aiix ferrtiries violenrée~, 1985, a la pase 1 O. 

93. Qudxc. mmisikre des Maires sociales. U r  poliriqire d'aide aux feriiriies vto/e)irees, 1985. à la page 1 1 

34 Quibec, rninisttire des Maires sociâies, Lhepolirique d'ode oiix frairiies viole~rrees, 1985, 3 In page 1 1. 

95 Q c i k ,  ministère des ALfiim sociales. Chie poiitiqire d'aide airxfi~rii~~es viok)irees~ 1985. a la page 12. 

9 6  Qukbec. ministt5-e. des Maires sociales. Liiepolnn/r<e d a ~ d e  a~r.r/r~tisies viole~z~ees, 1985, a la page 29. 



demande9'. Aucune mention de i'échec de tels programmes, rapporté dans Les femmes battues 

cru Canada: z o r  cercle vicietixS8. 

Qui décrète l'urgence <caujourdlhui de faire place à de telles mesurea~? 

b ] e  ministère des Maires sociales et le ministère de la Justice, à la demande 
du Secrétariat à la condition féminine ont établi des mécanismes de 
concertation afin d'assurer la réalisation d'activités de prévention concernant 
les agresseurs". 

Un groupe de travail formé de personnes des ministères de la Justice et des 
Maires sociales, a été créé sous la coordination du Secrétariat à la condition 
féminine afin d'établir un plan d'action spécifique dans le domaine'? 

c) 7 QuCkx, rninistk des M a k a  sociales, ütwpoliriqire d'aide aux ferrrrr~es violenties, 1985, a la page 44. 
i la note 3 1 .  
II scmblr: que quatre groupes ofiaiat des -iws au\; agresseurs avant 1 985. Entre 1986 et 1987, douze 
groupcs auraient vu le jour. 
En 1987- 1988, sept organismes offiant des programmes pour conjoints violents au Québec reçoivent 
195,000 S du ministère de la Santé et des Services sociaus du Québec, soit un peu moins de 28.000 $ 
en moyenne chacun. 
En i 993 - 1994, vingt-quatre organismes ofient ces programmes. Ils reçoivent 1,2 18,000 16, soit environ 
50,000 $ en moyenne chacun. 
Un financement multiplié par sis Durant la méme période, le financement des ressources d'hébergement 
des victimes a été multiplie par deus. 
Voir Madeleine LACOMBE, ..lu grn~iclja~ir, le Regroupement provincial des maisons d'hkbergement et 
de transition pour femmes victimes de violence conjugale. MonMal. Les Editions du Remue-menage, 
! 990, 3 la page 129 et Canada, Rappor~ ut/ Cor)ii~e pour- ïelirrirmriori de la discmii,iariori ci l'&gara' des 

J%ni~~~es, Je rapport, 1994, à ia page 90. 

9s Voir supra, 1.2.1. 

99. Québec. ministère des Maires sociales, Ciie poli~iqzre d'aide aux feltrrrres vioktrrees, 1985, aux pages 
26 et 27. 

100. Québec, ministère des AEaires sociaks, Lhe poli~ique d'aide aux/errrrrres viole~iskes, 1985, Résume, a 
la page 21. 



Ecouter les agresseurs. La place faite a ces mesures est à ce point importante que 

l'approche curative détermine pour une grande part la Politique d'intervention en matière de 

violeilce co~vugale déposée l'année suivante par le ministère de la Justice du Québec1*'. 

Comment (<quelques recherches consacrées à la question. ont pu orienter à ce point 

l'intervention judiciaire en matière de violence conjugale est un fait de société, qu'institutions 

et officiers de justice voudront peut-être analyser. 

Pour des agents de l&at habitués à considérer la violence conjugale comme une 

affaire privée102, l'idée que la solution se trouve à l'extérieur du droit pouvait être codonante. 

Pour les autorités gouvernementales, il s'agit d'une solution favorisant la préservation 

de l'unité familiale'03. Au détriment des victimes1@'. 

Somme toute, la Politique d'aide am fenmles vio[e~ifées est une politique d'intégration 

et de financement des ressources communautaires qui partagent les objectifs du ministère. 

1 03.  Madeleine LACO-MBE, Au gr-orrdjour, Ie Regroupement provinciai des maisons d'hkbergemmt et de 
rransirion pour femmes victimes de violence conjugale, Montréal, Les Éditions du Remue-ménage, 1990, 
aux pages 129 à 133. Les autres provinces ont aussi favorisé cette solution, en se fondant aussi sur 
I'espCrience de Boston (EMERGE) entre autres. Voiï Association des medecins de IeOniario, Rapport 
m r  h violeme fuite oux fenirnes, Comité d'étude sur la violence faite au, femmes, 199 1, a la page 13. 
1 t4  progamma de traitement. dont ia moititi en Ontario, existent au Canada en 1988. La plupart de ces 
programmes sont dirigés uniquement par des hommes. Voir Canada, Coridition fenririir~e Caitada, 
Communiqué, 1 1 septembre 1990, à la page 2. 
Les programmes pour h o m  violents 4 s  en euire sous ïimpulsion de l'appareil de justice phale [. . .] 
ou en raison de l'intérêt et des préoccupations des conseillers et des travailleurs sociaus, souvent 
encoui-agb par les iravailleuses des maisons de transition [. . . lm  n'ont été i'objet d'aucune évaluation pour 
en mesurer l'eficaciii. Asscciation des médecins de l'Ontario, Rapport sur la violence faite ara fenrmes, 
Corniit: d'itude sur la \~olrmcc faite aux femmes, 199 1, aus pages 13 et 14. 

i 04. Voir irlJI.a, 3.4. 



Sous le discours politique de préoccupation et d'empathie envers les victimes qui sied 

au moment, la Poliripe d'aide du ministère des Affaires sociales est une œuvre d'organisation 

de structures. 

L'aide réelle aux femmes violentées n'est pas augmentée. Des victimes auront accès, 

pour quelques semaines, aux maisons d'hébergement. Les blessures physiques seront soignées 

dans les établissements du réseau''? Comme avant la Politique d'aide. 

Au Québec les victimes ont peu de blessures psychologiques, faut-il croire, puisque 

le ministère attend d'elles qu'elles se prennent en charge le plus rapidement possible, qu'elles 

prennent des décisions rapides afin d'améliorer leur situation. Les conseils des travailleurs 

sociaux, l'empathie et la compassion des bénévoles, comme avant, suffiront à aider la victime 

à atteindre les objectifs fixés. 

La Poliripe d'oide réserve les traitements aux conjoints violents. Sans aide accrue 

aux victimes, il aurait été plus juste, bien qu'inconvenant, de la titrer Politique d'aide nia  

agresse t r rs . 

Dans le droit fil de l'orientation donnée, le ministére de la Santé et des Services 

sociaux dépose en 1992 sa Politiqlte de la Sartté et dir Bien-être'". En matière de violence 

faite aux femmes. le ministère vise: 

5 .  Vorr ii7Jfr.a, 2.2.2. 

1 6  Québec. ministére de la Sant6 et des Senices Sociaux, Politiqtre cie la Sariré er du Bieri-&e, 1992. 



[ .  . .] l'intervention intégrée auprès de tous les membres des familles [qui] 
consiste à offrir aux membres de la famille des seMces complémentaires, si 
possible dans un même lieu d'a~cueil'~'. 

Au cas de lieux d'accueil différents, 

On envisage par exemple des expériences de jumelage entre une maison 
d'hébergement et un centre d'aide aux conjoints violents108. 

A partir de quelles recherches, de queues données scientifiques de telles interventions 

sont-elles proposées? L'empirisme et l'amateurisme prévalent. 

Dix ans après les débuts de la cnminalisation des infractions conjugales au Québec, 

la violence conjugale est encore pour les autorités québécoises une maladie de famille, qui se 

euérit à deux. Conirne les agresseurslW, ['Etai encourage les victimes a maintenir le lien. - 

Il faut longtemps pour renoncer aux chimères. 

En 1993' huit ans après la mise en œuvre de sa Politique d'aide, le ministère de la 

Santé et des Services sociaux adopte des Oriemtiom en matière de programmes 

d'intervention auprès des conjoints violents, et le Québec dépose sa Politique et1 matière de 

co~id i r io i~ f d n ~ ~ i i ~ e ~ ' ~ .  

Québec, ministére de la Santt et des Senices Sociaux, Politiqrte de /a Santé et du Bierr-être, 1992, 2' 
édition, 1994, p. 49. Un mode d'intervention absolument contraire aux besoins des victimes en état de 
stress pst-traumatique. Voir irlfiû, 2.1 -2. Un mode d'intervention fondé sur un postulat douteux puisque 
plusieurs victimes n'ont pas un Iien ufaniliaIn avec leur agresseur. Voir itfia, 3.1.2. 

Qutibec, ministére de la Santé et des Services Sociaux, Politique de la Surir6 er drr Biewérr-e, 1992, 2' 
édition, 1 993, p. 49. Un mode d'in tervention absolument coniraire aux besoins des victimes en état de 
sress post-traumatique. Voir irfia, 2.1.2. 

Voir ru j . c i ,  2.1.1  

Quibec, L.>i averiir d partager: Isl Politique err motiére de corrdition f2tniuirre. 1993, 3 la page 1 15. 



La Poliriqw gouvernementale s'accompagne d'engagements précis, (.Les Engagements 

gouvernementaux 1993- 1996. pour assurer sa mise en œuvre. 

Afin d'éliminer la violence faite aux femmes, le gouvernement juge prioritaire: 

[...] d'assurer que les interventions dans le système de justice soient exemptes 
des stéréotypes et des préjugés à I'égard des femmes; 

[, . .] de viser à ce que les lois, les politiques et les programmes garantissent des 
services adaptés et efficaces aux femmes victimes de vi01ence;~'~ 

Le Québec privilégie une approche socio-judiciaire et un suivi psycho-social"': 

En matière de violence conjugale, la nécessité d'intervenir auprès des conjoints 
violents n'est plus à démontrerH3. 

De fait, eiie ne I'a jamais été. De postulat de foi a idée convenue, il a sufi  aux autorités 

gouvernementdes de la répéter pour qu'elle prenne aura d'évidence. 

La moitié des douze engagements gouvernementaux ayant comme dientele visée>) 

les femmes victimes de violence1" impliquent le ministère de la Justice du Québec; pour 

développer le réseau des Centres d'aide aux victimes d'actes criminels (CAVACS)"', 

l'adoption et la mise en œuvre de la Loi szrr l'aide et I'itzdenviisotio~i des vicrimes d'acres 

1 1 : . Quibec, Ur averiir. à parrager; la Politique en ntariére de ondition fh~rù~i~re ,  1993, à la page 139. 

! 1 2. Quibec! L i l l  avenir ù partager, /a Poliiiqtre el? triarière de coriditioft finrijritte, 1993, aus pages 1 13 à 
139. 

1 I 2.  Quibec, L;lr ove.e>lir à parmget-, la Poliligue err niatièt+ de coriditio~t fe~ttiiiiitr, 1993, à In page 137, 

1 1 J. Qutiba, C i i r  oveilil- à pci-tugel; Irr Politiqzre en rriariére de cortni~io~rfë~rrir~i~~e, 1993, Les engagements 
gouvernementau. 1993- 1996, engagements na 89,90,92 à 10 1 .  

i 1 5  Québec, UN aveiiir a purtaper: /a Politique el1 niorrése de coirdirion fitr~irli,re, 1993, Les enpagemen& 
gouvernementaux 1 993 - 1 996, engagement n' 92. 



ci-irnb~els~'~, la formation des substituts du Procureur général !"la consolidation de 

mécanismes tels la poursuite verticale*" et t'aménagement de salles réservées aux victimesNg, 

et la création d'un Comité de travail sur le sexisme au sein de l'administration de la ju~tice"~. 

Le ministère de la Justice du Québec doit: 

Assurer la coordination des travaux du Comité intemifistérie1 sur la violence 
conjugale et familiaie, notament au regard de l'élaboration de la politique 
gouvernementale concernant la violence conjugale et ses effets sur les 
enfants'". 

Quant au ministère de la Santé et des Services sociaux, il doit notamment: 

[. . .] maintenir, consolider et développer les ressources et I'expenise favorisant 
la protection et I'aide aux victimes [...] 
tout en responsabilisant les auteurs des actes de violence dans une approche 
sociojudiciaire"'. 

QuCIE, Et1 aver~ir. à parrager, la Politique eri irraiiei+e de conditiotl fenrirtine, 1993, Les engagements 
gouvemcrnentaus 1993- 1996, engagement n" 46. Cette loi n'est jamais zn t rk  en vigueur. 

Q d k .  Ui1 avenir à partager, /a Politiqire etr a~atièrr de conditiorijéttiirtine. 1993. Les engagements 
gouvmernsntaus 1 993- 1 996, engagement n" 97. 

Un mSme substitut du Procureur general assure toutes les étapes des procédures. 

Q u C k ,  Gir averiir. à parioger; fu Politique eii irrarier-e de conditiottfinritiitte, 1993, Les engagements 
gouvcrnmenrau\: 1993-1996, engagement n' 98. Un engagement que le ministeri: est lent a respecter. 
voir iifi-a. 2.2.2, note 154. 

Q u i k ,  L;ii avertir à partager, iu P u f i f i q ~ ~ e  ei? ~)latier-e rie condiiiot~ f i~~li l i i tw,  1993, Les engagements 
gouvernementaux i 993- 1996, engagement n" 93. 

QxCbcx, L'ii uveriir. à pai-rage!; la Poliriqrre et1 nrariere de corrriirior~fi~~ii~iirre, 1993. Les engagements 
gou\.mernentau. 1993-1 9%. engagement n' 10 1. Le Comité interministt=riei de coordination en matiére 
de violence conjugale a étti cr& en 1987. 

Qui&, L'II averiir- à partager: la Politiqrre en niarièr.e de co)tditiott f e ~ ~ i i r i i ~ ~ e ,  1993, Les engagements 
gouvernementaus 1993- 1996, engagement n' 95 



Le Plai, d'nctioil eii matigre de cot~dition fén~iiiine 1993-1996 du ministère de la 

Santé et des SeMces  sociaux'^, indique les actions, les responsabilités, les échéanciers et les 

coûts requis pour la réalisation des cinq engagements)) attribués à ce ministère pour 

l'élimination de la violence faite aux femmes"'. Le ministère répète l'idée convenue énoncée 

dans la Poliriqire eil nmtière de co~idilioii féminine: 

La nécessité [...] du suivi psychosocial auprès, d'abord, des femmes victimes, 
puis, des agresseurs, n'est plus à démontrer1? 

Le ministère de la Santé et des Services sociaux entend .poursuivre les travaux du 

groupe de travail sur I'évaluation des programmes pour conjoints violents. avec ses 

fonctio~aires"~ et tsravdler en concenation avec la Sécurité publique sur le financement des 

diverses interventions auprès des conjoints violents~~"'. 

Le ministère de la Justice du Québec a la responsabilité de c o o r d o ~ e r  les travaux du 

Comité interministériel sur la violence conjugale et familiale qui a mandat de préparer une 

nouvelle politique gouvernementale en matière de violence conjugale. 

123 Qucbec, ministhe de la Santé et des Services sociaux, Plon dùcriorr en marier-e de co~rdiriotlJenirnirie 
1993-1996,1994. 

1 24. Qu~btx, C i i  aveliii- a par-rager; in Poiiriqi~e eri rrrarier-e de coridirtotr fi~riiriirie, 1 993, Les engagements 
gouvcrnémentaus 1993-1996, engagements n" 30.88,89,90 et 92. 

1 25. QU~XX, ministère de la Santé et dés Senices sociaus, Plarr d1acrrotd en nmielr de corrdirior~ fer~ririirre 
1993- 1996, 1994, ii la page 125. 

126. Quibec, ministère de Ia Santé et des Services sociau., Plarr n'actio~l err nrarièr-e tfe co~~diriot~~e~r~it t i t~e 
1993-1996, 1993, action nz 2, à la page 137. 

127. Q u é k ,  ministère de la Santti et des Services sociau., PIall n'acriorl err ~iiatièt.e cie cotzciirrorr ferriir~irie 
1993-1 996, 1994, action ne 9, à la page 130. 



Les ministères de l'Éducation, de la Sécurité publique, de la Santé et des Services 

sociaux, le Secrétariat a la Condition féminine, a la Famille et le Bureau d'aide aux victimes 

d'actes criminels (BAVAC) sont ses c~llaborateurs'~'. 

Les réactions gouvernementales fédérales et québécoises à la violence conjugale, 

orientées par les pouvoirs exécutifs, ont été organisées dans les stmctures étatiques en misant 

sur la contribution des organismes communautaires et des bénévoles. 

Des réactions axées sur le maintien du lien familial. La judiciarisation de la violence 

conjugale sera faite en conséquence. 

1.3 Judiciariser 

Bien que les autorités gouvernementales privilégient le maintien du lien, les agressions 

intimes doivent être criminalisées. Nommer, en effet, porte à conséquence. Les femmes ne 

sont pas comgées>b par leurs conjoints, mais battues'? Elle sont victimes d'actes criminels. 

Des zestes d'agression qui, portés sur toute personne autre que les conjointes et les enfants'30 

sont reconnus comme criminels et donnent lieu iî sanction judiciaire. 

I 3. Québec, Lii ovetitr à pamgei: lo Politique eit tt~oriere de cotidirioiz f é n ~ i t t i ~ ,  1993, Les engagements 
gouvernementaus 1993- 1996, engagement n' 10 1.  

129. Canada, Cornire parlementaire permanent du mirustire de la Sant5 et du ~ien-Ëtre social du Canada. 
Rupporr sut. la violence air seil] de la famille: les feairrres botrues, 1982. 
Linda .McLEOD. Lajertrttrr botrue uu Cauodu: r o i  cercle vicieu.r, prépare pour le Conseil consultatd 
canadien sur la situation de la kmmr. Canada, ministere des Approvisionnemcns et Sevices. 1980. 

! 30 Voir HLX~CX B. ROBERTSON, ~Gender Bias in the Litigation Prccess-, dans Lirigarttlg for P}yicai(\. 
ami Se..nro& A blrsed Wontr)~. Toronto, Canadian hsiitute Publication. 1 994, p 8, note 18. 
Linàa McLEOD. La feiiisre bonae nri Coilado: un ce~rle  vicievx. prCp~é pour le Conseil consultatif 
canadien sur la situation de la f m e ,  Canada, rninLlère des Approvisionnements et Services, 1980. aux 
pages 23 à 30 et 41 a 48. 



Continuer a traiter les gestes d'agression contre les femmes dans l'isolement des foyers 

comme des différends conjugaux privés pour lesquels l'État ne doit pas intervenir constitue 

pour les femmes un déni de justice"', un manquement aux engagements internationaux et une 

atteinte aux droits constitutionnels des femmes. 

Les États sanctionnent les comportements réprouvés collectivement, au moyen de lois 

pénales, dont ils voient à i'application au nom de l'intérêt public. Ne pas intenter de poursuites 

contre les agresseurs revient a dire que le Canada juge qu'il n'est pas d'intérêt public de 

protéger les femmes et leurs biens, contre la violence de leurs partenaires intimes. 

Une position indéfendable moralement et légalement. Le Canada a adhéré le 19 mai 

1 97613' au Pacte infenmtiot~d r e h t i f m x  droils civils et politiques dont I'articie 26 stipule: 

Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination 
à une égale protection de la loi [. . .] 

Depuis le 10 décembre 1948, date de i'adoption par l'Assemblée générale des Nations 

L'nies de la Déclcmtio~i irniverselle des droits de l'homme, les femmes du monde croyaient 

que le respect de leurs droits et de leur dignité étaient inclus dans l'.idéal commun à atteindre 

par tous les peuples et toutes les nati0ns1)"~. 

Honorable Bertha WILSON, ~Womm, the Fûmily and the Constitution., (1992), 17 Qweerr 's Law 
Joui*~al,  5-30; Canada, Comité canadien sur la violence faite aus femmes, rapport final, Un rtouvel 
lrorizorr: elilriirrer- lu violence faite auxfi~nmes - arreitrdre 1 'egalité, rninistére des Approvisionnements 
et Sen-ices, 1993, 3' partie, Q la page 49. 
Voir @dernent Linda McLEOD. La/errinre barrrre au Canada: rrrl cerde vrcierr.r, Conseil consukatif 
canadm sur la situation de la femme, Canada, rninistkri: des Approvisionnements et Senrices, 1980, a u  
pages 47 et 49. 
Enfin voir Linda .McLEOD, Espoirs er diceprioris darrs le cio~rioilie des ferrrnres barrires: progres, 
ciilenrr~res et per-specrives de pl-ivention, document de travail rtidigC à I'intmt~on de la Division de la 
prtivention de la violence familiale, SaniZ et Bisn-iitre soclal du Canada, 1989, au.\; pages 26 a 30. 

Voir srrpr-a, 1.1. Pour le Québec, voir le décret D. 1433-76.2 1 avriI 1976. 



Tel n'était pas le cas, fallait4 conclure, puisque tcpréoccupés toutefois de constater 

qu'en dépit des divers instruments les femmes continuent de faire I'objet d'importantes 

discriminations~~"', en sus de tous les instruments internationaux, il aura été nécessaire aux 

E t at ç membres d'adopter la Cortve~iiio~i sur 2 'élimi»tutzoit de toirtes [es formes de 

cliscri111irintio11 à 1 'égard des femmes (CEDAW)'~~ pour que soient reconnus et les 

droits fondamentaux des femmes comme inaliénablement, intégralement et indissociablement 

partie des droits universels de la personne. 

Face aux résistances de l'Autre, fossilisées dans les coutumes, les traditions et les lois, 

une moitié de l'humanité aura donc attendu trente-et-un ans de plus pour que soient proclamés 

expressénient ses droits, valeur et dignité. 

Le Canada a ratifié le 10 décembre 198 1 la Coiiveittiort sir I'é~zn~irmtiorl de mires /es 

foia~es de discrimir mior 1 ii ['égard des fernies (C ED AW) ' 36 s'engageant à: 

! 4 Prtkmbulr. Comritrion s i ~ r  Itéliniiiiurioit de toirtes les fo1711es de discri~~riïratioti à Iëgard des fenrrires 
(CEDACxi). 

1 3 5 Adopiée par l'Assemblée générale dcs Nations UNrr le 1 8 decembre 1 979 (AB JI1 80) entrée en vigueur 
en tant que traite international le 3 septembre 198 1 après ratdication par vingt pays. Risoiution 34il80 
de I 'Assemblée générale des Nations Unies. 
Comme la violence faite aus femmes (voir mpr-a, 1.7, note 33) ceftr Coirveïttiorr est l'objet d'une 
gtrnattcntion sdlectives. Voir par esemple Henri BRUN ei Pierre BRUN, Char-res des droits de ia 
pemmte, iégislatioi~, jtrrisp~~~deirce et docttitir. Montréa1,Wilson et Lafleur. collection Alter Ego, 1999. 
lequel reproduit par ailleurs l'.irtier~icari Bill o/i?ig/irs. 

3 Le Canada est le 31' pays a ratifier ... voir Canada, Rapporr air Conriré pozn- l'éliniiiiatioii de la 
d~sci'irrrinarioir u i'egard des /enintes, 1 a rapport, 1983, a la page vii. 
Voir pour le Québec le décret D.2893-8 1,20 octobre 198 1 .  Le 28 mai 1992, le Canada a notifie sa 
dicision de retirer la dklaration i l'article 1 1 . 1 d) de la Conveirriott (relatlf à l'égalité et l'dquit2 
sa i~ia les)  formulée lors de la ratdication. 
La Commission de la condition de la femme des Nations Unies a adopté le projet de Protocole facultatif 
j. ia Coriverr~iori sw. Iteiinritiatio~~ de toutes les fot-rrres discr-iinimtior~ à l'egurd des feerrties en mars 
1 999. A p h  avoir été entérine par i'hxmbIée génirale le 6 octobre 1 999. le Protocole facuItatrf entrera 
en vigueur a p k  qur dix h t s  htmnt nutic. 11 sera alors possible aux femmes de wumerue des plainles 
au Cornite pour I'dirnination de la discrimination a l'@rd des femmes. 



2 [...] 
f) prendre toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions 
législatives, pour modifier ou abroger toute loi, disposition réglementaire, 
coutume ou pratique qui constitue une discrimination à l'égard des femmes. 

Les Etats parties à la Cowe~~iiorr srtr l'élin~i~rutio~~ de loirtes les formes de 

discriminatiori à I'igmd desfemmes doivent faire rapport sur les mesures d'ordre législatif, 

judiciaire, administratif ou autre adoptées pour donner efet à la Co~wetitiori et sur les progrès 

réalisés à cet égard, dans l'année suivant I'entree en vigueur de la Convention dans l'État 

partie, puis tous les quatre ans"'. 

Les engagements internationaux sont mis en œuvre au Canada"' par les Chartes des 

droits de la personne des provinces'3g et par la Chczrie carladieme des drorts et liber~es''~. 

L'article 15 de la C h m e  cmadie,ii~e des droits ei libertés stipule que: 

La loi ne fait acception de personne et s'applique également à tous, et tous ont 
droit à la même protection et au même bénéfice de la loi [. ..] 

157 Co~neirtiori sur l'elitninatio~r de routes les fortries de discrinritrurion à l'égard des Jenlnres (CEDAW), 
article 18. 
Canada, Rappo~u au Coa1it2 pour I't;lr~~rirtotioii clr 10 d~scr~tt t i~tati~)i  à l'igard ciesfimttes, 1 rapport, 
1 953; te rapport, 1988; 3' rapport, 1 990; 3' rapport, 1994. 

138 Cmada, Doca~rem de bose/omot~r p a ~ ~ i e  iiiregiatire des Rapports des Étors Parties. 1997; R. c. 
Ewalicllrik, [ 1 9991 1 R.C.S. 330,365 (l'honorable juge L'Heureus-Dubé). 
Voir Canada, Rapporr au Conriti pota- l'éli~~iirtatio~l de la ciiscrirrrirration ù I'ègard des fenii~ies, 1" 
rapport, 1 983, à l a  page 47. 

139. Au Quebec, la Charte des droib er liberrés de la persmure (L.R.Q. c. C-12), entrée en vigueur par 
proclamation le 28 juin 1976. 

140. 1982 c. 1 I R-LT dans L.R.C. (1985). App. U, no 34, entrée en vigueur Ie 17 avril 1982. 



La prise d'effet de I'article 15 de la Chorre cmadientie des d r o i ~ s  et libertés est fixée 

au 17 avril 1985'". Trois ans après l'entrée en vigueur de la Charte, le temps de réviser 

l'ensemble des lois canadiennes pour en extirper les discriminations flagrantes. 

Les femmes ont donc un droit à l'égalité garanti par la Con~titution"~, qu'elles peuvent 

invoquer devant les tribunaux. Si les infiactions contre les hommes sont sanctionnables devant 

les tribunaux, les infractions contre Irs femmes doivent l'être aussi. 

Au surplus, la règle d'interprétation de l'article 28 de la C h t e  co~indieme des droits 

et fiberrés énonce expressément que les droits et libertés de la C h m e  imnt garantis 

également aux personnes des deux sexes)). 

Un chançement fondamental de postulats, d'attitudes, de pratiques et de lois s'impose, 

et rapidement. Outre le respect des engagements internationaux et de la Constitution du 

Canada, la criminalisation de la violence conjugale vise trois buts selon la Division de la 

prévention de la violence familiale du ministère de la Santé et du Bien-être social du Canada: 

protéger les femmes battues et leurs enfants, dissuader les agresseurs et jouer un rôle 

symbolique et éducatif de dénonciation de la violence conjugale'" 

Changer les attitudes, indiquer aux hommes et aux femmes que la violence conjugale 

est un crime et sera traitée comme tel. 

14 1 .  Clrarw carrcdieririe des dt-uitr er libei-tes, articie 32t2). 

142 L3 Cliarfe catiaciterrrie des cIrûitr et liberares est une pame de la Constrtution du Canada, Loi 
coruririirion~~ellcil de 1982, art. 52(2). 

3 .  Linda McLEOD. Espoirs et diccpriom Lirs le dotiairze des fei~irrres baiares: prog/+s. dilenrrrirs er 
perspectives de pt-éve~iriorr. document de travail ridige a l'intention dé la Division de la privention de 
la violence familiale, Santé ei Biendtre social du Canada, 1939. à la page 26. 



Une entreprise d'éducation colossale puisqu'il faut en convaincre des milliers d'agents 

de l'État. Bien que le droit criminel soit de compétence exclusive du Parlement fédérallu, le 

pouvoir de le faire appliquer a été laissé aux provinces qui ont compétence exclusive sur 

l'administration de la justicelJ5. 

1.3. I Code criminel 

Oscillant entre le maintien du lien familiai et l'obligation de respecter les engagements 

internationaux et la Constitution, les autorités étatiques mettent en œuvre la judiciarisation 

des agressions intimes. A partir d'une écoute attentive des femmes victimes de violence 

conjugale? 

Changer les lois et les pratiques équivaut à restreindre les droits des agresseurs et les 

complaisances à leur égard. 

Au début, pour ['État, judicianser la violence conjugale ne signifiait rien d'autre que 

d'appliquer aux agressions conjugales les normes du droit, énoncées au Code crirnit~el. Un 

code construit par les hommes pour sanctionner des agresseurs qui n'habitent pas leur lit. 

Ce sont les hommes qui ont rédigé les lois et qui en ont assuré l'application, 
en protégeant du même coup leurs propres intérêts en matière de propriété et 
de sécurité. Toutes les règles et tous les processus de preuve visant a établir 
la culpabilité ou l'innocence ont été établis dans une optique masculine. 
Exclues de l'élaboration, de l'administration, de l'application et de 
l'interprétation du droit, les femmes ont eu moins accès à la justice que les 
hornrne~''~. 

143. LOI corrsriruiioru~el de 1867, art. 9 I(27). 

I 45. LOI corisrirrriiorn~ellele de 1867, art. 92(l4). 

1 6  Canada, Comité canadien sur la vioIence faite au. femmes, rapport f i a l ,  Olt ~iouvei horizon: elin~iner 
la violence faire ari.r/enarres - atrei?itfr.e l'égalité, rninis tere des Approiisionnements et Senices, 1 99 3, 
5' partie, à la page 49. 



Codification d'un droit jurisprudentiel construit à partir d'inductions, le Code 

crintii~el'~' est une longue et fastidieuse suite de descriptions de  comportements interdits, de 

leurs variantes quant à la manière de  les commettre ou a leurs effets, des peines corrélatives 

et de la procédure applicable. 

La gravité du cornponement réprouvé s'infére de la peine corrélative maximale 

énoncée au Code criminel. Dans plusieurs cas, les comportements réprouvés décrits au Code 

crintild peuvent être poursuivis, soit comme acte criminel par voie de mise en accusation, 

soit comme infraction punissable sur déclaration de culpabilité par voie de procédure 

sommaire. 

Suivant le mode de judiciarisation choisi, les peines corrélatives varient beaucoup. Par 

exemple la culpabilité a l'infraction de lésions corporelles judiciarisée par voie de mise en 

accusation rend passible d'une peine d'emprisonnement maximale de dix ans. Par voie de 

procédure sommaire, de dix-huit mois1? 

En vertu du principe de légalité à l'effet qu'il ne peut y avoir de  crime sans loi, seuls 

les comportements décrits au Code crzrnitiel peuvent être l'objet d'accusations. 

Voir aussi: Kathieen E. MAHONEY, .The Legal Treatrnmt of Spousal Abuse: A Case of Ses 
Discnrninationn, ( 1  99 1 ) 44 C'rlir.enr? of .Vew Br-zrrrswick Law Jorrrwal, à la page 39 

1 J i .  L.R.C. (1  985) C. C-46. 



Au début, des aménagements périphériques semblent suffisants pour appliquer aux 

agressions conjugales les normes du droit: accompagnement des victimes par des bénévoles, 

salles réservées a leur usage lorsque la chose est po~sible"~. 

Judiciariser la violence conjugale n'implique pas à ce stade pour l'État de 

reconceptualiser un système constniit par les hommes, d'y ajouter des infractions criminelles 

particulières à la violence conjugale. Au mieux d'y apporter, sur preuve de leur nécessité, les 

modifications indispensables qui  résultent de son inadaptation à la problématique de la 

violence conjugale. 

Premier ajout qui s'avère utile aux victimes, la création d'une infraction pour 

quiconque sciemment profère, transmet ou fait recevoir une menace, notamment de causer 

la mon ou des blessures graves'50. Jusqu'alors, seules les menaces par acte ou geste étaient 

des in fractions crimineIlest5'. 

Second ajout, la possibilité pour la victime de faire une déclaration écrite (Dechatio?i 

de I i i  vicrime sur les co~iséqtmces du crime - victim impact staterneiit) sur les penes et 

dommages, corporels ou autres, que la perpétration du cnme lui a ~ausés'~'. 

Le Tribunal peut prendre en considération la DL;clorntim de la victime arr les 

co~tsc'qrrerices dir crime pour déterminer la peine à infliger. Cette Decfomtio~z doit étre 

1 4'3. Le mininkre de la Justice du Québec s'est engage a nouveau le 6 décembre 1994 seulement a ce que les 
vmirnes de violence conjugale n'aient p l u  à côtoyer leurs agresseurs dans les salles d'attente et Ies 
comdors des Palais de justice. Journal Le Soleil, 7 décembre 1994, a la page A-8. 

1 .  Art. 735 (1.1) C m . ,  1988 c. 30, art. 7, entrée en wgueur le l a  octobre 1988. 



rédipie selon la forme et les règles fixées par chaque provincefi3. Aucune nome n'est fixée, 

ni aucune obligation pour les provinces de déterminer la forme et les règles pour donner effet 

à la disposition. L'accès des victimes au tribunal pour exposer les conséquences des blessures 

intimes est tributaire des discrétions provinciales. 

En 1992, le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, 

constitué en vertu de l'article 17 de la Cotwetltion sur IVlirnina~ariori de toutes lesfornles de 

discrinti~mtior~ b I'égord desfemrnes, a adopté la recommandation générale no 19, ajoutant 

la violence à la définition de discrimination contenue à l'article 1 de la Corlventiorl sur 

I'elinliuaiior~ de loirles les fumes de discrin~im~ior~ B l'égard des frninres"'. 

Le Comité pour l'élimination de la discrimination recommande: 

24b) Que les États parties veillent à ce que les lois contre la violence et les 
mauvais traitements dans la familie, le viol, les sévices sexuels et autres formes 
de violence fondée sur le sexe assurent à toutes les femmes une protection 
suffisante, respectent leur intégrité et leur dignité. Des services appropriés de 
protection et d'appui devraient être procurés aux victimes. 11 est indispensable 
pour la bonne application de la Convention, de fournir au corps judiciaire, aux 
agents de la force publique et aux autres fonctionnaires une formation qui les 
sensibilise aux problèmes des femmes. 

Les ~ t a t s  parties doivent désormais inclure à leurs rappons périodiques au Comité 

pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes l'exposé des mesures prises à 

l'encontre de la violence à l'égard des femmes. 

1 .  Art. 73j( l .2)  C.cr.. 1988, c. 30 art. 7, entrée en vigueur le l m  octobre 1988 (aujourd'hui art. 723(2) 
C.cr.). 

1 4 Rscomm.&tion générale no 1 9 (onzième session, 1 99 2). Doc. Ass. Gen., 37' session, supplément n' 
38 (N47/38) ,  chap. 1. 



C'est donc l'engagement international, plus que le constat d'inadéquation du Code 

crin~iire( à la judiciarisation de la violence conjugale, judiciarisation entreprise depuis bientôt 

dix ans, qui amène d'autres changements législatifs. 

Les modifications au Code criminel qui entrent en vigueur en 1992 portent sur le droit 

d'un prévenu de conserver ses armes155. 

Lors de la remise en liberté d'un prévenu par un juge de paixlJ6, ou lors d'une 

ordonnance de contracter l'engagement de ne pas troubler la paix demandée par une 

vi~tirne'~', le juge de paix doit considérer s'il est souhaitable que I'accusé ou le défendeur soit 

autorisé à garder une arme a feu, des munitions ou des substances explosives. 

La Ch- fe  cmictdieme des droits er Iibertis a dix ans. Depuis dix ans, la Constitution 

du Canada établit que les lois du Canada ne doivent pas porter atteinte au droit à la vie, à la 

liberté et à la sécurité des femmes, sauf dans des limites qui soient raisonnables dans le cadre 

d'une société libre et démocratique. 

II aura fallu dix ans pour que les juges aient a considérer s'il est souhaitable que 

l'agresseur soit autorisé à garder ses armes. 

Le droit de propriété, a fortion celui de posséder une arme, n'est pas protégé par la 

Constitution du Canada. Il a cependant prévalu, dans les faits, sur le droit à la vie, à la liberté 

et à la sécurité garanti aux femmes par la Constitution. Des victimes voudront peut-être 

questionner le Parlement du Canada sur sa manière de respecter la Constitution. 

1 Art515(4.1),522(3),810(3.1)C.cr.,L.C.1991,c.40,art.31,32,33,en&eem~iiigueurIeI"aoûtI992. 

1 56. Art. 5 1 j(3.I ), L.C. 199 1,  c. JO, art. 4 1, entrét: en vipeur 1e 1" aoüt 1992. 

Y 1 .  -- Art.310C.cr.,L.C.199I,c.40,art.32,entréeenvipeurie1"aoÛt1992. 



Le suzerain a droit à son château. La détention d'un prevenu en attente de procès est 

exceptionnelle, la remise en liberté, la règle. D'où la nécessité des refuges pour les  victime^'^'. 

L'agresseur qui n'est pas arrêté par les policiers se voit remettre une citation à 

comparaître, un formulaire lui commandant de se présenter au jour et à l'heure dits, devant 

le tribunal, pour y être inculpé1Jg. 

Seul un juge de paix peut imposer des conditions à la remise en liberté d'un prévenu, 

telle l'interdiction de communiquer avec tout témoin, ou autres conditions ~raisonnables~~ que 

le juge de paix clestime  opportune^^^". 

Pour que des conditions puissent être imposées, il faut donc enjoindre les policiers 

d'arrêter et de détenir, au nom de l'intérêt public, les agresseurs intimes des femmes pour qu'ils 

soient conduits devant les juges de paix. 

Le défaut d'un prévenu de respecter les conditions imposées dans une promesse ou 

un engagement est punissable par mise en accusation ou par voie de procédure sommaire. De 

plus, le & i s ) )  de condition justifie la détention d'un prevenu jusqu'au jugement? 

l jS  Voir srrpr-a. 1.2. 

160. Art. 5 1 3 4 )  Ccr. 
A pmir du 1" avnI 1995, ces conditions peuvent aussi étre irnpostks p u  le fonctioriiaire responsable. 
L. C. 1994. c. 44, art. JO, entrée en vigueur le t a  a d  1995. 



La règle de remise en liberté des agresseurs intimes est perçue par les victimes comme 

une profonde injustice. La perspective de devoir quitter la maison parce que l'agresseur peut 

y demeurer incite nombre de victimes à ne pas porter plaintei6'. 

Outre que la règie prejudicie aux victimes dans les faits, eiie porte aussi atteinte a leurs 

droits, non seulement civils, mais constitutionnels. Les femmes ont droit, en pleine égalité163 

depuis le 1 7 avril 1985, date de la prise d'effet de l'article 1 5 de la Charte cn~radienne des 

droits er libertis, a la vie, à la libené et à la sécurité, physique et psychologique, droit garanti 

par l'anicle 7 de la Charte cnmdieme des droits et libertés. 

Constitutio~ellement, l'État ne peut porter atteinte au droit à la vie, a la liberté et à 

la sécurité d'une personne qu'en conformité avec les principes de justice f~ndarnenta le~~~,  soit, 

notamment, après lui avoir donné l'occasion de se faire entendre. Si l%tat entend l'açresseur 

qui désire être remis en liberté dans ['attente des procédures, il ne vient à personne l'idée qu'il 

faudrait aussi entendre la victime, pour laquelle la règle de la remise en libené des prévenus 

porte atteinte a son droit à la libené et à la sécurité garanti par la Constitution. 

Les droits garantis par la Chorte comdirtzne des droits er liberles peuvent être 

restreints dans une limite raisonnable et dont la justification peut se démontrer dans le cadre 

d'une société libre et démo~ratique~~'. Une société pour moitié composée de femmes, 

162. Heather B. ROBERTSON, ~Gender Bias in the Litigation Proces*. dans Litigating for Physicalfy and 
Se.rtral!\~ A btrsed IF'o~rren, Toronto, Canadian lnstitute Pubiications, 1 994' ii la page 12. 
iinda McLEOD, Pour de vraies onrotus, Conseil consadtatif canadien sur la srtuation de la femme. 1987, 
i la page 109. 

163. Cliilr-le ca?radierrtie des droirs et liber-rés, article 15. 

1 6  Les principes de justice fondamntale comportent le respect de la règle audi almorrr partent, soit 
l'obligation pou  ~'Èrat de domer au justiciable i'occasion de présenter ses moyens. 

165. Cham car~adierïrie des droi~ir el liberiis, micle t 



auxquelles la Charle cmadie~ine des droits et libertés garantit que l'État ne peut porter 

atteinte à leur droit à la vie, à la liberté et à la sécurité sans les entendre. 

Il ne \lent à l'idée de personne que des limites importantes a la liberté des agresseurs 

peuvent être imposées en application des droits que la Constitution du Canada garantit aux 

II faut attendre 1993, la consternation face aux besoins d'hébergement des victimes 

et a leur coût pour que le conflit entre les droits des victimes et ceux des agresseurs d'habiter 

le foyer soit résolu. Le Code crimiilel permet, expressément, à partir de 1993 seulement, aux 

juges de paix d'imposer comme condition de remise en libené des prévenus, en sus de 

l'interdiction de communiquer avec les personnes nommées dans I'ordonnance, l'interdiction 

d'aller dans un endroit expressément nommé"? 

D'autres mesures législatives sont prises, a partir de 1993, pour soustraire un tant soit 

peu les victimes de l'intimidation des agresseurs. 

C'est en 1993 seulement, plus de dix ans après la volonté étatique de judiciariser la 

violence conjugale que sont ajoutées au Code criminel l'infraction de harcèlement 

et celle d'enlèvement d'enfant, qu'il y ait ou non ordonnance de garde par un tribunal civi1I6'. 

Constituent donc un acte criminel ou une infraction des actes comme suivre, cerner, 

surveiller, communiquer de façon répétée, se componer de rnaniere menaçante. Après tant 

166. h. 5 1 j(4)d). L.C. 1993, c. 35, art. 8, sntrck en vigueur le l a  aoct 1993 

167. .4rt.264C.cr..L.C.1993,c.J5,art.2,enteeenvigueurle1"aoÙtI993. 
Voir Canada, CornitC canadien sur la violence faite a u  femmes. rapport frnal, Li? nouvel horizon: 
iliniirrer- la violerice foite at~x fintlrres - artetmire l'égalité, miniaere des Approvisionnements et 
Senices, 1993, aux pages 263 i 265. 

6 Art. 253(1) C.cr., L.C. 1993, c. 45, an. 5, enbie en vigueur le 1" aoitt 1993 



d'années, le premier ajout au Code criniinel qui traduit un aspect des agressions subies par 

les victimes de violence conjugale, dont elles ont fait état dès 1980'~'. 

Dans le cas d'infraction de harcèlement criminel ou d'infraction perpétrée avec usage, 

tentative ou menace de violence, le juge de paix doit considérer s'il est souhaitable pour la 

sécurité de toute personne d'imposer i'interdiction de communiquer et l'interdiction d'aller 

dans un endroit dé~içné"~. Un devoir judiciaire que le laxisme des conditions ~craisonnables~~ 

qu'un juge de paix (cestirne opportunes)) a rendu nécessaire. 

Les victimes pourront rester chez elles, garder le feu et le lieu. Et ~ ' ~ t a t  cesser de 

financer la construction de refÜges17'. Le suzerain est momentanément tenu a l'écart de son 

château, et de sa victime, par le droit. 

Un grand gain pour les victimes, et pour l'État, non seulement au regard de l'image 

de justice, mais aussi des ressources financières qui devaient être allouées a l'hébergement des 

victimes"'. L'omission de se conformer aux conditions imposées peut justifier la détention 

d'un agresseur jusqu'au procès'". Tout comme la perpétration d'un acte criminel par un 

agresseur remis en liberté dans l'attente d'un procès pour une autre idtaction ~rirninelle'~'. 

163. Voir i cc sujet Linda McLEOD, Lafinirrie bame au Cartada: irti cercle vicieux, pripare par Ie Conseil 
coniniltaùfcanadien sur Ia situation di: la femme, Canada, ministère des Approvisionnements et Services, 
1980. 

1 70. Ai. 5 15(4 7), L.C. 1993, c. 35, art. 8, sntrtk en vigueur le 1" août 1993. 

17 1 .  Voir sr~pra, 1.2.1 

: 7 3  Dc fait, les ressources fkdérairs aIlouérs pour quatre ans dans le cadre des initiarives fedéi-des de Irrue 
coliwe la violerice fuwiliale passeront de 136 M en 199 1 a 7 bl en 1997. 

174. Art. 5 lj(6)a) C.cr. 



Pour qu'un juge de paix ordonne la détention d'un agresseur, il faut que des 

accusations pour omission de se conformer a une condition imposée dans une promesse ou 

un engagement soient portées"'. Ou, en l'absence d'omission de se conformer à une condition 

imposée antérieurement, que l'agresseur soit inculpé d'un acte criminel, et non d'une infiaction 

punissable sur déclaration de culpabilité par voie de procédure sommaire, commis alors qu'il 

était en liberté en attente de procès'76. Des victimes devraient donc être à l'abri de la violence 

de leurs agresseurs en attente de procès, de leur intimidation, de leurs supplications. 

La sanction pour défaut de se confornier aux conditions imposées dans une promesse 

ou un engagement demeure identique, la poursuite peut être intentée par voie de procédure 

sommaire ou par voie de mise en accusation, dont la culpabilité rend passible d'un 

emprisonnement maximal de deux ans'? 

II est par ailleurs extrêmement dangereux de traiter avec indulgence le non- 
respect d'une ordonnance [. . .] '''. 

Des victimes soustraites a la peur de leur agresseur, à ses intimidations et 

supplications? Le Code crimiirel n'empêche pas les infractions criminelles, il les définir. 

177 Art. 145(3) C.cr., L.C. 1994, c. 44, art. 8 ,  modification de concordance, entrie en vigueur le 15 f e ~ n e r  
1 995. 

175 Canada, Cornite canadien sur la violence fai~e aus femmes, rapport final. C'ri tiouvel lioi+~zow éiirriitrer- 
la v i o l e ~ e  fuite atix/ien~rries - aaeitrdir Ii2galitt;, rmnistkre des approvisionne men^ et Services, 1993, 
à la page 243. 
Les femmes iictimes de violence conjugale sont particulikrement ilulnirabIes aprks la siparrition. Vo~r  
Linda .McLEOD, La ferrr~tre battrre au Catiadu: t i t i  cerde vicrezrx, priparé pour le Conseil c o n ~ u l t a t ~  
canadien sur Ia situation de la f m e ,  Canada, ministére des ~ p p r o ~ l s i o ~ e m e n t s  et Services. 1980, à 
la page 44. 
Jennte ABELL, ~Wornen, Violence and the Cnminal L a w ,  ( 1  992) 17 Qrrertt 5 Lmo Joumal 147-1 72 ,  
note a la page 16 1. Les ordonnances n'imposait de conditions qu'au. prévenus. Les victunes ne sont donc 
pas d I'abri de tiolences, intimidations ou supplications d'autres personnes. 



Le Canada entend jouer un rôle de leader international en matière de lutte contre la 

violence à l'égard des femmes'79. A son instigation, l'Assemblée générale des Nations Unies 

adopte le 20 décembre 1993 la Déclaratioir sin l'elirnina~iorl de 10 violertce c i  l'égard des 

femmes1 ' O -  

Depuis 1992, en vertu de la Recommandation générale no 19 adoptée par le Comité 

pour l'élimination de la discrimination a l'égard des femmeslgl, la violence à l'égard des 

femmes est une discrimination au sens de la Corivei~liorz sin I'élintzi~atio~i de loirtes lesformes 

de dso-iminatiorl à i'égm-d desfentmes, et les États parties doivent prendre toutes les 

mesures appropriées pour l'éliminer. 

Reconnaissant les engagements internationaux, dont ceux contractés lors du Sixième 

Congrès des Nations Unies sur la prévention du crime et le traitement des  délinquant^'^^, et 

fiers du rôle de chef de file joué par le Canada comme instigateur de la Déclrirafiort des 

./otiora Uuirs srrr I'élinii~tatiort de (n i~ io l e~~ce  fuite airxfentmes, les ministres responsables 

de la Condition féminine au Canada conviennent en juin 1993 dans la Déclaration de RéginalB3 

de donner priorité notamment à: 

! 79. Voir Canada. Roppotr ait ComilLi potw Iëli~)~Ntafio~ de lu discri~~~inatiot~ b l'égard des fe»mes, 4' 
rapport, 1 994, aus pages 18 et 19. 

1 Si) Résolution de I'AssembIie générale 48A O4 Doc. N.U. AIJ8/49 (1 993). 

18 i .  Doc. Ass. Gen. N.U., 47' session, Supplément no 38 (A/J7/38), chap. 1. 

182. Un Conseil national de la privation du crime a été crki en 1993 au Canada dans le cadre de la suategie 
nationale sur ia sécurité et la prévention du crime. Les femmes victimes de vioIenct: ont droit à une 
repxntion uule et efliwce du prejudice. Voir aussi Canada, Ropport atr Cotrrire pour i'ilimi~ro~io~i de lu 
ciiscrittrimtioir ù l'égard de~f i ! t l~ i t ?~ ,  4' rapport, 1994. à la page 19. 

153. Précédie d'une déclaration de principe en 1990, la Dixlaration du Lac Louise, Condition fkminine 
Canada, Lac Louise, 3 1 mai 1990. 



af3rmer que les femmes ayant subi un acte de violence devraient avoir accès 
aux mécanismes de l'appareil judiciaire ainsi qu'a des recours justes, opponuns 
et efficaces pour remédier aux préjudices subis; 

affirmer que les femmes ayant subi un acte de violence doivent être 
informées de leurs droits lorsqu'elles cherchent à obtenir réparation par 
I'entremise des mécanismes de la justice et de participer, au besoin, a toutes 
les étapes du processus judiciaire; 

insister sur l'importance de former et de sensibiliser les intervenants du 
système judiciaire quant au point de vue et aux besoins des femmes. 

L'adoption en décembre 1993 par IiAssemblée générale des Nations Unies de la 

Dicfrrrntio~r sur I'élimi~ratio~~ de la v iolexe 8 I'égard des feninies convie, entre autres 

mesures, les États membres B prévoir dans leur législation des sanctions pour punir et réparer 

les tons causés, prévoir des réparations justes et efficaces du dommage subi, et assurer I'accès 

des femmes victimes à l'appareil judiciaire. 

Aux fins de la Declmafiojl s w  Z'élimi~ mtim de la violerice ù l'égard des frrnnt es, les 

termes wiolence à l'égard des femmes>$ incluent tout acte de violence ou toute menace de tel 

acte, causant ou pouvant causer un prejudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou 

psyc ho logique^'^': 

Article premier. Aux fins de la présente Déclaration, les termes wiolence a 
I'égard des femmes)) désignent tous actes de violence dirigés contre le sexe 
féminin, et causant ou pouvant causer aux femmes un prejudice ou des 
soufiances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de 
tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la 
vie publique ou dans la vie privée. 

Article 4. Les ~ t a t s  devraient condamner la violence à I'égard des femmes et 
ne pas invoquer de considérations de coutume, de tradition ou de religion 
pour se soustraire à l'obligation de iléliminer. Les ~ t a t s  devraient mettre en 

184. Article premier. Diclaratiati ~ u r  filitrrinarior~ de la vioierrce b /'&airi des fenrnres. Risolution de 
1'Assernbiee générale des Nations Unies 48/104 Doc. Pi.U. N W 4 9  ( 1993). 



œuvre sans retard, par tous les moyens appropriés, une politique visant à 
éliminer la violence à l'égard des femmes et, à cet effet: 
[--1 
d) Prévoir, dans la législation nationale pénale, civile, du travail ou 
administrative, les sanctions voulm pour punir et réparer les torts causés aux 
femmes soumises a la violence; les femmes victimes d'actes de violence 
devraient avoir accès a l'appareil judiciaire, et la législation nationale devrait 
prévoir des réparations justes et efficaces du dommage subi; les États 
devraient en outre informer les femmes de leur droit à obtenir réparation par 
le biais de ces mécanismes; 

Bien que se réclamant des principes de la DécInra~iori sur I'elinzi>rntron de la idoieme 

ir I'2gm-d des fenm~es, les ministres ont dans la Déclaration de Régina transformé les mesures 

qui devaient ètre prises selon les termes de la Déclaration des Nations Unies. 

Les (créparations justes et efficaces du dommage subib~'~' deviennent (ades recours 

justes, opportuns et efficaces pour remédier aux préjudices subisJ8' et I'(~accès à I'appareil 

judiciaire~~'~' devient (cparticiper, au besoin a toutes les étapes du processus judiciaire? Qui 

juge de l'opportunité des recours? Du besoin de participer a toutes les étapes du processus 

judiciaire? 

.Au surplus, la Déclaration de Régina ne souffle mot des soufiances psychologiques, 

njorriori des sanctions que la législation nationale devrait prévoir pour en punir I'infliction 

et réparer les torts causés. 

Article 4, Diclar~otio~i szrr I%lir~rir~atior~ de lu violence Q I'igarzirles/errrnres, Résolution de 1'AssemblCe 
gineralt: des Nations Unies 48/l OJ Doc. N.U. A.M8/49 (1  993). 

Declri-atioti de Régiua, juin 1993. 

Article 1, Declot-atia~t sur- l'e'li~rt~~iatiort de lu violerice a l'égard des fenirrtes, Résolution de l'Assemblée 
ginérale des Nations Unies 48/104 Doc. N.U. MW49 (1 993). 

La Deciat.atiori de Régirra sera suivie en 1998 d'une autre dklaration de principe, !a Déclaratlor~ 
d?qoluit s i i r  /a violei~ce faite aux fe»~r~ies, pour réanimer In ditermination dr l'État a mettre fin B la 
violence faite au, femmes par une approche giobde, cohérente, coordonnée et concert& Declar-atrott 
d'lqaizrir siri- la violer~ce faire a m  fettrnies, 3 dicembre i 998. 



Une Déclaration en sol canadien bien insatisfaisante, au regard des principes et de 

l'activisme du Canada sur la scène internationale. 

En 1994, sur une résolution présentée par le Canada, le Comité des droits de l'Homme 

a convenu à l'unanimité de nommer un rapporteur spécial sur la violence faite aux femmes, 

lequel doit faire rapport annuellement des mesures prises par les États-parties à cet égard'? 

L'obligation, suite à l'instigation du Canada, de faire rapport sur les mesures prises 

pour lutter contre la violence faite aux femmes dans les rapports périodiques au Comité pour 

l'élimination de la discrimination a I'égard des femmes, la tenue de la Quatrième confërence 

mondiale sur les femmes en septembre 1995 à Beijing, obligent le Canada a modifier le Code 

criinilrel pour répondre minimalement aux engagements contractés et à l'image projetée. La 

fenimr borne air Cmzadn: inr cercle vicicieirx a prés de quinze ans. 

Les inadaptations du Code crin~brei à la réalité de la violence conjugale commandent 

des modifications Iégislatives au leader mondial en matière de violence a l'égard des femmes. 

Le Parlement du Canada vote en 1994 des lois dont certaines entrent en vigueur au début de 

l'année I 99 5 .  

Un juge de paix peut maintenant ordonner a un détenu, et non seulement a un prévenu 

remis en libené, de s'abstenir de communiquer avec la victime et toute personne nommée dans 

I ' o rdonnan~e '~~ .  L'interdiction de communiquer avec tout témoin ou personne, et 

139. CH,? 50/94. Voir Canada, Rupporf arr Coniité porrr I'éli~rrittario~r de la discrinritration à l'ega~d des 
fe~rinles, 4' rapport, 1994, à ta page 19. 

190. M. 5 15(I 1) C.cr., L.C. 1994 c. 44 art. 34, entrie en vigueur le I5 fktrier 1995. 



l'interdiction d'aller dans un lieu peuvent aussi être imposées par un fonctiomaire19' et un 

agent de la paixlg'. 

La dénonciation pour l'ordonnance de garder la paix peut être déposée par toute 

personne, et non plus seulement par la personne qui craint pour sa sécurité ou celle de ses 

enfantslg3. Une modification législative qui permet ê toute personne de chercher un maigre 

secours du droit pour la victime. Une modification qui peut par contre aussi servir aux 

policiers et substituts des Procureurs généraux pour ne pas intenter des poursuites pour des 

infractions criminelles. 

L'article 264.1 du Code criniitiel est bonifié: la menace de causer des lésions 

corporel les)^, plutôt que des blessures .graves.), est une infraction ~rirninelle~~'. Cependant, 

la définition de désions corporel les^^ est modifiée dans la version française au détriment des 

victimes et a l'encontre des principes de la Déclaratiorz sirr Z'élimii~atiorz de In vioZetzce à 

I'Gga~xi des fen~mes. Jusqu'en 1994, la définition etait énoncée à l'article 267 du Code crhbzel 

pour désigner 

[...] une blessure qui nuit à la santé ou au bien-être du plaignant et qui n'est 
pas de nature passagère ou sans importance. 

A partir de 1994, la définition de alésions corporel les^ est énoncée à I'article 2 du 

Code crimijiel et se lit comme suit, en français: 

1 9 1. Art. J99(2) C.cr.. L.C. 1994, c 44 an. 40, entrée en vigueur le 1" avriI 1995. 

192. Arr.503(2.l)C.cr.,L.C.1994,~.44art.42,entréeenvigueurle1"acTi11995. 

193. Art. S 10 C.cr., L.C. 1994 c. 34 art. 8 1, entrée en vigueur le 15 fetner 1 998. 

19-1. Art. 264 1 C.cr., L.C. 1994 c. 44 art. 16( 1). entrie en klgueür le 15 fitrier 1998. 



[4ésions corporel les^^ {tbodily hannu] 
4ésions corporel les^: blessure qui nuit à la santé gt au bien-être d'une 
personne et qui n'est pas de nature passagère ou sans importance. 
(soulignement ajouté) 

La version anglaise se lit cependant comme suit: 

[(tbodily hanm t4ésions corporel les^^] 
hodily harm>~ means any hun or injury to a person that interferes with the 
health comfon of the person and that is more than merely transient or 
trifling in nature. 
(soulignement ajouté) 

Malgré l'égalité constitutionnelle du français et de et le principe 

d'application homogène du droit criminel, il est possible que des substituts du Procureur 

général du  Québec aient interprété la modification comme nécessitant l'addition d'un 
C 

préjudice a la santé et bien-être de la victime pour qu'une blessure soit une lésion corporelle 

depuis I'entrée en vigueur de la modification en 1995. 

Pour ajouter encore, I'infliction de lésions corporelles, qui était un acte criminel 

passible d'un emprisonnement de dix ans jusqu'a I'entrée en vigueur de la modification en 

1995. peut depuis être poursuivie par voie de poursuite sommaire, passible d'un 

emprisonnement maximal de dix-huit mois'%. La violence conjugale un crime que l'État veut 

sanctionner? 

Après janvier 1996, des modifications continuent d'être apportées au Code crinlinel 

pour ajuster un systeme inadéquat a la lourde réalité. Plusieurs de ces modifications visent 1 

195 Cliar~r cairadiernle des dl-oiw et liberrés, an. l a ( ] )  1982 c. i ! (R.-U.) dans L.R.C. ( I98j), App. 1 1. no 
44, et Loi co~rstiti~riorrrieiie de 1867, an. 133, 30-3 1 Victoria c.3 (R.-U.). 

1 96. .U. 769 C.cr., L.C. 1994 c. 43 art. 18, entrée en vigueur le 15 fikner 1995. 



sanctionner plus sévèrement les bris d'engagement, de promesse ou d'ordonnances imposées 

à des agresseurs que le bras de la justice impressionne peu1''. 

En 1997, l'ajout du devoir d'un Tribunal de considérer comme circonstance aggravante 

ie fait qu'en commettant l'infraction l'agresseur enfreignait une ordonnance, un engagement 

ou une promesseig8 visant à remédier au défaut des agresseurs de les respecter, s'inspire de 

la Dt;clniatioji szcr I'élintina~iot~ de la i:iole>rce b f'égnrd des fenmtes, du Programme d'action 

de la Quatrième Conférence mondiale sur les femmes de Beijing, en 1995, et du 9' Congrès 

des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants tenu au Caire 

en ! 995 Ig9. 

Plus de trois ans après l'adoption de la Déclmior> sur f'éfimimtzorr de la violence 

h I'igcrrd des fentntes, plus d'un an et demi après Beijing. 

Le droit est lent à s'ajuster aux besoins pressants des victimes. 

La partie XXIII du Code criminel portant sur la détermination de la peine est 

remplacée en 1996 par de nouvelles dispo~itions'~. Au nombre de celles-ci, la création d'une 

disposition à l'effet qu'est une circonstance aggravante dont le Tribunal doit tenir compte le 

fait que l'infraction constitue un mauvais traitement de son conjoint ou de ses enfants2'* ou 

Voir notrunmmt: 1995 c. 22 art. 6 et 1996 c. 19 art. I7 1; 1997 c. 18, art. 3,53,55,59. 14 1; 
art. 16. 

. k t .  S64(4) C.cr. ajout& par L.C. 1997 c. 16 art. 4, entrée en vigueur le 26 mai 1997, mod. 
art. 9(3). 

L.C. 1997 c. 16, Attendus. Le Conseil nationai sur la prévention du crime a d é  c r e  en 1994. Votr 
Canada, Rappot-i air Coniiré pour l'ili,rriimrio)i de io ciiso.ii~rimtio)t à l'egard des femries, 4' rapport, 
1993,i la page 19. 

L. C. 1 995 c.  22 art. 6, enwk en vigueur le 3 sep ternbre 1 996. 

Art. 7 18.2 C.cr., L.C. 1995 c. 22 art. 0, entrée en \vigueur le 3 septembre 1996. 



le fait que l'infraction est motivée par des préjugés ou de la haine fondés. notamment, sur le 

sexe2o'. Le sommaire destiné à présenter la loi y réfëre comme &constance aggravante le fait 

de commettre une &action par l'abus de la confiance d'une personne ou par l'abus d'autorité 

envers ~elle-ci~~"~.  

Selon l'article 722(1) du Code criminel, pour décider de l'absolution du délinquant 

ou de sa peine, le tribunal doit, à partir de 1996, prendre en considération la déclaration écrite 

de la victime sur les pertes ou dommages, corporels ou autres, que la perpétration de 

l'infraction lui a causés (Déclc~rntion de in victime sro les corisL;pemxs di/ crime - victim 

impact s m e m e d O l )  alors qu'auparavant le Tribunal avait discrétion. La latitude laissée aux 

provinces en 1988 pour déterminer la forme et les règles applicables a la déclaration écrite 

derne~re'~'. 

Au Québec, les centres d'aide aux victimes d'actes criminels (CAVACS) expédient des 

formulaires a toutes les victimes d'actes criminels'? Faute d'obligation d'agir pour les 

pro~inces'~', les substituts du Procureur général ont discrétion pour déposer les Ddclnrn~io~is 

écrites des victimes devant le tribunal. La victime dont la DecIara~ior~ est déposée peut être 

contre-interrogéeB8. La Cour suprême du Canada a jugé que le droit à une défense pleine et 

Art. 7 18.2 C.cr., L.C. 1995 c. 22 art. 6, entrée en vigueur le 3 septembre 1996. 

L.C. t 995 c. 22, Somaire. 

Art. 737(1) C.cr. L.C. 1995 c. 22 art. 6 ,  entrée en vigueur le 3 septembre 1996 (ancien article 735(1.I). 

Art 722(1.2) C.cr. 

Voir Annese W. 

L'administration de la justice est une compétence provînciale esclusive. Loi co~tsrirtctio~t~teile de 1867, 
30-3 1 Vict. c.3 (R-U), ar?. 92(14). 

Patricia McGILLICUDDY, .The Ernotioniil and Social Impact of Violence Agakst Women, issues for 
U'ornen Dealhg with Criminal Justice and Social Service Systcnw, dans Liligarirlg for Plr.r,sica& and 
Se.wal!v -4 brrsrd Ilbitierr, Toronto, Canadian b t i tu te  Publications, 1994. 
Coiette PARENT, .La déc1ru;ition de la victime au niveau de ta sentence: une mesure adaptde aux besoins 



entière permettait d'exiger la production des dossiers de consultation de la victime avec un 

travailleur social2* ou un psychiatrex0. 

Aux termes de t'article 722(1), la victime est la personne qui a subi des pertes et des 

dommages matériels ou moraux. La version anglaise stipule aphysical or emotional lossat Une 

conjonction disjonctive donc. Les voies de fait causant une blessure qui nuit au bien-être d'une 

victime pourraient être prises en compte. 

Le tribunal peut aussi ordonner, que le délinquant soit condamné ou absout, le 

paiement de dommages-intérêts pour le remplacement de biens détruits ou endommagés, et, 

au cas de blessures corporelles, de dommages-intérêts représentant la valeur des dommages 

pécuniaires imputables aux blessures corporelles, notamment la perte de revenu et des 

dommages-intérêts, au cas de blessures corporelles ou de menaces de blessures corporelles, 

les frais d'hébergement, d'alimentation, de transport et de garde d'enfant engagés pour 

demeurer ailleurs provisoirement"'. 

Le dédommagement peut être octroyé si les dommages peuvent être facilement 

déterminés. La norme de facilite est discrétionnaire. Auparavant, seuls les dommages aux 

biens pouvaient faire l'objet d'une ordonnance de dédommagement"'. Les dommages-intérêts 

peuvent être accordés d'office par le tribunal, ou à la demande du Procureur général. 

des vict~mesa (1 995 j 26 R.G. D. 1 27- 1 32. 

110. .if (4.) c. R~mr [1997] 1 RC.S. 157, arrët rendu rn matiére civi!e que pourraient invoqua des agresseurs. 

2 1 1 . Art. 738 C.cr., L.C. 1995, c. 22 art. 6 ,  entrée en vigueur Ie 3 septembre 1 996. 

1 .  Ancien article 725 C.cr., abrogi L.C. 1995, c. 22 art. 11. Pour une critique, voir Nathalie DES 
ROSIERS, Les recours des victimes d'inceste, dans Cor~lrrion Law dgu?r srècle a l'azrwe. drr. P. Legrand, 
Co~msville,  Les Éditions Yvon Blais Inc.. 1992. 157-207. aux pages 179- 182. 



Théoriquement, des agresseurs peuvent depuis septembre 1996 être condamnés a 

payer les thérapies que la dévastation qu'ils ont causée a rendu nécessaires. 

Un Code criniitzel plus sévère à l'égard de la violence conjugale? Conforme aux 

encagements internationaux? L'agresseur qui se reconnaît responsable de I'acte à l'origine de 

l'infraction qui lui est imputée peut se voir imposer des mesures de rechange en lieu de 

procédures judiciaires2", pour les infractions pour lesquelles aucune peine minimale 

d'emprisonnement n'est prévue au Code crintinel, par exemple, le harcèlement criminel ou les 

voies de fait (simples) poursuivis par voie de procédure sommaire. 

Autre innovation, un délinquant peut être condamne a un emprisonnement de moins 

de deux ans a purger dans la collectivité (condamnation avec sursis). Le Tribunal peut assortir 

l'ordonnance de sursis de conditions énumérées au Co& crinii~el ainsi que d'autres 

conditions que le tribunal considère souhaitables"'. 

Des sanctions compatibles avec la Déclnrntion sur I'elimimztiotl de la violeme k 

i'kgccrddes fenin~es qui enjoint les États à prévoir dans leur législation les sanctions voulues 

pour punir et réparer les tons causés aux femmes? 

Depuis 1980, le Code crin~irref n'a été ni reconceptualisé, ni reconstruit a partir de 

l'expérience et des valeurs des femmes. Il a été modifié. un peu, par ajouts successifs. Par 

nécessité. Pour qu'aux agresseurs puisse s'opposer, quelque peu, la force de l'État. 

Et pour que ['État puisse prétendre au respect des engagements internationaux et de 

la Constitution. Les modifications apportées au Code crin7iirel depuis 1988 témoignent d'une 

écoute peu attentive des femmes victimes de violence conjugale. 

2 i T .m. 7 17 C.cr., L.C. 1995 c. 22 art. 6,  entrée en \<peur Ie 3 septembre 1996. 

214 kt. 7 42s Cm-., L.C. 1995 c. 22 art. 6, entrée en vigueur le 3 septembre 1996. 



1.3.2 Politiques d'intervention ju<licicire 

Édicter les règles du Code criminel est une chose. Inciter à leur application en est une 

autre. La première est du ressort du législateur, la seconde de celui des pouvoirs exécutifs. 

Quelle commande passent les autorités à l'égard de la judiciarisation des agressions intimes? 

A partir de 1982"', des directives sont émises pour animer le caractère criminel des 

agressions conjugales et inciter les policiers et les substituts des Procureurs généraux des 

provinces a faire les enquêtes appropriées et intenter des procédures criminelles. 

Au Québec, la Politiqzre d'irr~ervei~tio~r en nmrière de violeme co~ijrrgale des 

ministères de la Justice et du Solliciteur général2l6 date de 1986"'. 

La Politique d'aide nzrx f w m m  iiobrtees du ministère des Affaires sociales déposée 

en 1985"~ constituait le volet social de l'action gouvernementale en matière de violence 

conjugale. Mettre à l'abri et tenter de panser les blessures. La Politique d%itewention et2 

matière de viole~tce conjugale de 1986 représente le volet judiciaire. 

Linda McLEOD, Espoirs et dccepfiom ciatis Ir doniaine des fermies barmes: progr.is, dilemrries et 
perspectives de pr+venriorr, document de travail rédigé ii l'intention de la Division de la prkvention de 
la vioknce familiale, Srintk et Bien-être social du Canada, 1989, a la page 28. 
Canada, Lïvre sam peur:.. urr but à arreirrdi-e, rm dr.oir pour rouie ferrinie, réponse du gouvernement 
ftidéral au rapport du Comite permanent de la Sant6 et du Bien-être social, des Affaires sociaIes, du 
Troisiérne âge et de la Condition féminine, intitule La guer7-e coriire Ics femr~res, Approvisionnements 
et Services Canada, 199 1, à la page 24. 
Canada, Comite canadien sur la violence faite au\ femmes, rapport final. L l t  ~iortvel hor.izorr: élirtiiner 
la viufe~rce - atreiridre I'égolire, ministdre des Approvisionnements et Services, 1993, a la page 243. 

Aujourd'hui, ministre de la Skuritti publique. 

Quek ,  mirusttxs de Ia Justice et du SoUlcileur geniral. Politiqire n'irrie~ve~rtioti eri rmarrPre de viole~lcr 
co)~rrgale. 1986 

Québec, ministère des Maires sociales, Clire poliriqiie d'aide artxfenrntes violetities, 1985: voir supra. 
1.2.2. 



Un comité a été formé pour assurer la cohérence de ces deux politiques, regroupant 

des représentants des ministères de la Santé et des Services sociaux, de la Justice, du 

Solliciteur général, du Secrétariat a la condition féminine et du Regroupement des maisons 

d'hébergement"'. Le Ministère des Affaires sociales avait passé la commande. Les ministères 

de la Justice et du Solliciteur général y répondent. 

Les trois objectifs expressément énoncés dans la Politique d'i~itriverz~ior~ consistent: 

- a humaniser le processus d'intervention; 
- a fournir a la victime une attention et un support plus soutenus; 
- à comprendre le contrevenant lui-même"0. 
(soulignement ajouté) 

Les policiers doivent recueillir toute la preuve pertinente et procéder à l'arrestation 

sans mandat des agresseurs, et, eu égard à la preuve, les substituts doivent déposer une 

dénonciation dans tous les cas d'infraction criminelle grave"' ou de danger persistant pour la 

victime2? 

Si cette directive vise à marquer le caractère criminel de la violence conjugale, elle vise 

aussi à protéger les victimes. 

7 19. Canada, Roppo)~ mi Conide poiw f'élirr~i~iafiori de la discrin~inatiori ù l'eganides fei~intes, 2' Rapport, 
1988, aus  pages 105- 106. 

220. Q u ~ ~ ,  ministères de Ia Justice et du Solliciteur général, Politique ni'~irelventiori eri nrnri2r-e de vrolerrce 
co~ijrrgale, 1986, i la page 14. 

22 1 Infiiction de lésions corporelles, méfaits ou intimidations répétitives, et Iorsque I'agresseur a été 
condamni pour des crimes de violence. Qu2bw, ministtires de la Justice et du Solliciteur gtineral, 
Poiitiqrre n'i~rreivr~itioti et1 irratitke de violerrce corljugaie, 1986, a la page 18. 

7 7 7 - Qudxc. d s t h  de 13 Justice et du SoIticiteur général, Politique di'rrteive~rrion err 11rati21-e de violence 
corrjugale, 1 986, aus pages 1 8 i 23. 



En effet, des conditions de remise en liberté ne peuvent être imposées qu'aux 

agresseurs arrêtés et détenus". Au surplus, l'inculpation d'acte criminel, alors que l'agresseur 

est en Liberté en attente de procès, et I'inculpation d'omission de se conformer à une condition 

imposée dans une promesse ou un engagement peuvent justifier la détention d'un agresseur 

jusqu'au procès"". Il est recommandé aux substituts d'exiger que la remise en liberté des 

prévenus soit assortie de conditions sévères et surtout vérifiables par les corps policiers? 

Les victimes devraient être assignées et encouragées a témoigner sans y ttre 

contraintes. Toute .preuve disponible et pertinente. devrait être soumise au Tribunal? Les 

infractions criminelles moins graves~)"' et ne procurant pas de danger appréhendé par la 

victime ne seront judiciansées que si la victime y consent. 

Pour le ministère de la Justice du Québec, les infractions criminelles moins graveo) 

sont les voies de fait, les méfaits, les menaces accompagnées de violence, les menaces de mort 

ou de blessures graves"8. La responsabilité de leur judiciarisation est laissée aux victimes 

223 Art. 5 15 et 522 C.cr.. voir st~p)*u, 1.3.1. 

7 2 5 .  Québec, m r n i ~ k  di: la Justice et du SolIiciteur génkral, Poliriqrre d'iritetveririojr err tuarière de violence 
coiijugaIe, 1 986, a In page 1 8. Des conditions qu'un juge de pais estmm ttraiso~abks- et q p o r t u n e s ~ ,  
art. 5 I5(4)f) ,  voir supra, 1.3.1. 

2 %  Quibec, rninistires de la Justice et du Solliciteur gentkal, Politiqtre ci'iimi~eirtion en i~ratiit-e & violence 
cor~upaIe, 1986, P la page 18. 

227.  Québec, rninistk de la Justice et du Solliciteur géneral, Politique n'irrteive~ioiz en rrrari2r-e de violeuce 
co~v~rpale, 1986, ii la page 19. 

125. Quibec, ministires de la Justice et du Solliciteur geniral, Polirique n'irrterveritiort eri t~lotiir-e de viole)rce 
coty~rgale, i 986, i 13 page i 8. 



vulnérables à l'intimidation et aux supplications des agresseunm. Des victimes que la violence 

conjugale a plongées dans le désarroi. la confusion, l ' indéci~ion~~.  

La violence conjugaie, une criminalité que l'intérêt public commande de judiciariser? 

Policiers et substituts doivent référer les victimes aux .organismes  sociaux^^, aux .ressources 

psycho social es^^ du ministère de la Santé et des Services sociaux, aux organismes de son 

~ ~ r e s e u ~ ,  aux ressources communautaires qu'il recomaît? Tel que prévu au Code criminel, 

l'appréhension d'un acte criminel peut donner lieu à arrestation sans mandat, pour quelques 

heures3': 

Lorsque la personne arrêtée aura réalise la portée de la violence qu'elle était 
susceptible de créer [. . . Ia3 

le policier la remet en liberté inconditionnelle"' 

279. Voir supra, 1.3.1 et i~fi .a,  2.1. 

23 1 .  Quibec, rninish de la Jusuce et du Solliciteur général, Polirique niinferverlriori et1 nta~iér*e de violeme 
coiylrpnlr, 1986. à chaque page ou presque. Voir tout particuliérement aux pages 16 er 17 
Er. 1994, d m  sa @tition préstmiér: au .M.i.rustkre dt: Ia Justice le 6 décembre, I'Association nationale pour 
l'iqiuté en justice (ANEJ) demande, encore en 1994, des ressources humaines matérielles et financières 
pour aider les femmes victimes de violence conjugale, notamment pour assurer un accompagnement 
adiqurit de la victune durant le processus judiciaire (Le Soleil, 7 décembre 1994, page A-8). 

232. Art. 450 C.cr. (aujourd'hui 495 C-cr.). 

7q-I 
2 ,  Québec, rninistkes de la Jumce et du Solliciteur général, Polirique d'irrret~eluiorr en ntanére de violerice 

cmjlrgale, 1986, à la page 24. 



L'appréhension d'acte criminel peut aussi donner lieu à un engagement de garder la 

paix sur dénonciation et preuve de la victime"'. Engagement de caractère privé, puisque, 

jusqu'en 1998, seule la victime peut être dénonciatrice. Engagement qui 

ne devrait jamais remplacer la poursuite ou le plaidoyer de culpabilité a 
l'infraction criminelie, lorsque légalement les faits révèlent la commission d'une 
infraction crirnineile? 

Malgré la volonté déclarée de l'ktat de judiciariser la violence conjugale au nom de 

I l i  n t e rêt public, la Poliiiqzîe d'rnten~entioti el? nmiière de i~iole~ice cotv~q@e de 1 98 6 du 

Québec est construite à partir de la responsabilité de la victime en regard de la judiciarisation, 

et dominée par ses effets curatifs plutôt que punitifs. 

Une écoute attentive des victimes de violence conjugale? Une surdité au désarroi, à 

la confusion, à la peur et a la culpabilité de prendre les moyens de rompre le cercle vicieux"'. 

~ ' È t a t  choisit d'écouter les agresseurs. 

Est laissée a la responsabilité de la victime la décision de judiciariser les infractions 

criminelles estimées moins graves)), par ilÊtat, sans danger appréhendé? 

5 .  hrt. 745 C.cr. (aujourd'hui 8 10 C.cr. j, voir sup.cl, 1.3.1. 

2 3 6 Québec, muiistkres de la Jusaice et du Solliciteur gtneral, Politique d'ititer~e~tlioti en nratier-e de violence 
coujrrgale, 1986, à la page 26. 

2 3 7 .  Voir supra, 1.1 et U#a, 2.1. 

238. Quibec, miniAim de la Justice et du Solliciteur général, Pditique d'ir~retwrrriotr erl rrratière de violertce 
corijrrgale, 1936, aus  pages 20 a 22. 



Si la victime persiste dans son désir de faire adjuger le cas par un tribunal 
criminel, le processus régulier devra s'enclencher avec le dépôt d'une 
dénonciationx9. 
(soulignement ajouté) 

La pertinence et I'eEcacité des traitements pour agresseurs, postulées par le Ministère 

des Affaires sociales dans sa Pofitiqi~e d'aide mi* fenmes vioienfées déposée l'année 

précédente déclarant (d'urgence aujourd'hui, de faire place a de telles mesuredJO, orientent 

toute la Politiqz~e d'i~~ten~e?ilio~i en rnmiere de violeme conjlrgale de 1986 des ministères de 

la Justice et du Solliciteur général. 

La Politique d'i~~teiveirtior~ de 1986 fait grand état des programmes de traitement des 

conjoints violents'". une approche t sent en ciel le)^ t curative^^ ttdes plus intérssantes~~ [sicI2" 

destinée à tsrendre l'intervention judiciaire plus eficace)~'", applicable même a certains c a s  

de violence extrême? 

239. Q u i k ,  ministires de 13 Justice et du Solliciteur gkniral, Politique d'inttwenrior~ elt riiatiere de vioierrce 
cotyirgale, 1986, Q la page 22. 

240. Québec, ministire des Maires sociales, Lhtepolitique d'aide allx fe~ilrrres vioietrrees, 1985, i la page 29. 
Voir srrpra, 1 .2 .2 .  

2 4 1 . Q u é k ,  minisiires de la Justice et du Solliciteur géniral, Politiqrre d'i)ire~ver~tiori ert irrariere de violelice 
cor~tigale, 1986, aux pages 27 a 3 1. 

243. Q u ~ ~ c ,  mhistks de la Justice et du Solliciteur général, Polifiqrre ci'i~irc)veririori en nratiire de violence 
coy'ugole, 1986, Q la page 27. 

243. Québec, rninistirs de In Justice et du Solliciteur géilriral, Politiqzle dfrrrerw~rtiorl rrr rrratiére de violer~ce 
corrjrrgafe, 1986, Q la page 23. 

244. Qudxc, ministères de la Jusuce et du Solliciteur général, Palitiqzie d'iirtetverrrio,i en nlatiere de viole~lce 
co!ljrrgale, 1986,ii la page 28. 



Des programmes de traitement idéalement suivis avant I'imposition de la sentence. 

 dans les cas où l'approche curative aura porté h i t ,  nous pouvons affirmer que le sursis de 

sentence (ou la libération) sera la règle? 

Sur quelles bases jugera-t-on que d'approche curative aura porté £bit.? Des bases 

putatives puisque les programmes aux vertus curatives présumées, ne sont pas encore 

élaborés: 

II y a lieu de créer, a même les ressources existantes, des programmes destinés 
au conjoint ~iolent.~" 

L'élaboration de programmes de traitement des conjoints violents apporterait 
un nouvel envol qui permettrait de trouver des solutions  ala ab les.''^ 

Nous pouvons prévoir que l'élaboration des programmes de traitement 
relèvera de la compétence de professionnels œuvrant dans divers secteurs 
d'activités. 11 sera sans doute sage d'avoir recours, lorsque nécessaire, à la 
participation de psychologues ou de psychiatres dans la mise sur pied de 
programmes visant a traiter des individus aux prises avec des problèmes de 
violence conjugale.'" 

Les programmes de traitement pour conjoints violents constituent pour le ministère 

de la Justice du Québec une dorme indirecte)) d'aide a la 

Q u k k .  ministères de la Juszrct: et du !klliciteur gén~ral, Pohtique d'irlterve~rriorr err nrari2r.e de violetrce 
co)~trpale. 1986, a ta page 30. 

Q u e k ,  minis:ères de la Justice et du Solliciteur gén&al, Politiqzre d'iriterve~itiort eil nroriere de violerrce 
co)~trpale, 1986, i Ia page 17. 

Q u é k ,  miniah de Ia Justice et du Solliciteur génirril, Politique d'iriter~e~triot~ ert ttrarrP~v de violetrce 
co)lJ'irpale, l986, i  la page 27. 

Q u t h x .  rninistt3-s de la h i c e  et du SoIhciteur gintiral, Poliriqrre d'i~rrervenrio~~ rri ir!atieru de violtvice 
coryrrgale, 1986, i la page 17. 



L'accent mis sur les programmes de traitement pour conjoints violents, même au cas 

d'infractions criminelles graves2'' a pour effet de présenter la judiciarisation comme la voie 

d'accès aux programmes, et les programmes comme le remède à la violence conj~gale '~~.  

Les ministères sont convaincus que les poursuites criminelles sont utiles .comme 

élément déclencheur de motivation dans les cas où un traitement sentenriel approprié est 

Sur quoi se fondent les convictions ministérielles? Quatre critères d'éligibilité aux 

programmes de traitement des conjoints violents sont posés: la gravite du crime, la relation 

entre les conjoints, la motivation et la personnalité du contrevenantx3. Le ministère de la 

Justice réafirme son rôle social: 

[...] la poursuite criminelle, en plus de viser des objectifs de répression du 
crime et la protection de la société, constitue également un  service public qui 
peut être d'un apport valable à la solution des conflits."' 

Québt~, ministk-es de la Justice et du Solliciteur geniral, Polirique d'inrelventiorl eu rnariere de vroleuce 
co~qrrpale, 1 986. à la pcge 19. 

Quibec, ministères de la Justice et du Solliciteur général, Polirique iili,irewention en nlari2l-e de vrolenccr 
conjicpale, 1986, a u .  pages 17-30. 
Cette solution unlque a &té dhoncie par le Regroupement provinciai des maisons d'htibergernent et de 
transition pour femmes victimes de violence conjugale. Voir Madeleine LACOMBE, .;lu gr-arrd jour, le 
Regroupement provincial des maisons d'hébergement et de transition pour f m e s  \ictimes de violence 
conjugale, Montrial, Les Éditions du Remue-ménage, 1990. a u  pages 129- 133 et 145-1 58. Voir 
& g h ~ ~ n t  le journal Le Soleil. 2 1 dkembre 1996, a la page A-23. 

Québec, muiistkres de la Justice et du Soiiicireur gdndral, Polirigrte d'i~rrert.e)rtiorr eri rriariére de violerice 
co)rjirgûlc, 1956, a la page 9. 

Québec, rninisttkes de la Justice et du Soliiciteur générai, Poliriqrre d'i~rrerventio~l el? marière de violerice 
corvlrgale, i 986, a la page 28. 

Quibec, ministères de la Justice et du Solliciteur ginirai. Poliriyrre ni'rrrei~errrior~ eri nrarier-e de violerice 
co~vtrgalr, 1986, n la page 23. 



Au f i l  des pages, les agressions conjugales sont qualifiées de ~confi i ts~~ ou de .situation 

de ~ o u p l e ~ ~ ~ ?  De fait, le maintien du lien conjugal par l'instauration de programmes de 

traitement (<dispensés prioritairement aux conjoints susceptibles de maintenir une vie de 

c~uple)s"~, par des programmes de cfthérapie conjugale)) est le fil de trame de la Poli~ique 

d'i~irervetitiotl el1 nlatiere de violeme conjtigale de 1986. Un fil de trame présenté comme 

nécessaire dans la Politique d 'iriten~ention à la judiciansation de la violence conjugale. 

II faut longtemps pour renoncer aux chimères. 

La Politiqzic(rre d'i~iterver~tiotr de 1986 attribue l'ambivalence des victimes à judiciariser 

les agressions aux liens affectifs et à la dépendance économique autant qu'a la méfiance à 

I'eeard du système j~diciaire'~'. Deux catégories de facteurs dont la Politiqire se veut le 

remède. 

Les directives aux policiers et substituts, l'incitation a et à l'information 

des ~ictirnes'~', le respect de leur visent à susciter la confiance dans le processus 

criminel et les agents de l'État. 

Q u é k ,  ministères de la Justice et du Solliciteur ginéral, Polirique R'iizrervention eli niarière de violeme 
coripgale. 1986, au. pages 19,22 et 23. u[ ...] une situation que les personnes intéressées veulent régler 
rtutrement~* (p. 22); uf ...] il faut tenir compte de lii volonté de la victime et de son désir de judiciariser la 
 situation^^ (p. 23). 

Québec, minisières de la Justice et du Solliciteur gt%miraI, Politique d'intert.eri[iotr erl rrrariere de vioierice 
corrjzrgale, 1986, a la page 25. 

Q u i k ,  rninistixes de la Jusvce et du Solliciteur général, Polirique ti'irrrtirve~irior~ erf rtiarier-e de r:iolerice 
corqrrgale, 1986, a la page 10. 

Québec. minitères dt: la Justice et du Solliciteur général, Polifique d'inrerveririot~ erl nraaer-e de violelice 
conjugale, 1986, à la page 23. 

Québec, mrnisks de la Justice et du Solliciteur gendrai, Poiiriqrre d'irlrerveiitiort eti rrraaère de violeuce 
cor~rrgale, 1986, au. pages 16, 17, 18,22,26 et 27. 

Québec, rrunistères cie la Jus~ce et du Solliciteur generd, Poliliqire ~irrrert.etitioiz er1 ~tiorrèr-e de vroleizce 
cori/ripale, 1986. aux papes 22 et 23. 



Comment vaincre les réticences fondées sur les liens affectifs et la dépendance 

économique? Par le maintien des liens et dépendances, grâce à l'approche curative. Un autre 

cercle vicieux. 

Construite à partir de l'agresseur, de son repentir ou du succès escompté des 

programmes de traitement, l'approche curative, sous couvert de donner aux victimes la 

solution appropriée, témoigne d'un aveuglement et d'une idéalisation des rapports conjugaux: 

La complexité d'une relation conjugale avec ce qu'elle peut comporter de 
grandeur d'âme, de pardon et de dépendance économique, sociale ou affective 
rend inutile et i no~~or tun  de s'interroger sur les motivations de la victime a 
faire cesser la violence de manière ponctuelle se~lernent.'~' 
(souliyement ajouté) 

L'inverse d'une écoute attentive des femmes victimes de violence conjugale. 

Une littérature d'un autre âge. Une perpétuation de mythes et stéréotypes. Une 

décision aussi, celle de ne pas examiner les effets de la violence, les rapports entre la violence 

subie et la conduite de la victime. II est ku t i le  et inopponun~~ de comprendre la victime La 

PoIilipe d l i ~ ~ t e m t l t i o ) ~  QZ nlotière de violtwce cmjirgole de 1986 du Ministère de la Justice 

du Québec a pour objectif de ((comprendre le contrevenant lui-même? 

L'examen des séquelles psychologiques qui induisent et expliquent les réactions des 

victimes est (inutile et inopportun)). Une affirmation étatique qui a pouvoir de faire disparaître 

les séquelles? 

26 1 . Québec, ministères de la Justice et du Soiliciteur général, Poliriqrre n5'tirewertriori el1 rrianir-e de violerrce 
c o r ~ t i g o f ~ ,  1936, à Ia page 22. 

262. Q u ~ ~ ,  rn in i~k  de la Justice et du !%llicitcur gtineral, Po/itiqire &rire~vet~rion rrr nioriétr de viokrrce 
corrjngale. 1986, à la page 14. 



De la victime, la Politiqite d'interve~ition de 1986 attend, conséquence d'une 

information adéquate, des choix rationnelsm à ((son)) problème. Le choix de ne pas judiciariser 

est posé par les autorités étatiques comme un acte de raison. Les agents de ls tat  doivent 

respecter la volonté de la victime2&, et la référer aux organismes de services psychosociaux'65. 

La Politiqiie d ' i~en~ru t io t r  en nta~idre de viole~rce co~rjiigde fait large part à la 

volonté des victimes de judiciariser ou non les agressions intimes, de maintenir ou non le lien. 

Une Politiqî~e fondée sur une écoute attentive des femmes victimes de violence 

conjugale? 

Evacuer les séquelles psychologiques qui président aux choix et aux réactions des 

~ictirnes'~~, s'autoriser du désarroi, de la confusion et de la culpabilité des victimes intimes 

ne peut être qualifié d'écoute attentive. 

II s'agit plutôt d'écoute éminemment sélective. Et d'une démission de l'État, sous 

couvert du respect des victimes. 

S'il avait fallu conditionner l'évolution du droit du travail â la volonté d'employés 

apeurés de poursuivre des patrons tout-puissants, les conditions de travail auraient peu 

263 Québec, ministères de la Justice et du Solliciteur général, Politique d'interve~lriorr eri niafière de violence 
co~vugal<, 1956, aux pages 14, 16,23 et 25. 

26J. Quibec, fiiistSrti de la Justice et du Solliciteur gknérat, Poltrrque d'itirerve~~riorr et1 niariet-e de viole~ice 
cotV;rgalr, 1986, aux pages 22,23 et 25. 

265 Q u i k ,  r n i n i s t h  de la Jus%= et du Solliciteur géneral. Polifique d'itireiveuriori el1 11iar121-e cfe vroletrcr 
cor~iipale, 1986, aux pages 17, 18 et 22. Des ressources qur priconisent des intervent~om integrers 
auprès de l'apesxur g de la victime, des jumelages entre maisons d'hébergement et cenues d'aide a u  
conjoints violents. Voir supra, i 2 . 2 .  

2G6. Voir ;t$-a, 2.1. 



évolue. Comme aux travailleurs, I'Ë tat doit secours et protection aux victimes vulnérables. 

La Politiqire de 1986 y fait défaut. 

La Politipe d'i~en)et~tiott judiciaire de 1986 réserve la judiciarisation aux agents de 

1 '~ t a t  iorsqu'il y a danger pour la victime. 

L'évaluation du danger encouru par les victimes, de la prévisibilité des récidives, qui 

fondent l'initiative de l'État, est laissée à la discrétion des policiers et des substituts du 

Procureur généralL6'. Des agents pour qui quelques mois auparavant la violence conjugale 

était un problème privé. 

Tributaire de la volonté des victimes et de la discrétion des agents de l7Etat, la 

judiciansation envisagée dans la Politiqire d'i~itmet~liori en matière de violence conjugale vise 

l'accélération du processus judiciaire? 

[.. .] le Ministère de la Justice du Québec prendra les mesures nécessaires pour 
qu'un dossier de violence conjugale soit traité administrativemznt avec autant 
de célérité que celui d'un accusé détenu [...] car le temps fait souvent perdre 
au contrevenant le sens des  responsabilité^.'^^ 

Le Québec s'est donc doté en 1986 d'une Politique d'iizterveitio~i ett niatiere de 

i~ioleme co~ijrigale. Les agresseurs seront traités, par des programmes a être élaborés, dont 

on espère grand bien, et retournés aux victimes dépendantes auxquelles on aura offert les 

services psychosociaux disponibles. 

267 Qukbsc, ministéres de la Justice et du Sollicitt=ur génkral. Politique d'irrrewe~ztiori tw iriari2r-e de violeuce 
conjirgaie, 1986, au. page  118,23, 24 et 25. 

26s. Quibec, ministires de ia Juiiu et du SoIliciteur geniral. Politiqtre d'irrrerve~i~iot~ erl rrinrikr.e cir vrolr~lct. 
co~ijrrguie, 1 Y 86. au. pages 14 et 23. 

269. Q u é k ,  minisths de la Justice et du Solliciteur gheral, Politique d'irirert~e~~riort ru nrarie.ir.e de violetice 
coiijrrgale, 1986, à la  page 23. 



Une Pol i t i que  dont trois substituts du Procureur général du Québec se feront les 

~hantres"~. Des projets pilotes d'intervention auprès des conjoints violents ont été mis sur 

pied grâce au plan triennal de financement du ministère de la Santé et des SeMces so~iaux"~: 

[. . . ]  le rôle du substitut du Procureur général n'est pas de mettre en péril la 
cellule conjugale ou familiale mais bien de faire cesser la violence [. . .]'" 

L'emprisonnement d'un conjoint violent équivaut à démembrer la famille, la 
priver de son soutien financier et souvent aussi à priver les enfants de la 
présence d'un père qu'ils aiment to~jours."~ 

Certaines maisons d'hébergement favorisent la mpture avec le conjoint violent, une 

philosophie que ne partagent pas les auteurs"' . Influencés par le langage du -réseau. de la 

Santé et des Services sociaux, ceux-ci répètent que ce que la victime désire, c'est un -arrêt 

270. Yves iMORER, C. BLUTEAU, G. BRUNEAU, C. LESSARJ3 et P. BEAUDET, I~tterveritiotl 
soctojzrciiciai~r ept viole~tce corrjugale, Montrial, Wilson & Lafleur, CoIlégal et universitaire, 199 1 .  

Ï 1 Yves MOFER, C. BLUTEAU, G. BRUNEAU, C. LESSAFD et P. BEAUDET. /trlerverrriori 
sociojuciiciarre! err violeim corr/iigalc., Montrtial, Wilson & Lrtrleur, Collégml et universitaire, 199 1, à 
Iri page 47. 

272 .  Yves MORLER, C. BLUTEAL:, G. BRUNEAU, C. LESSARD et P. BEAUDET. i~rlerverrtiorr 
sociojzicftciaire eri violerrce corijugale, Montréal, Wilson 62 Laileur, Collégial et universitaire, 199 1. a 
la page 85. 

3 .  Yves MORER, C. BLUTEAU, G. BRUNEAU, C. LESSARD et P .  BEAUDET, Iuterverrtimr 
sociojzrdcinir-e eir violerice corrjugale, Montréal, Wilson & Lafleur, Collépal et universitaire, i 99 1,  rt 

Ia page 13 1. 

274 Yves MORIER C. BLUTEAU, G. BRUNEAU, C. LESSARD et P. BEAUDET, Iritervenriarr 
socrojz~cficiaire err rvoieirce coryrrgalr, Montrial, Wilson & Laîlew-, Colltigial et u~iversita~re, 199 1, a 
13 page 136. 



d'agir)) du conjoint violent2" et proposent une intervention multidisciplinaire auprès de la 

v i ~ t i m e " ~ .  

Outre les services de soutien usuellement dispensés par les maisons d'hébergement, 

l'intervention sociojudiciaire modélisée comprend la réference à des personnes ressources, 

médecins, avocats et travailleurs sociaux, l'incitation à porter une plainte criminelle, 

l'accompagnement dans les démarches en cours criminelle et civile et les rencontres avec le 

conjoint lors de l'hébergement, la réévaluation financière, I'organisation d'un suivi qu'il y ait 

ou non retour du conjoint, la prévision de moyens de protection et la réinsertion socialeT7. 

Les auteurs affirment que, grâce à l'intervention sociojudiciaire, les plaintes criminelles 

engendrent (un arrêt immédiat de la violence chez la majorité des conj~ints)a'~~. 

L'ne violence dont les déclencheurs sont extérieurs à l'agresseur: 

En violence conjugale, presque chaque geste, chaque parole de la femme ou 
des enfants devient un élément déclencheur d'autres moments de violence. 

275. Yvcs MORlER C. BLUTEAU, G. BRUNEAU, C. LESSARD et P. BEAUDET, Ir~rewerrtiorr 
sociojrtdiciair~ err violerice cor~ugale, Montréal, Wilson & Lafleur, Collépaf et universitaire, 1 99 1,  aux 
pages 52, 128, 133, 140 et 157 notamment. Voir: CLSC de la Basse-Ville, Profocoie n'inrerveritioti eri 
nlariere de vioietrce coyugale, 1992, à la page 69. 
Québec, ministères de la SantL; et des services sciaus,  de la Justice, de la SicuritS publique, de 
 ducaii ai ion, Secrétariats à la Condition ferninine et a la Famille, Préveirrr, dépister; corrtr-er; Poliligue 
d'iritet~i?tiliorr eii ~~ratiéi-e de vioiertce conjugale, 1995, à la page 57. 

'76  - Yves MOMER, C. BLL'TEAU, G. BRUKEAU, C. LESSARD et P .  BEAGDET, Iri~e~veririor~ 
sociojrrdiciarr-e et1 violirlce cor~trgale, Montrial. Wilson & Lafleur, Collégial et universitaire, 199 1, a 
la page 1 JO. 

273 Yves MOEUER, C. BLUTEAU, G. BRUNEAL, C. LESSARD et P. BEALDET. Ititer~eitrion 
S O C I O J U ~ ~ C I ~ ~ I ~ ?  eti woie~ice corriupa/e, Muritréal, Wilson & Lafl eur, ColIepal et universitaire, 199 1, au\ 
pages 130 et 141. 

275. Yves MORIER, C. BLUTEAU, G. BRWXEAU, C. LESSARD et P. BEAUDET, O~iervairior~ 
sociojiidicioitr et? violence cor@rgale, ~Monkéal, Wilson & Lalleur, CollCgial et universitaire, 199 1, a 
In page 165. 



Plus la femme violentée s1af£irrne, plus le conjoint violent perd le contrôle, plus 
la violence s'aggrave.'" 

Bien que les recherches indiquent depuis plus de dix ans que les agressions intimes ne 

résultent pas d'une perte de contrôle par l'agresseur mais l'exercice d'un contrôle'80, pour les 

auteurs la femme violentée qui s'affirme est responsable de la violence que lui infiige son 

agesseur Il lui faudrait être immobile et muette. 

Selon les auteurs, l'intervention sociojudiciaire pratiquée fait que 

[. . . ]  nous avons pu observer que toutes les femmes ayant poné plainte ont 
repris confiance en elles. Très vite, elles ont toutes été suffisamment sûres 
d'elles pour térn~igner.'~' 

Les tableaux présentant le vécu et les stéréotypes de la femme battue et de I'homrne 

agresseur s'appuient sur des recherches antérieures à 1983"'. 

279. Yves MORIER, C. BLUTEAU, G. BRUNEAU, C. LESSARD et P .  BEAUDET, Inrelveliriorl 
sociojrrdiciair-e err violeme corrjugale, Montréal, Wilson & Laîieur, Collégial et universitaire, 199 1,  j. 
la page 137. 

280 Voir strpra, 1.1. et d i a ,  2.1.1. 

281 Yves MORIER. C. BLUTEAU, G. BRUNEAU, C. LESSARD et P .  BEAUDET. I~rrert.eririo~i 
rociojlrdiciaire et1 viok~ice coujzrgale, Montrthl, Wilson & Laileur, Colkgial et universitaire, i 99 1, à 
la page 151. 

2 5 2 .  Y;.es MOFER, C. BLUTEAU, G. BRUNEAU, C. LESSARD et P. BEAUDET, Inre~venriotr 
sociojrrificinwe ert vioierrce coiyi~gale, Montréal, Wilson & Lafleur, Collégial et universitaire, 1 99 1, aux 
pages 185 a 189. 



Dénonçant l'approche familialiste adoptée par le réseau institutionnel, et vantée par 

les trois substituts, le Regroupement provincial des maisons d'hébergement et de transition 

pour femmes victimes de violence conjugale'83 conclut: 

[. . .] que les groupes pour hommes agresseurs servent, de façon très claire, les 
intérêts du système patriarcal. Ce sont, pour la plupart, des sous-produits du 
réseau, et ils répondent très bien aux objectifs gouvernementaux qui sont, 
rappelons-le, de préserver a tout prix la cellule familiale en faisant le moins de 
wagues~) po~sible . '~~ 

Le Conseil canadien du statut de la femme avait déjà indiqué les doutes des victimes 

quant à !'efficacité des programmes de traitement pour conjoints 

1 987'86 

Le Regroupement dénonce aussi le fait que la thérapie pour 

violents en 1980 '~~  et 

conjoints violents soit 

présentée comme la solution rnira~le'~'. 

Neuf ans après la Politipe di~lterveri~io~i elr matière de violeme coirjigcrlr de 1986, 

la nouvel1 e Poli~iqrre d'ititenlerifioti en matiidre de violetice cor tjuguk de 1 995 élaborée par 

Madeleine LACOMBE, .h gr-arid jorrr, Ir: Regroupement provinciai des maisons d'hébergement et de 
transition pour ftmmss victimes de violaice conjugale, Montrtid, Les Éditions du Remue-rnknagç. 1990. 
aux pqes 1 19 a 126. 

Madeleine LACOMBE, ALI gr-aridjout., le Regroupement provincial des maisons d'hébergement et de 
transition pour f m e s  victimes de violence conjugale, Montréal, Les Editions du Remue-minage. 1990, 
à la page 131. 

Linda McLEOD, La fetrrrne bartrre ou Curioda: utr ceide vicieux, prépart: pour le Conseil consultatif 
canadien >'UT la situation ck la femme, Canada, mmistére des Appro\~sionnernsnts et des sex%ces, 1980, 

la page 35. 

Lhda McLEOD, Pour de vmies muours, Conseil consultatif canadien siir 1a situation de la femme, 1987, 
au\ pages IO3 i 108. 

Linda blcLEOD, Pora- de vraies clntours, Conseil consultatif canadien sur la situation de la f m e ,  1987. 
aux pages I 19, 126. Voir ausi note -Solution uniquel, Le Soleil, 2 1 décembre 1 996, A-23. 



les ministères de la Justice, de la Sécurité publique, de la Sznté et des Services sociaux, de 

l%ducation, et par les Secrétariats à la condition féminine et a la   am il le"' constate l'échec. 

[. . . ]  les groupes qui offrent des programmes de traitement aux conjoints 
violents ne font pas tous la même analyse de la violence conjugale et ne 
démontrent pas tous la même compréhension du phénomène. Même certaines 
approches ne sont pas cohérentes avec le travail accompli auprès des femmes 
violentées. 28g 

Il faut s'assurer que les approches utilisées dans les programmes pour 
conjoints violents reposent sur la même compréhension du phénomène de la 
violence que celle qui a cours dans les ressources d'aide aux victimes?' 

La Po/itiqrte drinten)e,~lio,1 de 1995 juge nécessaire de préciser: 

L'intervention auprès des conjoints violents doit viser la responsabilisation de 
l'agresseur face à ses attitudes, ses paroles et ses comportements  violent^.'^' 

Des approches incohérentes et inefficaces, depuis neuf ans. Le constat ne saurait 

étonner. Au surplus, les conjoints violents ((en raison de la dynamique du déni)), utilisent les 

285 Quibec ,  minisiires de la Santé et des services sociaux, de la Justice, de la Sicuntk publique, de 
I'Education, Secritariats a Iri Condition fiminine et a la Famille, Préveui,; dipister: cortarr: Politrqtrr 
d'trrterw~ition ert rrrariere de violerice conjrrgale, 1 995. 

289. Quebec, ministéres de la Santé et des senices sociau~ de la Justice, de la Sécuritk pubIique, de 
l'Éducation, Secrdtanats a la Condition fiminine et ti la Famille, P~-éveriii: dkpistei: co,itrei: Polirrqiie 
dlirrtert.eittion eu rrrariere de violellce coujugale, 1995, à la page 54. 

290. Québec, ministéres de la Santé et des services sociaux, de Ia Justice, de la Sticuritk publique, de 
l'Éducation. Secrétanîts i ln Condition ferninine et i la Famille, Preve~ir. dkpistei: conr~rr, Politique 
d'irrter~etrtion eu trlariére de viole~lce co~yhgale, 1995, à la page 56. 

291 Q u d x c ,  ministkres de la Sant2 et des services sociaux. de Ia Justice. de la Sécuntk publique, de 
!'Eduçation, Secr&ariats B la Condition Nrninine et i la Famille, P~Yse~ii,: dépisrel: contr-et-. Poliripur 
d'irrte~vetirtor~ eli ~tiatier~ de violerice corrjtgale, 1995, ii la page 56. Plus de vois agresseurs en thérapie 
nupris de GAP1 ont jongté avec l'id& de tuer ieur conjointe, Le Soleil, 23 dkernbre 1996, i ln page B-7. 



programmes de traitement {{sans motivation personnelle profonde)) pour ~{atténuer une 

sentence~b et abandonnent ensuite le traitemedg'. 

Toutes choses que les victimes avaient dit craindre dès 198OZg3, craintes réitérées en 

1 9 ~ 7 " ~ .  Le droit écoute-t-il les femmes victimes de violence conjugale? 

Renoncer? La Politique d'i,~ten~ei~~zotz e>i nzatière de violetm coiIjt~gnle d e  1995 est 

l'œuvre conjuguée des ministères de la Justice, de la Sécurité publique, de la Santé et des 

Services sociaux, de  ducation ion, et des Secrétariats a la Condition fëminine et à la Famille. 

Elle ne remet pas en cause rapproche curative3' mais juge nécessaire de s'assurer de la qualité 

et de l'efficacité des programmes de traitement pour conjoints violentsx par une évaluation 

réguiière et systématique, au moyen d'indicateurs de performance uniformisés"'. 

QuCbec, minisières de la Sani6 et des services sociaus, de la Justice, de la SCcuriié pubiique, de 
I'Education. Secritariais a la Condition fiminine el à la Famille, P~tvenir, dépisret: co)trtrr, Politique 
d'i~rte~vetitiot~ en nioci21r de vio/e,rce cor~trgale, 1995, a la page 54. 

Ltnda LMcLEOD, Lo~emri~r botrire air Cauada: ati ceirle vicierrs, prépare pour le Conseil consultatif 
canadien sur la situation de la k m e ,  Canada. rninistirc des Approvisionnements et Strn.iccs, 1980, a 
la page 38. 

Linaa McLEOD, Pour de mies  mloms, Conseil consdtatifcanndien sur la situation de  la femme, 1987, 
aus pages IO3 i 108. 

QuCbec, ministères de la SantC et des services sociaus, de la Justice, de la Secuit6 publique. de 
l'Éducation. Secretariats a la Condition féminine et à la Famille, P r é v e ~ ,  dipister; co,rrirt; Polirqrre 
d'r)ttewetition en nrariere de violence conjugale, 1995, a la page 6 1. 

Quebec. minisiires de la Snnti cr des services sociaux, de la Jus[içe. de la S6cuitti publique. de 
I'Education. Secrétariats 3 Io Condition firninim et a la Famille. Preveirir, dépisrer, comri; Polirique 
d'rmervetrriou eli vratier-e de violetlce co)ijtrgale. 1995, à la page 55. 

Quibec. ministères de la Santk et des senices sociaw, de la Justice. de la SecuntC publique. de 
I'Education, Secrétariats ii la Condition féminine ec à la Famille, Prévetrir. dépister: coiiri-el; Polirique 
d'i?itei~r~rrion eti utarièrr de vioolecr coi~ugale, 1995, a u  pages 66, 65 et 69. Voir pour le Canada, 
Linda McLEOD, f ipoi~r  et dècepriotts h t s  le douiaim des femmes boriues: pt.ogrks. d ~ l r ~ t ~ t ~ i e s  rr 
pei.spectires de pi-évention, document de travail r d i g e  a l'intention de la Division de  la prévention de 
la violence familiale, Sante et Birn-Etre social du Canada, 1989, au.. pages 50 3 54. 
Dtij3 en 199 1, le gouvememenl f i i r a1  indiquait la nCcessitk d'tivaluer les progammes de traitement pour 
conjoints violents. Voir Canada, I 'ivre SUIIS pmr. .. tut btrr b arteirid~r. lin drorc pour- iotrv fe~titm, 
r t ; p o ~  du ~ o u v m m e n t  f d d  au rapport du Comrté Fermanent de la Santé et du Bien-être social. Ces 



Surtout, il importe de s'assurer du respect des ordonnances de traitement? La 

Poliiiqiie d'inten~er~tiou de  1995 constate l'échec parce que les intervenants sociaux et 

judiciaires constatent la récidive? Pour y faire face, la Polilipe propose un suivi 

systématique des programmes de traitement pour conjoints violents et des interventions 

auprès des victimes3". Par des intervenants qu'il faut former: 

Les notions essentielles sur la violence conjugale ne sont pas contenues dans 
la formation de base reçue par certaines catégories de professionnelles et de 
professionnels au cours de leurs études.'" 

[. . . ]  les interventions s'effectuent de façon cloisonnée, selon des rnét hodes et 
des cadres de référence qui s'opposent au lieu de s'harmoniser. L'analyse des 
programmes de formation montre que la compréhension commune du 
phénomène de la violence conjugale ainsi que la vision globale de 
l'intervention font souvent défaut [...] 

De cette absence de toile de fond et de cette dispersion résultent des 
interventions disparates, incohérentes et porteuses même de messages 
contradict~ires.~~" 

Maires sociales, du Troisikme ige et de la Condition ferninine, intituk La gue17.e co)iu-e les ferii~~ies. 
Approvisionnements et Services Canada, 199 1 a u .  pages 2 1 a 23 et 32. 

Qukbec, ministéres de [a Santi et des services sociaux, de la Justice, de la Sécunte publique, de 
I'Education, Secrétariats i la Condition fiminine et à la Famille, Prevetiir. dépister: cortn-er, Politique 
diirtter-venrio~~ en niafière de violence co),yhgale, 1995, aux pages 54, 56 et 6 1. 

Quibec, rninistéres de la Santé et des services socinus. de la Justice, de la Sécurité publique, de 
I'Education. Secrétariats a Iri Condition fiminine et i la Famille, Preve~iir; dépiste); corwer; Polirique 
d'inreiveririori ert ~iiatiére de violence corrjugale, 1995, aux pages 54, 58.68 et 69. 

Quibec, ministéres de ia Sant2 et des services sociaux, de la Justice. de In Sicunte publique, dt: 
ilEducation, Secritxiats a la Condition fiminine et à la Famille, Preveriir-. clépisrer. conwer; Politiqtre 
a"iri~rrve~~tiori etr titarièir de violerice coiyugale, 1995, aus pages 53, 55 et 56. 

Québec, ministéres de la Santti et des senices sociaus, de la Justtce, de ia Sécunté publique, de 
I'Education, Secritariats 3 ln Condition fiminine et à la Famille, Preve~lir, iiépisrer: cona-et; Politique 
d'i~rierve~~~roir en niariere de violeme coitjugale, 1995, a Iri page 66. 

Quihec, rninistkres de la Santi et des xr-ces  sociaus, de la Justice, de la Sécurité publique, de 
I'Education, Secrttariats I la Condition fiminine el a la Famille, Prévenir; ciépisrer, corwer; Polirique 
ci'irr~e~ver~riorr et1 irrarier*e de violeme corijugale, 1995, à 18 page 66. 



Il est nécessaire3'-' que les intervenants reçoivent une domation de base et une 

formation continue adaptées 

La Politique d'irzrervenfioi~ de 1995 ne remet pas en cause non plus les directives de 

judiciarisation de la Politique d'i~l~e~veri~ioii de 1986 gouvernées par la volonté de la 

victime3". Depuis 1986, il y a judiciarisation presque systématique des cas signalés à la 

Les mêmes facteurs de liens affectifs, de dépendance kconomique et de méfiance 

à l'égard du système judiciaire sont repris pour expliquer la réticence des victimes a 

judiciariser ou a térn~igne?~'. Cette ambivalence &ait partie du pr~blèrne~)~~ ' .  Rien sur les 

séquelles psychologiques qui induisent et expliquent les réactions des victimes. Rien sur la 

guérison des séquelles. 

Québec, ministères de la Santé et des services sociaux, de la Justice, de la Sdcurité publique, de 
l$ducation. Secretariats à la Condition fëminine et à la Famille. PI-evcriii: dépister; corttrer: Politique 
d'inrenet~rior~ err rrratiere de violeuce coryirgale, 1995, à la page 69. 

Québec, ministeres de la Santti et des services sociaux de la Justice, de la  Sécurité publique, de  
l'Éducation, Secrétariats à la Condition féminine et a la Famille, Preve~iit; dépisrer, cotmrr. Politique 
ci'inreiventiori en rrrafiér-e de violettce cottjtigale, 1995, à la pape 67. En 1996, la prhidente du 
P.egroupernent provincial des maisons d'hdbcrgernent et de transition pour femmes victimes de violence 
conjugale, Joane Turgeon, hdiqur: que ale seul cours stnictwé sur la violence conjugale au Québec s'est 
donné pour la premiére fois l'été précédent t i  l'université de Montréal. I I  s'étale sur 45 heures et est offert 
dans le cadre du programme de certificat., t e  Soleil, 2 1 décembre 1996, à la page A-23. 

Qudbec, ministères de la Santé et des services sociaux, de la Justice, de la Sécurité pubIique, de 
1'6ducat ion, Secrétanab I la Condition féminine et à la Famille, Préwitii: depbrer: contm; Polirique 
d'ir~ta-vet~tiorr eri n~atièrv de violertce coytrgaie, 199 5 ,  aux pages 58 ji 60. 

Québec, rninistéres de 1a Santé et des services sociaus, de la Justice, de la Sécurité publique, de 
i4gducation, Secrétariats à la Condition feminine et a In Famlle, Pr+venir, dépister: corttrer, Politique 
ci'itrtera~ertriott ert ~riatiér.e de violer~ce co~rjrrpale, 1995, à la page 58. 

Québec, ministères de Ia Santé et des services sociaus, de la Justice, de la SecuritC publique, de 
1'~ducation. Secrétariats ii la Condition fiminine et a la Famille, Préveuir. dipsiet: coiiii-et-, Politique 
d'iiite~veuriorr etr rr~arier-e de vtolertce cot~rrgale, 1995, a la page 57. 

Quebec, ministères de In Santé et des seMces sociaus, de la Justice, de Ia Sécuritt publique, de 
I'Education, Secrétariats a l a  Condition féminine et à la Famille, Pi-ivenir; dipister, coirrrer, Politique 
d'it~rrrvetition erl 111ati2re de vidertce cor~zrgale, 1995, à !a page 60. 



La Politique fait état d'une qudiciarisation presque systématique des cas signalés a la 

police~~30g pour indiquer ensuite combien il est avantageux pour les victimes que la 

judiciarisation ne soit pas totalement systématique. ccEn cas d'échec de la poursuite ou de 

désistement de la victime, cette dernière peut éprouver un fort sentiment d'irnpuis~ance~"~ et 

son conjoint, un sentiment de puissance, à l'égard de la victime et du système judiciaire3' l .  Au 

surplus, selon les autorités étatiques, la judiciarisation systématique pourrait amener, en cas 

de récidive, la victime à hésiter à demander l'aide des policiers. 

La Pol i t ipe  d'ir~terver~timi de 1995 pose que la principale motivation des victimes est 

d'obtenir des services policiers une protection immédiate, et que la plupart des victimes ne 

désirent pas s'engager dans une poursuite ~nrninelle'~~. 

L'efficacité de l'intervention judiciaire tient aux mêmes éléments qu'en 1986: 

idannation dispensée par policiers et substituts, accompagnement et soutien par les services 

309. Québec, ministkres de la Santé er des services sociaux, de 1a Justice, de la Sdcurite publique. de 
 éducation, Sefrkiariats P la Condition féminine et à la Famille, Pr.éve)iir, dépiztei: contrer, Politique 
d'iiiieiwiiti~n en »iuriere de vio/tvzce c~njugaie, 1995, i la page 57. 

3 10. Québec. ministères de la Sanie et des services sociaus, de In Justice, de la SCcurité publique, de 
I'Education, Secrétariats à la Condition ftminine et à la Famille, Prévenir; ciépisrei: co>itrrr: Politique 
o'iiiiemeri[io)i eu matière de violettce coiijtrgale. 1995, ti la page 58. 

3 11.  Québec, ministères de la Smtd et drs services socinus, de la Justice, de Iû Securite publique. de 
i'Education. Secritariais a In Condition fiminine et a In Famil!e. Preveti!t: dipisur; co,irrri: Politiyrrc 
d'r~i[e)ve)uiot~ ert iiraiière de violc~~ce cotijugale, 1995, i la page 58. 

2 i2.  Québec. rninisthrcs de la Santd er des services sociaux, de la Jusuce. de In SkuritC publique, de 
i'cducation, Secrétariats à la Condition fiminine et à la Famille. Pi-éveriir, d+ister, co)iire>: Politiqtre 
df)r[ewe~riion en iiiorière de violence conj~rgale, 1995, a Ia page 57. 



psycho~ociaux)~~. Tous doivent ((faire en sorte de minimiser, pour la victime, les inconvénients 

de la poursuite judiciaire."*. 

Les délais du processus judiciaire doivent être réduits, non pas comme en 1986 pour 

assurer le sens des responsabilités du conjoint violent"' mais pour prévenir le désistement des 

victimes3? 

La Politique d'ir~tenjerifioir de 1995 interpelle les avocats des conjoints violents afin 

qu'ils fassent preuve de réserve pour que le désistement des victimes ne soit pas perçu 

(comme un gain pour Itagresseur~~'. 

Un échec Lamentable. Les agresseurs sont traités par des programmes disparates, 

incohérents et inefficaces, qu'ils abandonnent quand bon leur semble, retournent auprès des 

victimes dépendantes qui bénéficient de programmes d'aide et de soutien dispensés par des 

intervenants sans formation appropriée, et récidivent. 

Quebec, ministères de la Santé et des services sociaux, de la Justice. de la Sdcuritd publique. de 
Education, Secrétariats A la Condition ferninine et à la Famille, Prévenir, dipistei; co,rrrer, Polirique 
d'i)irewertrion en nioriere de violer~ce cotljugale, 1995, au.- pages 57 et 58. 

Québec, ministères de la Santé et des services sociaux, de la Justice, de la Skunte publique. de 
l'Éducation, Secremia[s à la Condition féminine et à la Famille, Prévenir, ciipisrr,; connrt: Polique 
d'i~crverrriotr et1 triari2t-e de violelice co~ljirgale, 1995, à la page 60. 

Voir supra, 1.2.2. 

QuéSec, ministères de la Santé et des services socinu~, de In Justice, de la Securite publique, de 
sec ducat ion. Secretariats a la Condition ferninine et à 12 Famille, Preveiih: depisrer, comrr ,  Poiilique 
dli,iteivemiotr eti 17roriè1-e de violeme conjugale, 1995, aus pages 56, 58, 60 et 61. Une réduction 
contraire aus  delais nécessaires à la deuxième phase du processus de guérison. Voir ii,j>o, 2.1. Et 
coimilaticn erronée. Les victimes qui se =désistené~ manifestent I a r  reticrnce tris tôt dans le processus. 
Voir irr/,.a, 3.2.1 et 3.4.1. 

QuChec, rninistires de la Santi et des services sociaus, de la justice, de la SCcuriti publique, de 
lTÊducation. Secretxkts a la Condition ferninine et d la Famille. Prévenir, dépisre): co,tr,r,: Politique 
dfirrlcrve,irion erl rirarière de vio/e,tce cotijtrgale, 1995, ii la page 6 1. 



Aux avocats de défense, exogènes de l'intervention étatique, de minimiser l'échec.. . 

De fait la Polil ipe d'Ntterventio~r eji matière corrjzgale de 1995 est un  plaidoyer au 

pouvoir exécutif pour obtenir les pouvoirs nécessaires a I'adoption d'une t(a2proche globale, 

cohérente, complémentaire et  concertée^^" et la nécessaire imputabilité d'une autorité réelle3'' 

de chaque secteur d'intervention. 

Puisque le Canada a signé la DécZaration sirr I'eZinzi~iotiori de In violetlce à I'égnrd 

des fenm~es'"l, la Politipre d' i i~fenar~riot  de 1995 indique que la violence conjugale peut être 

psychologique, physique et sexuelle, avec exemples pour chaque catégorie, de même que 

verbale et économique3". 

La P o l i i i p e  d'interveritioii de  1995 fait état de la Déclaration de la viciime szir les 

cortséquemes du crime (victin~ impact sinternerit), un formulaire à I'usage de toutes les 

victimes d'actes criminels, comme favorisant l'exercice du droit des victimes de se faire 

entendre3?', sans souligner I'ornission du Québec de réglementer pour rendre le dépôt au 

Qutjbec, ministères de la Santé et des services sociaux, de la Justice, de ta Sécurité publique, de 
l'Éducation, Secrdrarints a la Condition ferninine et a la Famille, Prévetiir. dépister. cot~rrrt-, Politique 
d'iuteiver~tion ert nrotiere de violence cojtjugale, 1995, A la page 15. 

QuCbec, ministeres de la Santé et des services sociaus, de la Justice, de la Sécurité publique, de 
ltEdiication, Secr&riats a In Candition féminine et à la Famille, Prévenir, depisler, corn-ei: Politique 
d'irztervenrioti ert nratiire de violence corrjugale, 1995, aux pages 65 et 68. 

Québec, ministères de la Santri et des services sociaux, de la Justice, de la Sdcurite publique, de 
I'Education, Secrétariats à la Condition fëminine et a la Famille, Pr.evettir; depiste); corlfrer, Poliriqrre 
d'r)itervert~iorr rit niariire de violeme cu~ijrtgale, 1995, a la page 22, et stipra, 1.3.1. 

Québec, ministères de la San15 et des services sociaux, de la Justice, de la Sécurité pubtique, de 
!'Education, Secrétariats a la  Condition fëminine et à la Farnille, PI-eveiiir; dépism; coritrer; Politique 
d'irr~e~verrtiotr eu rrlorière de violerrce cor$rgolc, 1995, à la page 23. 

Québec, ministères de Iri Santé et des services sociaux, de la justice, de la Secmit6 pujlique, de 
i'Education, Secrétariats a ln Condition féminine et à la FarnilIe, Pi.ére,lir: dépisret; cuiitlrr, Politique 
c?irrrerve!itio~r err riratière de violerice corrjugale, i 995, au\: pages 59 et 6 1. 



tribunal obligatoire. Somme toute la Politique d 'in~en~etition de 1395 constate 1' échec, sans 

modifier les pratiques et postulats qui  le causent. 

La manière canadienne de faire participer au processus judiciaire les femmes ayant subi 

un acte de violence3? L'obligation du tribunal de tenir compte de la Declara~ion de la victznze 

qui a été  déposée pour déterminer la peine de l'agresseur doit entrer en vigueur en 1996~'~. 

La Pofztiqzte d'iriterve~ztioti de 1995 est muette sur la nécessité de réglementer pour 

assurer le dépôt de la Déc/mafiori de ici victime. 

Le Québec n'a pas encore décrété la forme et les règles applicables a ia Declarcrtiotz 

de Zn victime et a son dépôt. Celui-ci est donc laissé a la discrétion des substituts du 

Procureur général. 

1.3.3 Directives n u  substituts 

Le Iégislateur édicte les regles du Code crin~iriel. Les pouvoirs exécutifs adoptent les 

Politiques et Picm d 'acfion. Aux agents de l'État de les appliquer. 

A l'égard de la violence conjugale comme à I'égard d'autres criminalités, l'institution 

et la conduite des procédures criminelles est tributaire des choix discrétionnaires successifs 

d'agents de l'État, les policiers et les substituts du Procureur général. 

Des discrétions qui ont d e s s e ~  les femmes battues. 

223. Voir szrpra, 1.3.1. 

- . h Vair srrpr-a, 1.3.1, TRt96-79. 



Schématiquement les choses se passent généralement comme suit: un policier fait une 

({demande d'intenter:) des procédures criminelles au Procureur général au moyen d'un 

formulaire préparé à cet effet contenant les éléments pertinents du rapport d'enquête, l'identité 

d e  l'accusé et de la victime, les preuves et témoins disponibles, la déclaration écrite de la 

victime au policier, avec suggestion de chefs d'accusation appropriés. Un substitut du 

Procureur général autorise alors ou non le dépôt d'une dénonciation pour que des accusations 

sous des chefs correspondant aux actes répréhensibles relatés dans le rapport d'enquête soient 

portées"'. 

C'est a partir de cette autorisation manuscrite d'un substitut du Procureur général 

qu'est rempli par les fonctionnaires de l i t a t  le formulaire de c~dénonciation~ initiant les 

procédures criminelles. 

Les policiersx6 sont, selon le cas, des employés fédéraux3", pro~inciaux'~', ou 

muni~ipaux)'~, sous l'autorité de leurs chefs respectifs et la responsabilité des Solliciteurs 

généraux (ministère de la Sécurité publique au ~ u é b e c ) ~ ~ '  auxquels le Code criniiml accorde 

les pouvoirs d'agents de la paix"1, et leurs lois paniculieres, le devoir de prévenir le 

Pozr un esposd du processus, voir Y. MORIER C. BLUTEAU, G. BRUNEAU, C. LESSARD et P. 
BEAUDET lnterw~tiiott sociojuificiairu ert violence cotr/'ugale, Monvial, Wilson & Ldeur, Collégial 
et universitaire 199 1, au.  pages 80 à 1 18. 

Le terme indut Ies constables spdciaus. Voir Loi de Police, L.R.Q. c. P- 13, art. 2 et 80s. 

Les agents de la Gendarmerie royale du Canada (G.R.C.) assurent les services policiers dans plusieurs 
provinces du Canada. 

La Poiice provinc:ale de I'Ontario (PPO) et la Sûreté du Quibec, par exemple. 

Voir au Quebec, fa Loi de Police, L.R.Q. c. P - 1 3 ,  an. 67. 

Voir 2u Quebec, la Loi de Palice, L.RQ. c. P- 1 3, les aniclss 2.1.39.86, 1 O 1 

Ari. SC) C.cr 

Voir au Québec, ia Loi de Police, L.R.Q. c. P-13, art. 38 et 67. 



Bien qu'ils soient soumis à des directives et au respect de protocoles d'intervention, les 

policiers jouissent d'une large discrétion dans I'execution de leurs fonctions, a l'égard de 

l'ampleur des enquêtes et de la soumission de demandes d'intenter des procédures, 

notamment. 

Ce sont les substituts des Procureurs généraux qui posent le premier acte judiciaire 

du processus criminel: I'autorisation de poursuites criminelles par dépôt d'une dénonciation 

au nom de Sa Majesté la Reine. Les substituts sont des avocats, employés des ministères de 

la Justice provinciaux, agissant pour les Procureurs généraux'33, auxquels le Code criminel 

accorde compétence3? Comme les policiers, les substituts des Procureurs généraux jouissent 

d'un large pouvoir discrétionnaire dans l'exercice de leurs fonctions. 

Pendant longtemps, ces discrétions se sont exercées à l'encontre de la judiciarisation 

de la violence conjugale33S. Pour les policiers, les agressions conjugales ont été longtemps des 

qxoblèmesbl de nature privée, des .troubles de voisinage)), et non des infractions criminelles 

pour lesquelles ils devaient demander l'institution de poursuites336. 

Le rninihtre de la Justice du Qutbec cumule les deus fonctions de ministre de la Justice et de Procureur 
gécéral (ou Solliciteur génkral), un confiir d'intérêt évident, apparemment bien tolerk. 

Art. 2 C.cr. 

Quebec, minis'tRes de In Justrce et du Soiliciteur génkral, Politique d'ii~te~veiirio,~ e ~ i  iiiorierr lie violerrce 
co~y'rigale, I986.d la page 10. 
Québec. ministem de la Santk et des Services sociaux, de la Justice, de la Sécunik publique, de 
l'Éducation, Secrétariats â la Condition fiminine et à la Famille, Prévenir, dépiépisrei: conri+,: Polifique 
d'iiitm.~)itioii e)r wotièrr de viole~ice coitjtrgole. 1995, la page 57. 
Heaiher B. ROBERTSON. ~Gender Bias in the Litigation Procesrr, dans Litigahg for Plysicaliy o11d 
Se.wal[v.4brised Wonie)t, Toronto. Canadian institute Publications. 1994, aus pages 9 b 17 

Canada. Cornit2 canadien sur la violence faite aus femmes, rapport fuial. UII nouvel Aoi-rra»: élii,iinei- 
la viofrimjaite au-/Cirio~es - aireindr f'égolité, ministère des Approvisionnements et Services. 1 993. 
à Ia page 19. 
Qyebec. ministères de ln Santd et des services sociau, de la Justice, de la Skuriti publiqrie, de 
!'Edocatiûn, Secretariats a la Condition fkminine et a la Famille, P~.éveirir; dépister, cottci-et: Polir~que 
d'iiueivetirio~r eri itiafière de violme co~~jtigale, 1993, à la page 57. 
Québec, rninixeres de h Justice et du Soliici teur gai&ol. Poliliqur d 'iitreiveir!ioii e>i tiiaiière cie videmx 
co~.$r.gak, 1985, aus uanes IO et 1 1. 



Aussi a-t-il fallu que des directives leur soient données pour les inciter à faire les 

enquêtes appropriées et à présenter des (*demandes d'intenten) des procédures criminelles 

contre les agresseurs intimes des femmes337. 

Pour le ministère de la Justice du Québec, la violence conjugale relève en 1986 du 

droit public et du droit privé338. Du droit public lorsque les inFractions criminelles sont graves 

ou le danger persistant. Les procédures sont en ce cas intentées à l'initiative du substitut du 

Procureur général, sans égard au désir de la victime de judiciariser. Du droit privé pour les 

autres infractions que sont les voies de fait, les méfaits, les menaces accompagnées de 

violence, puisque leur judiciarisation dépend de la volonté des victimes339: 

Si la victime persiste dans son désir de faire adjuger le cas par un Tribunal 
criminel, le processus régulier devra s'enclencher avec le dépôt d'une 
dénon~iation.~'~ 

Quelles normes régissent la judiciarisation de la violence conjugale par les agents de 

[ ' ~ t a t ?  

Pour les guider dans i'exercice de leurs fonctions, les substituts du Procureur général 

du Québec disposent d'un .Manuel de directives? Un Manuel, pour toutes les sortes de 

crimindités. Le Manuel des discrétions. 

Voir supra, 1.2.1. 

Québec, minisières de la Judce et du Solliciteur g&éraI, Politique ci'i~itewert~io~t en riratière de vio!eme 
co~tjugaie, 1936, a Ia page 9. 

Q~ébec, ministères de Ia Jujce et du klliciteur génnal, Polirigrle d'irtre~verrtion en matière de viole~tce 
conjrrgoie, 1986, aux pages 9, 18 a 23. 

Québec. miristeres de Ia Justice ec du Sollicitetir géntkai, P olirique d 'itrreiven~ion e n  ~rraiiè~.e de violerrce 
col+~gale, 1986, ii la page 22. 

Québec, ministère de Ia Justice, Direction générale des Maires cririneIIes et pénates, Manrrel de 
directives. 



La décision d'autoriser une poursuite ou de déposer un acte d'accusation est 
de loin ia plus importante que prend le substitut du procureur général [. . J3". 

En matière de violence conjugale, le substitut du Procureur général doit autoriser le 

dépôt d'une dénonciation lorsque la preuve révèle qu'il y a eu infraction"'. 

Cette preuve doit cependant être préalablement jugée suffisante par le substitut. Selon 

quel critére? Le substitut doit 4 t r e  vraisemblablement convaincu de pouvoir établir la 

culpabilité du  prévenu^^"'. 

Une évaluation fondée sur l'expérience, la connaissance du systeme, de ses règles, de 

ses pratiques et des habitudes judiciaires3? Un système qui s'appuie donc sur le passé pour 

ie reproduire, et dont la reproduction fidèle est présentée comme règle de justice. 

Pendant longtemps les substituts se sont fondés sur I'hésitation ou le refus, réels ou 

appréhendés, des victimes à témoigner contre leurs agresseurs pour ne pas intenter de 

poursuites au motif que la preuve en serait aléatoire. Depuis la Politique d'imervemion a i  

nmtière de viofettce cotyiiiigale de 1986, même au cas de refus de témoigner de la victime, les 

preuves indépendantes disponibles et pertinentes doivent &re soumises au Trib~nal"~. Par 

ailleurs, bien qu'ils jugent la preuve suffisante, les substituts du Procureur général peuvent 

Quebec, ministère de Io Justice, Direction ponerale des  aires crirnhelIes et pénale,  ltfmtuel de 
Ai,-ecrives, Pnnie 1, A Io pope 2 .  

Québec, ministère de la Justice, Direction genérale des AtZ'aires crimineIIes et pénales, ;lloiwel de 
directives, à Ia page 14. 

Quibec, ministkre de In Justice, Direction générale des Affaires criminelles et pénales, diuiiuel de 
directives, a Ia page 2. 

Heatha B. ROBERTSON, ~Gender Bias in the Litigation Pracew*, dans Litigatir~g for P I ~ ~ s i c o f ! ~ ~  orid 
Se.nralb Abiaed lvonren, Toronto, Canadian Institute Publications 1993, p. 19, citant une étude de 
I'Associztion mani tobaine des femmes et du droit. 

Québec, ministères de In Jus~ct: et du SoIlicirèur gheral, Poli:iqlte dli~itr/i.r)rriorr eri 111orr21-e de vioferrcr 
coryrlgaie, 1986, à la page 19. 



juger inopportun d'intenter des poursuites, pour différents motifs dont l'application est 

discrétionnaire3": 

Le substitut du procureur général doit choisir les accusations qui reflètent Le 
mieux la gravité de la conduite du contrevenant. Évidemment, il ne faut porter 
que les accusations qui se fondent sur une preuve suffisante pour amener une 
condamnation. En principe, les chefs d'accusation doivent refléter égaiement 
le nombre d'infractions perpétrées par l'ac~usé."~ 

Une fois rn~ralemen?~ convaincus de la suEsance de la preuve et de l'opportunité de 

poursuivre, les substituts du Procureur général prennent cumulativement trois décisions: le 

choix des chefs d'accusation, de leur nombre, et du mode de poursuite. 

Le choix des chefs d'accusation se fait par conversion des faits relatés dans le rappon 

d'enquête policier en catégories juridiques, les normes énoncées au Code criminel. La justesse 

du choix d'un article du Code crintbrel tient à l'adéquation entre deux descriptions: celle des 

faits relatés et celle contenue au Code criminel. Par exemple, 41 a cassé ma table de salon. 

deviendrait l'article 430(l)a)(4)a), méfait a l'égard d'un bien dont la valeur ne dépasse pas cinq 

mille dollars. 

Le mode de poursuite peut être de deux ordres: par voie d'acte d'accusation ou par 

voie de procédure sommaire3? Bien que le Manuel de directives des substituts du Procureur 

général indique que tt[l]e substitut doit choisir les accusations qui retlètent le mieux la gravité 

347. Québec, ministére de la Justice, Direction générale des Affaires crimineIles et pénales, Jdar~uel de 
dii.ectives, P'utie LI, No acc-3, a ia page 3. 

348. Québec, rninistere de la Justice, Direction generaie des Affaires criminelles et pénaIes, .4iamrel de 
dii-ectives, a Ia page 2. 

349. Qtiébec, miaistire de [a  Justice, Direction générale des M'aires criminelles et pénales, ;ifmuel de 
direcrivrs, Partie II, No acc-3,i Ia page 2. 

350. Voir szrpra, 1.3.1. 



de la conduite du  contrevenant^)^^', il indique aussi:  règle générale, le substitut de procureur 

eénéral doit procéder par procédure sommaire, à moins qu'au regard des circonstances de 
Y 

l'espèce, la procédure par voie de mise en accusation lui apparaisse plus appropriée)? 

Une règle générale étonnante, compte tenu du fait que la gravité des gestes reprochés 

s'infère du mode de judiciarisation choisi, puisque celui-ci détermine la sentence applicable3? 

Le Manuel de directives des substituts du Procureur général du Québec ne contient 

aucune indication sur les critères relatifs aux tcirconstances de l'espèce)) qui permettent de 

déroger a la règle générale. 

La Politique d'i~iierveirtzoii e>, nmtiere de violetlce c o r ~ u g ~ l e  de 1995 indiquait: 

Le caractère criminel de la violence conjugale doit être réaffirmé. Le principe 
de la judiciarisation doit être maintenu tant dans l'intérêt des victimes que dans 
i'intérêt public. La société doit véhiculer un message clair et sans équivoque, 
selon lequel elle ne peut accepter ni tolérer cette forme de ~iolence.~" 

Compte tenu de la volonté d'affirmer le caractère criminel de la violence conjugale, 

il aurait été cohérent d'indiquer que de manière générale les agressions conjugales constituent 

des circonstances de Itespèca qui doivent être judiciarisées à titre d'actes criminels, par voie 

de mise en accusation. 

35  1. Québec, ministère de la Justice. Direction générale des Maires criminelles et pénales, ,&~,uel I 
dit.ectives, à la  page 2. 

5 5 2 .  Quebec, ministère de la Justice. Direction génerole des maires criminelles eer pénales, hiamel de 
d;t.ecrives, i~ la page 4 et Partie II, acc-5, à la page 1. 

354 Québec, minisrires de la Santé ei des services sociau~ de la Justice, de la Sécurité publique, de 
I'Education, Seritariab a la Condition fihinine er à la Famiiie, Pro've~rir, dipister, contrer, Polirique 
d'imne,elrlim ai niafière de violettce conjugale, 1995, à la page 59. 



D'autant plus qu'outre la différence des sanctions, le choix de procéder par voie de 

mise en accusation plutôt que par voie de procédure sommaire permet la détention d'un 

prévenu dans l'attente d'un procès que peut ordonner un juge de paix? 

Quant au nombre de chefs d'accusation, celui-ci doit refléter le nombre d'infractions 

perpétrées. Cependant le Manuel de directives indique au même paragraphe que le substitut 

doit (s'abstenir de porter un nombre excessif d'accusations relativement à une même 

Une règle posée, objective. La contre-règle immédiate, subjective. Le Manuel de 

direct ives ne contient aucune indication pour baliser, ni même expliquer la contre-règle. La 

mesure de l'excès est à la discrétion des substituts. La contre-règle sert-elle les agresseurs qui 

ont perpétré un nombre excessif d'infi-actions? 

Premier acte judiciaire du processus criminel, I'autorisation d'intenter des poursuites 

criminelles, en plus de constituer une indication claire de l'appréciation de la gravité et de 

l'ampleur de la violence infligée à la victime, porte immédiatement a conséquence. 

Le tribunal n'est saisi que des accusations portées et telles que portées, par le substitut 

du  Procureur général. Les agressions intimes qui ne font pas l'objet d'un chef d'accusation ne 

peuvent être exposées devant la cour. Celles qui font l'objet d'un chef d'accusation devront 

être prouvées selon les règles du droit criminel357. 

3 %  Quibec. ministkre de la Justice, Direction gcnkralr des Maires criminelles ec p h l e s ,  d h u e l  de 
dirvcrives, Pmie 1? à la page 3. 



Se référant aux principes énoncés dans la Politiqr~e d'i~iiervenfioil ett nmfière de 

violerice conjugale de 1986, lorsque la victime refuse de témoigner, le substitut pourra 

exceptio~ellement .faire en sorte que la victime vienne expiiquer au tribunal les motifs de son 

refud". À I'égard des victimes qui témoignent, mais dont le témoignage est contraire à la 

déclaration faite aux pohiers, le Manuel de directives n'indique pas aux substituts de 

demander au tnbund d'admettre en preuve la déclaration plutôt que le témoignage à l'effet 

contraire en application de la décision de la Cour suprême dans R. c. B. (K.G.)3s9. 

La discrétion la plus occulte gouverne l'un des aspects du travail des substituts du 

Procureur général, la négociation de plaidoyer. Une sorte de troc. L'accusé négocie un  

plaidoyer de culpabilité en échange de chefs d'accusations réduits3" ou d'une sentence plus 

légère. 

En matière de violence conjugale, 4 e  substitut ne doit consentir qu'avec 

circonspection à un plaidoyer sur une infraction moindre ou sur toute autre  infraction^^^? 

Dms le cas dfi&actions graves contre la victime ou de craintes pour sa sécurité, le substitut 

doit consulter l'agent de la paix chargé de I'enquête avant de conclure une négociation de 

358. Québec, ninistère de in Justice, Direction gGn6rak des Maires crimmelles et pendes, .\louud de 
direcrives, No vio-3, la page 2. 

9 R. c. B. (KG.) El9931 1 R.C.S. 740. Lorsque la dictaration écrite de la victime est appuyée de son 
serment (assermentée) sa valeur probante peut être jugée plus grande que celle du témoignage réticent 
de la victime qui nie ou minimise. Les déclmations écrites des victkes etudiées ne sont pas assermentées, 
voir i r f i a ,  3.1.3.1. 
i M q p  POTTER, d i o l a e  Against Wornm: Prosut ing  the Abuseru, dans Litigati~g fur Physicafly aria' 
Se.wnl!v .-l birsed I170nielr, Toronto, Canadian Institute Publications, ou. pages 1 0 et 1 1 . 

360. Ce que le droit criminel n o m e  uintkaction moindre et inclusen. Le privenu peut alssi négocier une 
riiodiiicztion des chefs d'accusationt et prirt=t, des sanctions qu'il encourt. 

6 .  Québec, ministère de Ia Justice, Direction gin2raIc des M a i r e s  cnminzlIes et pénales, ,Ziartuel de 
ch.ectives, a la page 1 4. 



plaid~ye?~' .  Si les circonstances le permettent, le substitut doit communiquer à la victime 

4ntention de l'accusé de plaider coupable, la date du plaidoyer et de la sentence, les motifs 

justifiant la réduction ou le remplacement de l ' a c c u ~ a t i o n ~ ~ ~ .  En clair, communiquer à la 

victime sa décision unilatérale et discrétionnaire de réduire l'accusation et, partant, la sanction 

corréIat ive3? 

Pour les femmes victimes de violence conjugaie, (.participer au besoin, à toutes les 

étapes du processus judiciaire>x5, serait donc ici réduit au droit d'être informées des décisions 

des agents de lgtat et le (besoin~h de sa participation a toutes les étapes du processus judiciaire 

compris, non comme celui de la victime, mais comme celui du substitut du Procureur général. 

Le droit crimine1 justifie la pratique de négociation de plaidoyer par un argument 

d'économie a l'avantage du système judiciaire: la procédure principale, le procès, est évitée 

ou écourtée3". En matière de violence conjugale, un argument supplémentaire, à l'avantage 

présumé des victimes, est invoqué: éviter aux victimes les affres du procès3? 

Québec, ministère de la Justice, Direction générale des Affaires crimineIles et pénales, Directives 
concernant les victimes et les timoins, 25 mars 1999, a la page 3. 

Québec, ministére Je Io Justice, Direction générale des Anaires crirrinefles et phdes ,  Directives 
concernant les vrctimes et les témoins, 25 mars 1999, à la page 3. 

Crrnnda, Comité canadien sur la vidence faite aux femmes, rapport h a l ,  U i  nouvel horizon: elirnirrer 
la violemx faite oi~rfterrintes - orteitidre i'egoliré, ministère des Approvisionnements et Services, 1993, 
nu..\: pages 246 et 247. 

Déclarariorr de Régim, mir supra, 1.2 et 1.3.1 

De fait I'hnomie serait de 37 minutes en moyenne. Voir tableau 3.23. Ce qui serait d o n  l'espression 
consacrée un (~procks long et coûteun? 

Voir à cet égard Y. MORIER, C. BLC'TEAU, G. BRUNEAU, C. LESSARD et P. BEAUDET, 
/rr;erve~itioir sociojrrdiciai~r eu viulerrcr cotrjugale, Monuéal, WiIson & Latieur, ColkgiaI si 
universiiaire, 1 99 1. 



Cet argument pose la pénibilite comme inhérente au processus criminel. II postule 

aussi que le procès ne peut avoir de fonction ou d'effet thérape~tique'~'. 

Depuis la modification du Code crimiirel permettant à toute personne de déposer une 

dénonciation pour ordonnance de garder la pad6', le substitut du Procureur général peut non 

seulement y limiter son intemention mais aussi, s'il le juge opportun au regard des 

circonstances, remplacer une dénonciation pour une infraction criminelle par une dénonciation 

pour une ordonnance de garder la paix>''. La discrétion de décriminaliser ce que l'intérêt 

pubiic, les engagements internationaux et la Constitution commandaient de criminaliser n'est 

pas balisée. 

Pour les victimes de violence conjugale, 4accès à l'appareil j~diciaire~~'~' ou Itwcès 

aux mécanismes de l'appareil j ud i~ i a i r e~~ '~  est donc aléatoire, tributaire des discrétions 

successives d'agents de l'État3". 

Ceux-ci contrôlent non seulement l'accès au tribunal, mais i'ampleur du récit que la 

victime pourra y faire. Le formulaire de dénonciation, complété par les fonctionnaires de l'État 

Voir infia, 2.3.4. 

kt. 8 10 C.cr., voir supra, 1.3.1 et 1.3.2. Une pratique rkpmdue 3. Montréal. 

Québec, ministère de In Justice, Direction gdnkrale des .maires criminelles et pénales, Direciives 
concernant les victimes et les ternoiris, 25 mars 1999, a Ia page 5 .  

DCclomriori srw l~lir~ririario~i de /a violr~rcc à llégor.d des ferrrmes, articie 4 .  Vou sstcpra, 1.2. I et i -3.1. 

Diclar.atiori de Répim, voir srtpr.a, 1.3.1. 

Hearher B. ROBERTSON, ~Gender Bias in the Litigation Processln dars Licigarhg foi- PItysica[iy auci 
Se.wal!v.461csed I.Kmert, Toronto, Canadian hstitute Publications, 1994, aus pages 9 H 17. 
Canada, Coiaité canadien sur la vioknce faite aus femmes, rapport h a l ,  Di7 riorrvel liorizow éli~rririer 
la vioferrce /ai& atsfirrr~rres - ottei~rcfre l%ga/ite, rninistkre des Approvtsio~ements et Servrces, 1903, 
a 13 page 243.  



à panir de l'autorisation du substitut, est souvent le seul .récit)) de la victime dont est saisi le 

tribunal. 

Depuis l'entrée en vigueur de l'article 7 de la Chnrle cczmdieiit~e des droits et libertés 

en 1982, l'État ne peut porter atteinte au droit à la vie, à la liberté et à la sécurité des femmes 

qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale. 

II n'apparaît pas que 1e Code crinti~~el et les directives aux substituts du Procureur 

eéneral aient été revus et modiiiés avec cette obligation constitutionnelle comme point 
Y 

d 'ancrage. 

Depuis i'adoption en 1993 par les Nations Unies de la DL;ciaration ntr Z 'élintimtio~~ 

de In i & d e t ~ e  faite aux femnws, en conformité avec son rôle de leader mondial, l'État s'est 

engagé envers la communauté internationale à prévoir les sanctions pour punir et réparer les 

torts causés aux femmes soumises a la violence causant ou pouvant causer des souffrances 

physiques, sexuelles ou psychologiques, a donner accès a I'appareil judiciaire aux femmes 

victimes d'actes de violence et a prévoir des réparations justes et efficaces du dommage subi. 

Le respect de l'engagement laisse à désirer. 

Le Code crin~iiiel ne prévoit aucune sanction pour les actes causant des souffrances 

psychologiques, et est inadéquat à prévoir des réparations justes et efficaces des dommages 

physiques, sexuels et, o fortiori, psychologiques subis. 

Les directives aux substituts du Procureur général sont a toutes fins utiles les mêmes 

que pour les autres criminalités. 



Des substituts peuvent donc invoquer l'insuffisance de la preuve, la réticence de la 

victime, I'économie du temps judiciaire pour ne pas judiciariser les agressions intimes ou les 

faire sanctionner à rabais. 

Aucune directive sur d'autres standards d'évaluation de la preuve en matière de 

violence conjugale, sur la réticence certaine des victimes et les moyens pour y remédier. 

L'accès des victimes au tribunal est laissé à la discrétion des agents de l'État, de même 

que la punition des torts causés. 

Des discrétions gouvernées par des postulats erronés, des stéréotypes, et une 

Politiqi~e gouvernementale centrée sur l'agresseur, constmite dans IYafEabulation et 

l'ignorance puisqu'il est (.inutile et inopportun') de comprendre les victimes. 

Les ressources financières sont consacrées à comprendre I'agresseur, a dispenser des 

programmes pour conjoints violents incohérents et inefficaces, des thérapies de couples pour 

soigner la famille. 

Peu de ressources ont été consacrées à la formation des substituts du Procureur 

générai sur la violence conjugale. Aucune ressource n'est allouée au nécessaire soutien 

psychologique des substituts, vulnérables a l'épuisement et au contre-transfert3" 

II faut longtemps pour renoncer aux chimères. 

Le droit veut4 et peut-il entendre les femmes victimes de violence conjugale? Quelles 

normes gouvernent l'écoute des substituts, des avocats et des juges? Quelles normes répissent 

374. Voir fi$-a, 2.1.2. 



l'audition judiciaire iorsqu'une victime .persiste dans son désir de faire adjuger le cas par un 

tribunal criminel,)? 

1.4 Entendre et écouter 

1.4.1 Défornzntions professionnelles 

Le Tribunal est le seul forum public qui a le devoir d'entendre et le pouvoir de 

sanctionner. Queiles sont les caractéristiques de ceux qui ont devoir d'écouter, et comment 

orientent-elles I'écoute des victimes? 

Les substituts, les avocats et les juges que certains d'entre eux sont devenus, 

participent comme tous de la culture et de la psychologie sociales, de leurs mythes, préjugés, 

postulats et stéréotypes375. Plus que d'autres, les juges prétendent au contraire: 

Les juges se perçoivent traditio~euernent comme étant sans préjugés, 
impartiaux et objectifs, soit à l'image des valeurs du système de justice dans 
son ensemble376. 

Sous peine de devoir renoncer à exercer leur fonction, ils ne peuvent évidemment se 

reconnaître de partialités ou préjugés pariiculiers. Le droit à un tribunal impartial et 

3 75. Canada, minidire de la Justice, Graupe de travail fériéraI-provincial-1err;toriai sur l'égalité des sexes dans 
le système de justice au Canada, L 'égczfife des sexes dans le systênie de justice au Canada, Document 
recapitulatl/e~propositior~s de nresures à prendre, 1 992, aux pages 3 1-38. 
Heather B. ROBERTSON, G n d e r  Bias in the Litigation procesp. dans Litigafing for Physicully and 
Sexrally Abused Women, Canadian institute Publications. 1994, a m  pages 1 à 28. 
Xoma J. U m  ~Educating Judges About Gender Bias in the Courtsl., dans FVonien, the Courfi, and 
Eqziulip, Laura L. Crites et W i d e d  L. Hepperle ed., Newbury Park, Sage, 1986, 227-245, aux pages 
233-236. 
Laura L. CRITES, JVde A b w  : The JudiciaI Record-, dans Wo~tten, the Courir, and Equaiip, Laura L. 
C A ~ S  et Wuinifred L. Hepperle ed., Newbury Park, Sage, 1986.33-53. 

376 Cana& miustire de 12 Justice, Groupe de rravai fëdéral-provincia1-temtoriaI sur I'egalité des sexes dans 
le système de justice au Canada, L'égalité des seses dam le spfeirie de justice au Canada, Docunrenr 
1-écapirulorqer propositions de mesures à ptonhe, 1992, ii Ia page 32. 



indépendant est un droit fondamental proclamé dans les instruments internationaux, la 

Constitution et les lois provinciales3''. Le Pncrr Niternalioi~al relatif aux droifi civils el 

po/itiqires auquel le Canada a adhéré en 1976'" ajoute le droit à un tribunal compétent'". 

En droit criminel et pénal, l'impmialité à l'égard de l'accusé emporte son corollaire 

nécessaire: l'impartialité à l'égard de la victime. En conséquence, dans ['idée qu'ils se font 

d'eux-mêmes et de l'exercice de leurs fonctions, les juges sont exempts de pmialités et 

préjugés particuliers, a l'égard des agresseurs et des victimes. Ne leur demeurent que les 

préjuses indétectés et inavoués, fondés sur des mythes et postulats erronés, qu'ils partagent 

avec l'ensemble de la population380. 

En raison des règles qui gouvernent l'exercice de leur fonction cependant, le store 

dec i~ is '~ ' ,  pour ne nommer que celle-là, les juges, plus que d'autres, reproduisent et 

377 Décta~.utiorr u~iiverseite de.r droiu de I'lrorriirtc, m. 10; Pocrc irtrer.riarioiia1 retarforrs ch.oiu civils er 
polirigrtes, art. 14(1); Chme cnrradie~irie des h i t s  er libertés, art. 7 et 1 1 ; Clrarre des droirs el fibel-rés 
de la pei~orvre, L.R.Q. C-12, an. 23. 

3 78. Voir sttpra, 1.2.1 

3 79 Pacte iurenratior~al reiat~atcs droits civils er polirigrles, ai. l4( 1 ) .  

380. Des sessions de formaiion pour identifier et dépasser les mythes et idtçs prtconçues en matikre de 
violence conjugale sont recommanddes. Voir entre auiras: Cmada, Forger des alliames, Platr d'ucriorl 
pow  urre srratigie ?rorionak cmrrre la violeme /aile oux felmres, adopté par les ministres fkdéral, 
pro~inciaus et territoriaux responsables de Io condition ferninine lors de l eu  IOe Confiirence annuelle, 
Saint-Jean, Nouveau-Brunswick, 199 1,  a la page I O .  
Canada, Vivre salu peur:.. uti brit à aueimii~, I I ) ~  droit polir toute Jeinnie, riponsç du gouvernement 
fddirai  aii rapport du Comité permanent de la Sant6 et du Bien-étre social, d e  Maires sociales, du 
Troisième âge et de la Condition ferninine, intitulé La gtrewe c o w e  /esfirrimes, Approvisio~ernents 
et Senices Canada, 199 1, nu. pages 20 et 2 1.  
Canada, minist&e de la Justice, Groupe de travail fédéral-provhçial-territorial sur l'@dite des seses dans 
le systkme de justice au Canada, L'e.paliîé des sexes dam le systenie de justice au Ca,tada, Doctrmeirr 
r.écnpitu/atferp~-oposiriolu de Illesures à prerid1.e. 1992, aus pages 33 à 37. 
Noma i. WILKEX, ~Educating Judgti About Gender Bias in the Courtsn, dans if'orrrerr. rlre Corrr-rs. o d  
Eqrralip, Laura L. Crites et Wimlfred L. Hepperle ed., Newbury Park. Sage, 1956,227-243. 

38 i . Ghcspe en v e i i  duquel les tdxmaus conforment leurs dticisiom i celles qu'ils ont eus-mimes rendues 
et a ceIIes rendues par un tribuna1 supirieur*. 
VOLT AI1w-t .MAYRAND, Dictiorrtraire cic ttiaxiirre'i et locurio~w !atilies utiiisiers en droit, Cowansville, 



perpétuent les mythes et postulats sociaux sur les femmes, leur rôle et leur psychologie, 

comme sur toute autre chose. 

Comme les juges, les avocats et les substituts du Procureur général partagent les 

préjugés, indétectés et inavoués, fondés sur des mythes et postulats erronés, de l'ensemble de 

la population. Comme tous, avocats, juges et substituts ont recours aux mêmes processus 

cognitifs de schémas"', d'attrib~tion"~ et d'attitudes pour appréhender et traiter 

ltrnfOrmat ion3? 

Par exemple, l'erreur d'attribution fondamentale Vwtdumental attrzbutio>~ error) qui 

consiste à surestimer l'importance des facteurs internes et sous-estimer celle des facteurs 

externes, le biais auto-avantageux (se[f-erving bim) qui consiste à attribuer ses réussites à 

ses habiletés et ses efforts et a attribuer ses échecs à des facteurs externes, l'effet de faux 

consensus Valse comennrs etfect) qui consiste à attribuer aux autres ses propres idées, 

valeurs et opinions, la croyance dans un monde juste et, pour la préserver, le blâme de la 

victime (vzctim blaming), et la sélection d'informations en fonction des préjugés. Pius que 

d'autres, avocats, juges et substituts prétendent au contraire. 

les Éditions Yvon Blais inc., 1985, B la page 267. 

382. S.T .  FISKE et S.E. TAYLOR, Social Cognition, 2' éd. New York McGraw Hill, 1991. 
Voir D.O. SEARS, L.A. PEPLAU et S.E. TAYiOR, Social Psychology, 7' éd., Englewood ClEs, 
Prentice Hall, 199 1. 

3 8 3. ?rocesnis th&risé entre autres par Hi3 KELLEY, Atibufion in Social Inreraction, Morristown GeneraI 
Leaming Press, 1 97 1. 

384 Pour des ouvrages gCnéraicc sur les processus d'attribution, voa: R.A. BARON et D. BYRM, Socid 
Psycliology, 6' éd., Boston, Aiiyn et Bacon, 199 1. 
C.E. KhiBLE, Sacial Psychology, Dubuque, WiiIiarn C .  Brown Publistiers, 1990. 
DO. SEARS, L.A. PEPLAU et S.E. TAAYLOOR, Social P q c l ~ o l o p ,  7' éd., E n g l e r v d  ClEs, Prentice 
HaIl, 199 1. 
David E. MYERS et L. LAMARCHE, Psychologie sociale. Montréal. McGraw-Hill, 1992. 
Pour la croyance en un monde juste et Ie blâme de la victime, voir les fondements: M. J. LERNER et C.H. 
S LMNONS, 6tObserver's Reaction to the 'Innocent' Victim: Compassion or Rejection?,~, Journal of 
Personaliy utrd Social Psydzology, 1966, vol. 4 ,203-2  10. 
W. RY AN, B/anr ing the Victi~r~, New York, Randorn House, 1 97 1. 



Avocats, juges et substituts ont été formés à croire que l'étude du droit leur a fait 

échapper aux processus cognitifs humains universels. Ils soutiennent être formés à la 

rationalité et a l'objectivité, que le droit est i leur image, objectif et rationnel3*', que 

l'application des règles du droit permet de découvrir la vérit9l6 et que leur formation les rend 

habiles à mesurer la crédibilité des personnes"'. À partir de ce qu'elles disent, et de leur 

manière de le dire. 

Les étudiants en droit sont formés au détachement, à l'appréhension du monde selon 

les seules catégories du droit, a l'illusion réconfortante que les règles du droit sont réponses 

satisfaisantes aux questions humaines, que I'objectivité et la rationalité sont leur apanage et 

la méthode unique pour comprendre et organiser le 

Karen BUSBY,  the Malenes of Legal Languagep, (1989) Maniloba L m  Jourrtal, 19 1-2 12, à la page 
201. 
Benjamin SELLS, The Sotrl of the Law, Rock~ort, Elernent, 1 994. 
Rand JACK et Dana CROWLEY JACK, .klorml Visiorrs atrd Professiorral Decisiotu, Tlre Clrarigirig 
G'aizres of JVotr~eri andrCfe,i hiym, New York, Cnmbridgc University Press, 1 989, nus pages 43 a 59. 

Lorraine CODE, Whaf C m  She A'liow, Feuiiriist Tlteoly md the Corrstrtrcriorr of fiiowiedg~, London, 
Corriel1 Uriiversity Press, 199 1, a u s  pages 243 a 249. 

Michclle BOIVN,  .Ln cridibilité des femmes: aspects historiques~, Co)igris annuel du Barreau du 
Qiiebec (1996), Service de la formation permanente, Barreau du Quebec, 19-29. 
Dr James ARCHIBALD, d.e discours feminin devant les tribunaux une question de sexe, de pouvoir et 
de crédibilitb, Corigrès onriuel d i  Boweau nit Québec (1996), Service de ln  tomauon permanente, 
Barreau du Qutsbec, 1 - 17. 

Rand JACK et Dana CROWLEY JACK, M o i ~ l  Grsiorw ortd Professioilal Decisioris, Tlre Cliarigi~g 
I. hhes o/rTorrretr arrd*\h h t y e m ,  New York, Cambridge ù'niversity Press, 1989, aux pages 43 a 47.  
Benjamin SEUS, The Sorrl ojthe Law, Rwkport, Element, 1 994, aus pages 47 a 56. 
Micheile BOIVIN, .La crédibilité des femmes: aspects historiquts~, Cor~gt-ès annuel du Barreau hl 

Québec (1996), Service de la fomaiion permanente, Baiieau du Québec, 19-29. 
Lorraine CODE, Whaf Con She firow, Fetriiitist Tlieory arid the Consn~ctioti of K~ioden'pe, London 
,Corne11 University Press, 199 1.  
Karen BUSBY, etThe Malenes of Legal Languaga*, .Lfattitoba Law Jo t t i ïd ,  19 1 -2 12. 



Ils sont formés a convertir les expériences humaines fondamentales dans les seules 

catégories du droit, à séparer et sérier les faits utiles a la conversion, à ignorer les 

Ils sont formés à l'approche analytique, a I'abstraction et à la rationalité. Une imitation 

de méthode scientifique avec emphase sur les catégories et I'analyse, mais une méthode qui 

prédétemine les variables qui lui sont acceptables et évacue celles qui pourraient remettre en 

question ses règles, ses fondements, ses théorèmes, ses limites. Ce que le droit nomme 

objec t i~ i té '~~ .  

Une objectivité qui rassure et anesthésie, qui permet de réduire les expériences 

humaines en données simples, manipuiables, d'appréhender le monde dans les seuies 

catégories du droit, de le simplifier, de dogmatiser. 

II devient dors difficile de percevoir la réalité dans des catégories autres et même 

d'apprécier d'autres analyses, d'autres paramètres, d'autres disciplines3g1. 

Les diplômés du droit sont plus rigides, méfiants, autoritaires, agressifs et cyniques 

que les autres membres de la col1ectivité3". 

3 89.  Benjamin SELLS, The Soirl of t h  Law, Rochport, Mus., Element, 1994, aux pages 4 1 a 43. 

390. Benjamii SELLS, The Soirl of rl,e Law, Rockpot-r, Mass., Element, 1994, au\: pages 4 1 à 33 

3 9 1. Benjarn~n SELLS, The Sorrl of the Lori: Rockport, Mass., Element, L 994. à la page 37. 
Rand JACK et Dana CROWLEY RAND. Moral Yisiou aird Profess~unol Drcisimrz, rhr Chairgitrg 
iJh/iies of Wott~rtt aiidMe.(e,r Lmi?ri~, Neut Yoik, Cambridge University Press. 1989, au. pages 43 et 95. 

392. Benjamin SELLS. The Soril of the Lrnv, Rockport, Mass.. Elernent, 1994, nu\ pages 89 et 100 



Ce qui induit une lecture dktorsiomee (distortive reading) des narrations qui leur sont 

faites, caractérisée par des omissions de lecture et des attributions erronées à l'égard du 

narrateurJg3. 

Aux valeurs postulées du système judiciaire et du droit, rationalité, objectivité et 

neutralité, sur lesquelles ironisent avec à-propos épistérnologistes, sociologues et critiques du 

droit, s'ajoute, pour les avocats, !a nécessité. 

L'exercice de la profession, telle qu'elle se pratique, requiert neutralité, partisanene 

@or~tisa~~sh@) et distance morale3g'. Neutralité et partisanerie doivent se conjuguer: absence 

de jugement moral sur le client et dévotion agressive à la défense de ses intérêts3". La 

distance morale est le fossé qui sépare la morale personnelle de l'avocat et les normes éthiques 

de sa profession396 dont la règle du jeu3" est simpiissirne: gagndgg. 

Richard K. SHERWDI, UA Matter of Voiu and Plot: &lief and Suspicion in Legel Story Telling-, ( 1  988) 
87 Micli .  L. Rev. 543-6 12, aux pages 550 et 593-596. 

Rand JACK et Dana CROWLEY-JACK, Moral Visioirs ami Profissiotral Decisio~u. The Choiiging 
Fbi~~es ojlVoorer~ utidA4en Lm<lws, New York, Cambridge University Press, 1 989, aux pages 27 à 50. 

Rand JACK et Dana CROWLEY-JACK. Mord J'isioiu orid PI-o/rsio~ial Decisiom. The Cltangitig 
I'olues o/llrotiie~~ amiMe~rhtyem,  New York, Cambridge University Press. 1989, a w  pages 27 a 39. 

Rand JACK et Dam CROWLEY-JACK, Moral I'isiom and Professiotial Dec~siorrç. The Clru~rgirig 
I'ahes of Woromr~i aiidhfeti Lmiyos. New York. Cambridge University Pms, 1989, aus pages 35 à 39. 

Le jeu est une métaphore f?équemment utilisée pour parler du droit. 
Voir Raid JACK et Dana CR0 WLEY -JACK, Mord C'isio~ïs uucf Pro fessio~~al Decisior~s. The Cliangitig 
i'oiws of Woniew u?idMen Louyei-s, New York, Cambridge University Press, i 989. 
M. Van de KERCHOVE et F.  OST, Le droit ou les pal-admes Ar jeu, Paris, P.U.F.. 1992. 
J e n i i r  L. PERCE. G e d e i  Trials. Eiriotiorral Lives iti Cotrteirrpo-a~y Law Fitnrs, Berkeley. Univesiry 
o f  California Press, ! 995, aux pages 53 a 7 1. 

La métaphore de hiledgwr utlli.*e aus  États-~nis  pour décrire le rôle de l'avocat en dit long a cet égard. 
Voir Rand JACK et Daia CROWLEY -JACK, Moi a i  k7siom a d  Pro fessions/ Decisioi~s. The Clrmigi~ig 
ifbllres of lVorrrrti arrd:\le~i Lairyer-s, op. cil., dans tout L'ouvrage, transversalement. 
J e d e r  L. PIERCE. Ge~e>i<ler Tiio/.s. Eiiioiio~iai Lives iti Coirteri>poim? Law Fir-t~s, Berkeley, Gniversiry 
of California Press, 1995, ciam tout l'ounge, transversalement. Pierce consacre un chapitre rius ~Rambo 
Litigatorw, aux pages 53 a 82. 
Ben!arnin SELLS, The Sou1 of the Lmv, Rockport, Elernent, i 993. 



La formation des avocats, les règles de la pratique professionnelle, les modèles 

uchétypaux proposés, comme la nécessité d'échapper a la détresse psychologique399 induisent 

les avocats à adhérer à une moralité fondée sur les droits'" plutôt qu'a une moralité fondée 

sur les responsabilités (care) préoccupée des conséquencesa'. 

Cne morale fondée sur les droits se satisfait de l'application de réeles, perçues comme 

claires, certaines, justifiées, sans les remettre en question, et attribue les conséquences 

négatives qui peuvent en résulter aux institutions, au système judiciaire ou aux 

S'il est assuré que les substituts du Procureur général, dont le rôle d'officiers de justice 

est partout répété, ne pratiquent ni la neutralité ni la partisanerie concornittante attribuées aux 

avocats de pratique privée, ils sont, comme tous les membres de leur profession, formés ii 

adhérer à une moralité de droits, qui procure des certitudes ou des explications 

réconfortantes, parce qu'externes aux agents de 1etat. 

La pratique du  métier d'avocat exige aussi un autre apprentissage, celui de la 

manipulation. Des clients, des témoins, des collègues, des juges. Pour impressionner et 

dominer. Les procédés sont multiples, gentillesse stratégique, intimidation, appel à la raison, 

Rand J.4CK et Dana CR0 WLEY -JACK, hfo~.al Visiom and Projessioriai Decisioiis, The Cliai7gtng 
P'üiues ojjf'oaior orldMe,i Lauyerr, New York, Cambridge Univmity Press, 1989, aux pages 42-44, 
80-64 et 93- 108. 

Orcire moral attnbuC aux hommes. voir Laurence KOLHBERG, u n e  Claim to Mors1 Adequacy of a 
Highrst Stage of Moral Judmentn. The Jotri7iol oj Pliilosop/y 70 (1973), 630-646, et Laurence 
KO L HBERG. The Plrilosophy ofillomf Dtittelop~~ ~ m :  hfoi al Sropes ar id rire Ma of Justice. New York, 
Harper & Row, 198 1. 

Ordre moral attribué aux fc;immes, voir Carol GILLIGAN, Lrrre si gi-a~rde dffi+erzce, Paris, Flammarion, 
1 986. induction de hl a Dij/ereta IGice: Psycl~oiogical Theoi? omf tVo»io~i lr Deveioppniew, Mass., 
1I;ward Press. 1982. La tr3duc:ion de lmorality of car* par urnorale de responsabilitéj. est de I'iditeur 
fiançais, a Ia page 42. 

Rand JACK et Dana CROWLEY-JACK, bfoiol f4siom and P~vfessiotzo/ Decisio)u. The Clra~rgii>g 
Iolires of Vmicii oildd/eir Lmi?erz, New York, Cambridge Universi'. Press, 1989, aux pages 96 B 108. 



aux émotions, et ne visent qu'un but: induire la réaction émotive voulue, le comportement 

souhaitéAo3. Cet apprentissage se fait par adhésion au modèle d'avocat proposé par la 

profession, par mimétisme, par formation pratique et thé~rique'~'. 

Aux États-unis, des sessions d'apprentissage sont dispensées aux avocats plaideurs 

par la Natiorlol Iiutitiite of Trial Ad~ocncy'~? L'enseignement y est pratique: les avocats 

doivent plaider les causes devant leurs collègues et professeurs (learribzg by doing). 

L'emphase est mise sur les qualités d'acteurs des plaideurs. Sont scmtés l'apparence, l'attitude, 

la voix, les contacts visuels et les rapports avec les autres. 

En regard du contre-interrogatoire, les avocats sont invités à être féroces (acr mean), 

a contrôler complètement un témoin et à le démolir, en l'intimidant et en l'agressant'". 

Bien que la métaphore du hiredg~m'~' ne trouve pas d'écho au Québec pour décrire 

le rôle de l'avocat, la méthode de la Natiomd hzstiizrtr of T M  Adijococy (NI. T. A.) des États- 

lennifér L. P W C E ,  Gender Trials. D m ~ i o ~ i o l  Lives in Co)rte~/iporory Law Fiwts, Berkely, University 
of California Press, 1995, nus pages 50 a 82. 

Voir aussi à cet Cgard Rand IACK et Dana CROWLEY JACK, Jlorul k?sio)is alid Pmfissionol 
Deci~io~is. The CClirgi?rg bblves of Mo~onrert amiJfen Lauyers, New York, Cambridge University Press, 
1989, aux pages 95 à 97. 

krder L. PIERCE, Gem'er Triais. E»iorioriai Lives in Co~irer~rpoi~op L m v  Fimis, Bcrkely, Universite 
of California Press, 1995, aw pages 53-7 1 .  

J e d e r  L. PIERCE, Gemiet- T~ials. E»iotiotrol Lives t j r  Cotiremporo~y L m  Fi,ais, Bsrkrly, Univeraiy 
of Cnlifomia Press, 1995, a u  pages 6 1 a 65. 

Rand JACK et Daria CROWLEY lACK, iLforal Ksiom ami Professional Decisiotrs. The Chairgi~rg 
I'ah~rs of ll'orueri a d  Meir Lcnvyers, New York, Cambridge University Pras,  1 989. 
J e d e r  L. PIERCE, Ge~idee,. Trials, Eiiioriotrol Lives i)i L"onter)lpornr? Lov Fil-IIU. Berkely, Universi. 
of California Press, 1 995. 
Benjamin SELLS, The Sou/ of tiic Loir, Rockport. Mas., Element, 1994, d la page 8 1.  



unisag, (<traduite et adaptée au Québec par le ministère de la Justice du Québec. plutôt que 

par le Barreau du Québec, ce qui ne peut qu'étonner40g, sert a l'enseignement du cours Les 

tech~i~qzies de phidome dispensé par la Fornation permanente du Barreau du Québec410. Les 

autorités gouvernementales valident donc le modèle américain. 

Comme aux États-unis, les avocats sont invités a affiner leurs techniques et tactiques 

par les commentaires des professeurs et collègues qui observent leurs prestations (leaniing 

by doilig). L'enseignement est dispensé à un nombre restreint d'avocats. Cependant, la 

renommée du cours le pose comme modèle d'excellence de ['avocat plaideur. La majorité des 

avocats du Québec recourent au livre Techriiqires de p l a i d o ~ r i e s * ~ ~  poür préparer l'audition 

de leurs causes. 

L'audition judiciaire est un procédé contraint, dont les règles visent à empêcher le libre 

récit4". Les faits sont mis en preuve par une série de questions auxquelles les témoins doivent 

408. Pour une critique de cette mithode, voir le chapitre 3,  R~rnbo Litigators, dans Jcnnifer L. PERCE, 
Geridw Trials, E)r~orional Liws irr Col~[errrpot.ary Lnw Fitwis, Berkely, University of Cahfornia Press, 
1995, au.- pages 53 à 82. 

409. Publicité du cours, dam Le Joutïrol du Ba17.eoi1, fréquente au cours de i'annrje. Par exemple, Le Jouiwal 
drl Barreau, 1" mai 1998, B la page 17. Que l'adaptation et la traduction soit le fait du ministère de la 
Justice du Québec plutôt que du Barreau du Québec est pour le moins particulier. 

4 IO. Publicité du cours, dans Le Journal du Ban-eau, 1" mai 1998, à la page 17. 

4 1 1 Thomas A. MAET,  Jacques BELLEMARE, Michel IOLIN, Robert M O E T T E  et Mchael 
SHEEHAN? Techriiqlrei de plaidoirie. Sherbrooke, Les Éditions Rewe de droit, UniversitC de 
Sherbrooke, Collection habileiis professionnelles, 1 986. 

12 J. Masrvell ATEUiVSON et Paul DREW, 01-der i)i Coto-r, The Oigoirisari~t~ 0/~.é1-601 i)tieracrio~r il1 

Jrtdicial Senings, Atlantic Highiands, Hurnanities Press, 1979, aus pages 34 a 36. 
Sandra HARRIS, (4Questions as a Mode of ControI in Magistrates' Co-#, 49 I)rtemariorial Jour~taf of 
rhe Sociologu of Language, New York, Mouton Publishers, ed. Hjmel Coteman, 1984, 5-27. 
Susan U. PmIPS, Koncepturil Variation in Coumwrn Lapage  Use: Noun Phrases Refemng to 
C r i m e ,  49 Imrworional Juur.rral of Socioloa of Langziuge, Mouton Publishers, ed. H p e l  Colemari, 
I983,29-jO, au.; pages 36 a 38. 



do m e r  répon~e"~,  la bonne réponse. Celle attendue par l'int errogateur414 sous peine de 

répétition inlassable de la question, jusqu'à l'exacte réponse voulue. 

II n'appartient pas aux témoins de poser des  question^^'^. Ce pouvoir n'appartient 

qu'aux avocats et aux juges, ce qui leur permet de contrôler la teneur de la preuve faite devant 

le tribunal'? Faute de question, un fait ne pourra être mis en preuve. 

Des recherches en sociologie et en linguistique aux États-unis et en Angleterre 

concluent que les questions, de fait des affirmations que doit confirmer le témoin, servent plus 

à obtenir de l'information que des explications4''. II est difficile aux témoins d'apporter des 

J. Maxwell ATKII\TSON et Paul DREW, Order il1 Court, The Orga~iisatiort of Kerbal Iritemc(ion in 
Judicial Serriugs, Atlantic Highlands, Humanities Press, 1979, aux pages 6 1 et 62. 
Sandra MARRTS, 4&estions as a Mode of Conirol in Magistrates' Courts., 49 /rirernarionalJou?7ral of 
the Sociolqp of hr~grrage, New York, Mouton Publishers, e d  Hymel Coleman, 1 Y 83,S-27, aux pages 
? e t  17. 

Smdi-a HARRIS, Questions as a Mode of Controi in Magistrates' Courts., 49 I~~rer-riaiiorml Jorr)nalof 
rlle SociologyofLaiguuge, New York, Mouton Publishers, ed. Hymel Coleman, 1983, 5-27, aus pages 
6 et 7 .  

J. LMa~vell ATKTNSON, Order i i ~  Cotrr-t, The Oi-garrisatiorr of Virbal Interucrior iri Juciicial Settir igs, 
Atiantic Highlands, Humanifies Press, i 979, a la page 62.  
Saricira H.A.RRIS, ttQuestions as a Mode of ControI in Magistrates' Court*, 49 lriieniutiorlai Jo t r~m~l  of 
[he Sociulopo/laqpage,  New York, Mouton Publishers, ed. Hymel Coleman, 1984, 5-27, aux pages 
15 et 16. 

Sm&a HARRIS, HA questions as a Mode of Control in Magistrates' Cou-, 49 /rtre~.i~arior~nl Jotrt-rra1 of 
rlre Sociolup o/L.urtgrcige, New York, Mouton Publishers, 2J. Hymel Coleman, 1984, 5-27. rius pages 
7 et 8, 13 et 15. 

SCmdra HARRIS,  questions as a Mode of Control in Magistrotes' Courtsa, 49 /i~ret-~~ariar~~lJorrr-rtal of 
the Socioiogv ofLuripage, New York, Mouton Publishers, ed. Hymd CoIeman, 1984, 5-27, a u  pages 
i6 a 22. 



nuances"! Seule la réponse négative appelle une e~plicat ion~'~.  En raison du statut et du 

pouvoir des avocats et des juges, comme des formes syntaxiques employées, il arrive 

Eéquemrnent aux témoins d'interpréter les questions comme des  accusation^"^. La chose est 

d'autant plus vraie en contre-interrogatoire, durant lequel les questions posées visent à 

discréditer ou b l h e r  le témoinJ2'. 

Au chapitre de la préparation des témoins, l'ouvrage Techrliqtres de plaido~rie '~'  

enseigne, entre autres choses, d'expliquer au témoin de se vêtir selon son statut, d'écouter 

attentivement chaque question et de ne répondre qu'à cette question, en regardant le juge et 

d'une voix forte, d'éviter les réponses habiles ou astucieuses, de ne jamais discuter avec les 

avocats ou le juge, de ne jamais se mettre en coière et d'éviter de parler sitôt une objection 

fomuleeJu. En interrogatoire principal il est recommandé au procureur de poser d e s  

4 I S. J. Maxwell ATKNSON et Paul DREW, 01-de)- i j r  Court, The 0rgaitisario)t of Verbof h~reracriori in 
Jdicioi Senijlgs, Atlantic EighIands, Humanities Press, 1979, d la page 1 15. 

4 ; 9.  Sandra HARRIS. ~Qugtions as a Mode of Conîrol in Magistrates' C o r n ,  49 /iite)~io~io~iolJou17iaI of 
die Socio lo~ of Lariguuge, New York. Mouton Puùlirhers, ed. Hymel Colman. 1 984, 5-27. a la page 
16. 

4îC. Swdra HAKtilS, .Questions as a Mode of Conkol in Magistrates' Counr~, 49 I~iretnariot~ol Jounial of 
fIic Sociolugv ofLatiguage. Xew York, Mouton Publishen. ed. HyrneI Coleman, 1984. 5-27. aus papes 
22 et 23. 
J Maxwell ATKINSON et Paul DREW. Order itt Court, The 0t.goiiisatio)i of lferbal I~itet-action in 
Jridicial Senings, Atlantic Highlands, Humanities Press, 1979, P Ia page 105. 

42 1. J. Masweil ATUKSON et Paul DREW, Order in Cowt,  The Orgorrisotiou of Verbal biteioctio~i itt 
Judicial Selrirrgs, Atiannric ifghlands, Humanities Press. 1979. aux pages IO5 a 1 17. 

,122. Thomas A. MAUET, Jacques BELLEMARE, Michel JOLIN, Robert MONETTE et Michael 
SHEEHAN. Techiqt~es de plaidoirie, Sherbrooke, Les Éditions Revue de droit, Univenite de 
Sherbrw ke, Collection habiletb professionnetles, 1986. 

423. Thomas A. MUET.  Jacques BELLEMARE, ,Michel JOLIN, Robert MOLETTE et ~Michael 
S E E H A N ,  Tcchriiqrres de piaidoirie, Sherbrooke, Les  diti ions Revus de droit, Univenit6 de 
Sherbrooke, Collection habile[& professiomelles, 1986, au.; pages 12 a 14. 



questions ouvertes qui entraînent des réponses descriptives. parce que c e  genre de questions 

permet au témoin de raconter son histoire? 

Il est toujours préférable de commencer par les faits antérieurs de façon a ce 
que l'action elle-même puisse être présentée sans interruption [...] 

Un interrogatoire principal bien stmcturé devrait permettre de recréer non 
seulement ce que le témoin a vu, entendu et fait, mais aussi l'atmosphère et 
l'intensité des émotions qui régnaient durant cet é~énenient."~ 

En matière criminelle, i l  est recommandé que le témoignage décrivant l'agression ait 

du rythme: 

Cela permet de recréer I'horreur de l'événement. Les questions sont courtes 
et permettent de séparer le récit en segments faciles à assimiler.'26 

Les questions quantitatives sont indiquées: à quelle distance, pendant combien de 

temps"'. 

J2.1. Thomas A. MAUET, Jacques BELLEMARE, Michel JOLN, Roben MONETTE et ~MichaeI 
SHEEHAN, Teci~lr,iiques de plaidoirie. Sherbrooke. Les editions Revue da droit, Universite de 
Sherbrooke, Collection habiletés prof~sionnelles, 1986, à la page 76. 

425. Thomas A. MALET, Jacques BELLE-, Michel JOLM, Robert MOh'ETTE et MchaeI 
SHEEHAN, Tecirniqrres de piakfoirir, Sherbrooke, Les  diti ions Rekw de droit, Universire de 
Sherbrooke, Collection habiletés professionnelles, 1985, aux pages 80 et 81. 

576. Thomas A. MAUET, Jacques BELLEMARE. Michel JOLN, Robert MONETTE et Michael 
SKEEHAN, Teciviiqrres de pluidoirie, Sherbrooke, Les Éditions Revue de droit, Univeniri de 
Sherbrooke, Cokt ion  habiletés p ro f~s io~e l l e s ,  1986, à la page 99. 

427. Thomas A. MAUET, Jacques BELLEMARE. Michel IOLN. Roben MONETTE et Mchacl 
SHEEHAN, Tech~riqtres de plaiduiric, Sherbrooke. Les   dit ions Revue de dro~t, Université de 
Sherbrooke, Collection habiletés ptofessiomeIles, 1986, aus papes 99 et 100. 



Le témoin défavorable ou hostile qui contredit une déclaration antérieure peut être 

contre-interrogé au moyen de questions suggestives, comme s'il s'agissait du témoin de la 

partie adversee8. 

Ce témoin peut ensuite être ré-interrogé pour daire ressortir les raisons de [sa] 

cond~ite)~"'~: 

Pour ce fkire, demandez au témoin pourquoi son témoignage ne concorde 
pasd3'. 

Le contre-interrogatoire du témoin de la  partie adverse poursuit deux buts: obtenir 

un témoignage favorable à la partie qui contre-interroge, discréditer le témoin. 

II est conseillé de ne pas laisser le témoin s'expliquer et de conserver le contrôle du 

témoin (.par la formulation précise de questions  suggestive^^)^^^: 

Thomas A. MALET, Jacques BELLEMARE, Michel JOLN, Robert MONETTE et Michaet 
SEEEHAN, Techniques de pluidoiric. Sherbrooke, Les Éditions Revue de droit, Université de 
Sherbrooke, Collection habiletés professio~elles. 1986, aux pages 148 B 1.50. 

Thomas A. MAC'ET, Jacques B E L L E ! ! ,  Michel JOLLN. Robert MONETTE et Michael 
S E E H A N ,  Teclttiiqtres de phidoit-le, Sherbrooke7 Les Editions Rewe de droit, Universite de 
Sherbrooke. Coilection habiletés professio~elles. 1986. à la page I 5 1. 

Thomas A. MAUET, Jacques BELLEMARE, WcheI JOLiN, Robert MONETTE et Michael 
SHEEI-UN, Tecl~rtiqrrrs de pbidui~ie, Sherbrooke. Les  diti ions Revue de droit, Universite de 
S herbraoke. Collection hahileti?~ professionnelles. 1 986, ii la page 1 52. 

Thomas A. MALET, Jacques B E L L E - W ,  Michel JOLN, Ruben MOiUETTE et Mchael 
SEEEHAN, Tediniques de pluidoirie7 Sherbrooke, Les Éditions Revue de droit, üniversitt de 
Sherbrooke, Collection habiletés prok+iiome!les, 1986, aux pages 2 13 et 2 14. Question .qui iuggre  
Iri rtiponse*~, voir à la page 2 17. 



Cela signine obliger le témoin à se conformer aux règles de la preuve, sunout 
a ceiies qui concernent les réponses non sollicitées."' 

Le témoin doit répondre aux questions posées et ne répondre qu'aux questions posées. 

Répondre au-delà est une (tconduite  inacceptable^"'. 

En contre-interrogatoire, le procureur doit: 

[. ..] faire les principales affirmations et exposer les faits. La seule chose que 
l'on doit demander au témoin est d'approuver vos firmations"i. 

Dans le contre-interrogatoire, la façon dont vous formulez la question est 
aussi importante que la question elle-même. L'humour, I'incrédulité et le 
sarcasme sont des attitudes qui conviennent bien au contre-interrogat~ire."~ 

II est recommandé au procureur d'avoir une présence dominante, de maintenir un 

contact visuel permanent avec le témoin. 

432. Thomas A. MAUET, Jacques BELLEMARE, Michel JOLN, Robert MNETTE et Michml 
SLIEEHAN, Teclriiiqires de ploidoit-ie, S herbroote, Les Éditions Rewe de droit, Université de 
Sherbrooke, Collection habiletes professionnelles, 1986, a la page 2 14. 

433. Thomas A. MALEI', Jacques BELLEMARE, Michel JOLN, Robert MONETTE et Michael 
S HEEHAN. Tecluiiqires de pbidoirie, Sherbrooke. Les Gditions Revue de droit, Univenite de 
Sherbrooke. ColIecrion habilet&s professionnelles, 1986. a In page 2 14. 

4 Thomas A. MAUET, Jacques BELLEMARE, iMichel JOLM, Robert MONETTE et Michael 
SHEEHAN. Tec/r>riqrres de plaidoirie, Sherbrooke, L a  cditions Re iw  de droit, Université de 
Slxrbrooke, Collection habiietb: profà;sionnelles, 1986. à la page 2 18. 

4 3 .  Thomas A. MAUET. Jacques BELLEMARE, Michel JOLN, Robert M O M T E  et Michel 
SHEEHAN. Techiques de piuidoiric, Sherbrooke, Les ~ditiorü Revue de droit, UniversitC de 
Sherbrooke, Collection habiletés professionnelles, 1 986, à la page 220. 



Le discrédit peut porter sur le témoin ou sur le témoignage. Discréditer le témoin 

signifie faire ressonir son intérêt, sa motivation, son parti-pris ou ses préjugés"'. 

Discréditer le témoignage consiste a suggérer que celui-ci est incomplet ou erroné. 

Par exemple que la mémoire du témoin lui fait tablier ou négliger certains détails)~"' ou qu'il 

est inapte a communiquer avec logique et précision. 

Une technique courante: on met à l'épreuve l'aptitude du témoin à se souvenir 
et à estimer des détails tels la direction, les distances et l'heure, de façon à 
démontrer qu'il n'est pas en mesure de brosser un tableau précis des faits."' 

Lorsque vous pouvez amener le témoin à d o ~ e r  une evaiuation inexacte de 
la distance et du temps, la crédibilité de ses observations en sera d'autant 

:SG. Thomas A. MAUET, Jacques BELLEMARE, Miche1 IOLIN, Robert MONETTE et Mchael 
SHEEHAN, Teclririqses de plaidoirie, Sherbrooke, Les   dit ions Revue de droit, Univenite de 
Sherbrooke, Collection habiletris profssionnelles, 1986, aus pages 224 et 22.5. 

4:7. Thomas A. MAUET, Jacques BELLEMARE, Michel JOLIX, Roben MONETTE et Mchael 
SHEE.HAX, Techniques de plaidoirie, Sherbrooke, Les Éditions Revue de droir, Universite de 
Sherbrooke, Collection habiletés profeisionnelies, 1956. a la page 232. 

3 Thomas A. MAL'ET, Jacques BELLEMARE, Michel JOLN, Robert MONETTE et Michriel 
SKEEHAN, Tecliiiiqtres de plaidoirie, Sherbrooke, Les l?diiions Revue de droit, Université de 
Sherbrooke. CoIlection hnbilrtb professionnelles. 1986, a In page 23 4. 

439. Thomas A. MALET, J~ccqucs BELLEMMIE, Michel JOLN, Robert MONETTE et Michriel 
SHEEHAN, Techniques de p(atcioirie, Sherbrooke. Les  diti ions Reiue de droit, Univenite de 
Sherbrooke, Collection habilerés professionnelles, 1986, à In page 236. 



Le témoin peut aussi être mis en contradiction, une méthode qui (.doit être utilisée 

d'une façon théâtralelau' particulièrement en regard d'omissions dans les déclarations écrites 

faites devant un enquêteur ou un agent de policeG1: 

[. . .] si le fait rapporté mailzlerimt est si important, pourquoi le témoin ne I'a-t- 
il pas inclus dans [sa déclaration]?'" 

Les conseils prodigués par Techtiques de plaidoirie pour le contre-interrogatoire de 

témoins impliquent I'adhésion a une moralité de droit"' sans égard aux conséquences 

psychologiques et émotives des témoins et, à plusieurs égards, à une philosophie de Rcrmbo 

Litignror copiée des États-~nis"'. 

Au Québec, comme aux États-unis, il est donc conseillé aux piaideurs d'adopter un 

mode cornmunicationne1 de domination: interrompre, contredire, argumenter, élever la voix, 

imposer le silence, déprécier, ridiculiseru5. 

Thomas A. MAUET, Jacques BELLEMARE, Michel JOLIN, Robert MOETTE et Michael 
SHEEHAN, Techriiqrres de pplairloii-ie, Sherbrooke, Les Éditions Revue de droit, Université de 
Sherbrooke, Collection habiletés professionnelles, 1 986, à Iri page 238. 

Thomas A. MAUET, Jacques BELLEMA!!, Mchd JOLx, Robert AMONETTE et Michxl 
SHEEHAN, Techiqtirs de plaido~rie, Sherbrooke, Les Éditions Reme de droit, Université de 
Sherbrooke, Collection habiletes professionnelles, 1986, nus pages 238 à 246. 

Thomas A. MUET,  Jacques BELEMARE, Michel JOLIN, Robert MOh'ETTE et Micfiael 
SHEEHAN, Techniques de plaidoirie, Sherbrooke, Les Éditions Revue de droit, UniversitC de 
Sherbrooke, ColIection habileth professionnelles, 1986, a la  page 246. 

Voir supra, note 4OO. 

.Teidfer L. PIERCE, Gerrder Trials, E~rro~ioriulLives irr Cor~rr~tiporm~ Law Fimis, Berkeley, University 
c f  Calihrnia Press, 1995, aus pages 50 a 82. 

Kancy I-IENLEY, Bodv Politics. Power; Sex arrd Non Ke~~bal Con~nittrricatior~, Engletvood Clfis, 
Prentice Hall. 1 977. 



Les conseils consignés dans Tech~iiques de phidoine, l'observation d'avocats modèles 

ou les cours du Barreau du Québec permettent aussi aux plaideurs l'apprentissage du langage 

corporel de domination: garder la tête haute, un visage impassible, ne pas sourire, se tenir 

droit, feindre d'ignorer. fixer longuement, occuper l'espace, bouger, se tenir trop près, 

envahir? 

Dans le processus judiciaire criminel, les femmes victimes de violence conjugale sont 

donc interrogées par des avocats et des juges d'abord gouvernés par les règles du droit et les 

normes de leur profession et de leur fonction, formés au détachement et panicipant d'une 

moralité de droit. 

Eiles sont, et ne sont, que des témoins utiles aux substituts du Procureur général, dont 

le mandat est clair: obtenir la condamnation des agresseurs coupables. 

Pour les avocats de la défense, les femmes victimes de violence conjugale sont des 

témoins a discréditer. 

Les avocats de la défense et les substituts exécutent les mandats qai leur sont confiés, 

selon un canevas pré-déterminé, d'une manière convenue, acceptée de leur profession. 

Habitués les uns aux autres, se comprenant à demi mot, dans un échange sans enjeu 

personnel, parmi tant d'autres échanges. 

Ne seront posées aux femmes victimes de violence conjugaie que les questions jugées 

LI t iles, ouvertes ou fermées, quantitatives, piégées, formulées a partir des thèses, préjugés, 

mythes et postulats respect% des substituts du Procureur général et des avocats de la défense. 

446. Nancy HEYLEY. Bodv Politics. Poweer; Ses- ad r V o ~  Verbol Coiii)tii~nica~io~i, Englewood CWs, 
Prentice Hali. 1977. Voir aussi J e d e r  L. PIERCE, Ge~ider Tiiols. E~~ior io~~al  Lives in Cotiteniporaty 
Lari* Fi~ws ,  RerkeIy, University of Cidifornia Press, (995. 



Les victimes ne pourront répondre au-delà. Elles doivent obéir aux règles et aux consignes 

décrétées et maintenues par des personnes de pouvoir et d'autorité. 

Aux femmes victimes de violence conjugale les regles du droit et de la profession 

intiment l'ordre de donner la bonne réponse et de se taire respectueusement pour le surplus. 

Un ordre semblable aux ordres aboyés par leurs agresseurs, hommes de pouvoir et 

d'autorité: qui exigent le respect et punissent à leur guise. 

Pour écouter attentivement les femmes victimes de violence conjugale, il faudrait 

d'autres rapports et d'autres règles, plus sensibles et plus conviviales, pour conduire les 

auditions judiciaires. 

Des rapports et des règles que les rituels du droit destinés a impressionner les 

agresseurs et à formaliser la justice de l'État, s'ils ne sont repensés, ne peuvent concilier. 

Le droit v e u t 4  et peut4 entendre les femmes victimes de violence conjugale? 

1.4.2 Parler comme une fenime 

Pour les juges et les avocats, la cour est un iieu de travailq4'. En droit criminel, 

l'audition judiciaire vise à établir l'adéquation entre les gestes posés et la description contenue 

au Code crinrinep8: 

A37. Süsan U. PHfLIPS, &mtestual Vaïiation in Courtroom Language Use: Noun Phrases Referring to 
Crimes., 49 Itrte~~iationalJotrntal ofSociolop of Langiroge, New York, Mouton Publis'ners, HymeI 
Coleman ed., L 984,29-50, à In page 36. 

448. Susari. U. PHILIPS, ~Cuntestual Variation üi Courtroom Lanpage Use: Noun Phrases refening to 
Crines,, 49 Irt~e~~iiaiiorialJoziï-rral ofS~ciology oflarrgriage, New York, Mouton Publishers, H,mel 
Coleman ed., 1984.29-50, a Ln page 3 1 .  



Through trial practice, lawyers leam what sons of evidence are routinely 
presented in order to meet or satisQ statutory definitions of  crime^."^ 

L'audition judiciaire est aussi le théâtre de 1'0raIité*'~. En sus des postulats mâles de 

rationalité, d'objectivité et de détachement, en sus de la morde de droit mâle, en sus de 

l'agressivité mile du contre-interrogatoire, en sus de la définition mâle de la criminalité, 

l'audition judiciaire est le lieu de la parole mâle: assurée, directe, factuelle, fonctionnelle, 

objective, rationnelle: 

[...] les hommes prennent pour acquis que amale language is the n o m  while 
fernale language is an ... ~ddity. '~ '  

Les victimes de violence conjugale qui  témoignent devant les tribunaux sont des 

femmes. Elles ont un mode communicatio~el propre. 

En 1973, au moment où se publiaient les premiers résultats de recherche sur le mode 

communicationnel des femmes, un guide américain destiné aux avocats plaideurs indique 

qu'un traitement particulier doit être accordé aux femmes lorsqu'elles témoignent en cour. 

Outre que l'avocat doit être counois et éviter de faire pleurer les femmes, il doit savoir que 

les femmes, comme les enfants, sont portées a exagérer, ont peu de mémoire, sont têtues et 

détestent dire ouiJ5'. 

Susan U PKïLIPS,  contesn ni al Variation in Courtrmm Lanpage Use: Noun Phrases r e f e h g  io 
cri mes^^, 49 Imeniariotid Joiirrlol of Socio/ogv of lo~iguage, New York, Mouton Pubiishm, Hymel 
Coleman ed.. 1984,29-50, à la page 3 1. 

J.  Maswell A W S O N  et Paul DREW. 0 1 . d ~ ) .  itr Courf, The Ot~atiisation of Péi-bul,1trrei~ucriaii itt 

Judicial Serririgs, Atlantic Highlands, Humrtnities Press. t 97 9 ,  3 la page 6. 

Roger .WDERSEN, The Power ojrlre F'o!-/d: Lattprrage. Power- alid Chutige, London, Paladin, 1988, 
ii la page 7. cite par Dr. lames ARCHIBALD. .Le discoun fiminin devant les tnbunau~: m e  question 
ue sese, de pouvoir et de  crédibilité.^, Barreau du Québec, Cottgrès anrrirel ch Bart-eart (1 N6), Service 
de la formation permanente, 1996, 1-1 7 ,  a la page 7. 

Robert F .  KEETON, Trial Tactics ami Aletlrods, Boston, Little, Brown, 1973, citi dans Wiiliam M .  
O'BARR et Barman K. ATKINS, ttWornen's langwgea or apowerkss language?, Wonre~t otrd latlguage 



Cette même année, une chercheuse américaine conclut que lorsque les femmes parlent, 

elles le font d'une manière moins assurée, moins affirmative que les ho~nmes'~', leur mode 

communicatiomel hésitant (te~itafive) se caractérise entre autres par l'atténuation, la politesse, 

la vérification, la recherche d'approbation, l'emploi de qualificatifs inutiles"'. 

Pour les tenants d'une différence essentielle entre les hommes et les femmes 

(essentialistes) il  s'agit d'une autre manifestation de la nature différente des hommes et des 

femmes. Un mode communicationnel qui participe de facteurs internes  différencié^"^. 

Des féministes dénoncent la recherche qui pose la norme masculine, mode 

cornmunicatio~el (caflirmatifib comme idéalJ? 

Plutôt qu'un défaut, des féministes voient dans le mode cornmunicationnel des femmes 

une qualité, un langage ~~oopératifi)'"~, par opposition au langage compétitif des hommes. 

i)i Literurure arid Society, S 
1980,93- 1 10, à Ia page 95. 

McCormell-Ginei, R. Borker et N. F m a n ,  Miteurs, Yew York. Praeger, 

Rohin LAKOFF, ~Language and Woman's Placm, Larigzioge iit Soclery, vol. 2, 1 973 ,4579 .  
Robin LAKOFF, Larrguage aird W0~uair.F Place, New York, Harper & Row, 1975. 
POLK une critique de la methodologie et des stereotypes qui gouvernent l'interprétation des résul!ats, voir 
.May CRAWFORD, Ta ihg  D~Jeremc. On Geiider and Lmgrrage. London, S a p  Publications, 1995, 
au\: pages 29 à 39. 

Deborah TANKEN, I'ou JUSI DOII'I Uidersfami: IVo»te)r aiid Men iit Corwerrotioii, New York, 
BaIlantyne, 1992. 

Jemifer COATES, IPbiiie~r. M e j i  artd Laitguuge, 2' éd., New York, Longmm Publishing, 1993. 
Les h o m e s  sont poses comme ratiomeIs, objectifs, actifs, individualistes, agressifs. cornpériiifs, 
compirents, assxrés (traits agetr~ic). 
Les femmes sont posties comme leur exact contraire: émotives, subjectives, passives, mpathiques, 
douces, consensualistes, incompétentes et htisitantes (traits co~iin~trrrar). 

Jennlfer COATES, Wo»ie)i, hfenle>i o i d  laitpirage, 2' a., New York, Longman Publishing 1993. 
Mary CMWFORD, Ta[Xt~igD~ffe~é,+~ice. 0 1 1  Gendei- alid Lunguage, London, Sage Pubticauons. 1995. 

Le quaiificatifwtiroriw~ est remplace par wooperativev. Un langage en accord avec les qualités prêt&s 
a u s  femmes par la- esseniialisteç er valorisées par les féministes. 



Ces féministes attendent des femmes qu'elles s'expriment avec empathie et courtoisie, 

ne coupent pas la parole, tolèrent de longs silences, ne dominent pas l'échange verbal, 

expriment leur accord et leur ~olidarité*'~. 

Des attentes qui s'apparentent aux normes gouvernafit ['échange social, qui veulent 

que les femmes tolkrent d'être interrompues par les hommes, ne coupent pas la parole, parlent 

moins que les hommes, soient polies et respectue~ses"~. 

Les nomes veulent aussi que les femmes baissent les yeux et Lorsque les 

femmes sont interrompues, elles se taisent? 

Mary CRAWFORD, TalXi,igDiffcr-eme. 011 G e d e r  ami Luuguoge, London, Sage Publications, 1995, 
à la page 31. 

I e ~ i f e r  COATES, F'ooie~i, Metr atid Laugzrage, 2' a., New York, Longman Publishing, 1993, am 
pages 106 a 138, pour un eh-osé des recherches sur la commuri,ication verbale aes h o m e s  et des 
femmes. 
Debort! CAMERON, Feiiihiis~tt amf Lingrristic Tlieoiy. New York, St. Martin's Press. 1985, au\ pages 
153 i 158, dénonçant In norme d'escelience de la ferninite, le silence. 
Nancy M. HENLEY. Body Puliric.~. Po~wi: Sex ami No!; 17er+bul Co»iim~tica[io~~, Englewood Clifb, 
Prenrice-Hall, 1977, aux pages 73 a 8 1. 

Nancy M .  HENLEY. Ba<S Poliria, Powet: Scx ~ n d  No~i Verbal Co»isrirtiicatiorr. Englewood C l f i ,  
Prentrce-Hall, 1977, am pages 165 a 178. 

Don ZlMMEF3vfA.N et Candace WEST, uses Roles, Interrupiions and Silences in Conversation., dans 
Lanpuage ao>td Se.r: Drflere~ice ami Doit/irtatice, Thome, Bmie and Henley, eds., Mass., N r r v b q  
House, Rowiey, 1 975, 105- 129. 
Jemifer COATES. IFoa~eu. iIle>r and Laitpuage. 2' ed., New York, Longmu. Publishing 1993. 



D'autres reherches concluent que le mode comun ica t i o~e l  des femmes n'est pas un 

fait de nature, mais le mode usuel des personnes dépourvues de po~voir*~', appanenant à un 

groupe dominé463, dans leurs rapports avec des personnes du groupe dominant. 

L'analyse de témoignages rendus lors d'auditions criminelles, à panir des mêmes 

variables que celles utilisées pour qualifier le mode cornrnunicationnel des femmes d'hésitant 

(te,rtntive) conclut qu'il s'agit plutôt du mode comrnunicationnel de personnes sans pouvoir 

(powe~-less !migrloge), un mode plus Wquemment utilisé par les femmes, non seulement parce 

qu'elles sont souvent dans une position sociale inferieure, mais aussi parce que ce mode 

communicationnel est valorisé comme adéquat pour les femmesJ? 

Comme toutes personnes, les femmes ajustent leur componement selon ce qu'elles 

croient attendu d'elles ( s e ~ j i l j i l l i n g p ~ * o p h e c ~ ) ~ ~ ' .  

William O'BARR et Bownm K. ATKMS. aWomen's lanpagen or ~~powerlcss !anguagc?~*, Woiirer? am' 
Luqpage iri Liler-u~ltio aridSociep. S .  McConnell-Ginet, R. Borkrr et N. Furman, ekhus, New York, 
Praeger, 1980,93- 1 10. 
M r q  CRAWFORD, TuIking Drfer.ctrce. 0 1 1  Gerrder. ard Lmiguuge, London, Sage Publications, L 993. 

Deharah CAMERON, Ferriinisnr a d  Lirrgrrisric Theoy,  New York, St Martin's Press, 1 985. 
Jennifer COATES, Wonren, Men arrciLatrgiruge, 2' M., New York, Longman Publishtng, 1993. 
Mary CRAWFORD, Ta/Airrg D~fleretrce. 0 1 1  Gettder and Longrage, London, Sage Publications, 1 995. 
Rhada K. LWGER et Maiy CRAWFORD, IVoiiieri and Gertder: A Feininist Psyclrology, New York, 
McGraw-HiII and Temple University Press, 1992. 

William OBARR et Sowmim K ATKMS, ~Wornen's languagm or llpowerless fanpage-?, Wornerr and 
Laipage irr Lremtrre orrd .Skie?, S .  McConnelI-Ginet, R. Borker et N. Fuman, tditeurs, hkw York, 
Praeger, 1980.93-1 10, aux pages 109 et 1 IO. 
Bane THORNE et Nancy HENLEY, nDinerencz and dominance: an overvicw ot'larguage, gendcr and 
Society dans Lortguuge und Sex: Dfleel-errce ariti Dornir7ar1ce, Thorne, B a r k  and Henley eds. MW. 
Newburq. House, Rowley, 1975, 5-4 1. 

Shelagh M.J. TO WSON, Mark P. ZANNA et GIenda MacDONALD, .Self-fulfriling Prophecies: Ses 
Role Stereoipes as Expectations for Behavio~, dans Represertmrioru: Social Cansrt-ilcriotls of Gerider; 
Rhsda K.  Unger ed., New York, Baywood PubIishing Company Inc., 1989, 97-107. La femme 
stéréotypée est passive, gentille, semibIe, jolie, dependante. 
Rhoda K. UNGER et Mary CRAWFORD, Wo~tlen atidGettder-: A Feniinisr P s y c h o l o ~ ,  New York, 
bIcGraw-Hill and Temple University Press, 1 992. 
May CilAWFORD, Talhrtg DrJerelurice. Uri Ger ide!. ami Lartgrrage, London, Sage Publications, 1 995. 
aus pages 12 a 14. 



Les femmes qui s'expriment selon le mode cornmunicatio~el hésitant (lentalive) 

conforme aux attentes sociales sont jugées par les hommes comme étant moins compétentes, 

mais plus aimables, plus crédibles et plus convaincantes", surtout par les hommes âgés et les 

hommes de po~voir'~'. 

Par les femmes, cependant, elles sont jugées moins compétentes, moins aimables, 

moins crédibles et moins  convaincante^'^^. 

Dans les rapports sociaux, les femmes qui ne respectent pas les standards sont jugées 

par les hommes et les femmes non seulement moins aimables, mais moins adaptées 

psyc h ~ l o ~ i ~ u e r n e n t ' ~ ~ .  Elles sont l'objet de moqueries, de dénigrement, d'attaques verbales, 

de représailles, d'inattention, d'ostracisme, de menaces et de vi~ience"~. 

466. Linda L. CARLI. ~Gender. Language and Ifluence,  Joaiwal o/Personatie and Social Ps~vcho lo~ .  
1990. vol. 59. no 5.94 1-95 1. Conclusions d'une recherche faite A partir d'argumentations prCsenttes par 
des étudiants et évaluées par eux. 

4 6 7  Mary CRAWFORD. Taihiig Difle~ritce. 0 1 1  Gerrdei oiid La~iguage, London. Sage Publications. 1995, 
a u .  pages 65 et 66. 

468. Linda L. CARLI, ~Gender, Languap and Innuencm. Jountd o/hisonoliry md Sociai Psycho/ogy. 
1990, vol. 59, na 5 ,94 1-95 1. 

669. Mary CRAWFORD, TaUi,ig D~ffereirce. 011 Grirder o11d Lmguage, London, Sage Publications. 1995, 
aus  pages I6,65 a 67. 
Deborah CAMERON. Fwiitiisrr rn~dliugiiisric T/ieory, New York, St. Manin's Press, L 985,  aus pages 
1% a !56. 
La passivité, l ' a h i m e ,  Ia drfpenaance et le manque d'initiative sont considérés comne des 
comportements adaptes pour les fenunes, inadaptés pour les hommes. 
Voir I.K. B R O V E W ,  D.M. BROEIIMAY, F.E. CLARKSON, P.S. ROSENCRANTZ ET S.R. 
VOGEL, .Ses Role Stereotps and CIinical Judgements of Mental Heaih-, Jotmral of Co~isuiring und 
Ciiriical Ps,vcl~o/o~,  (1 970). vol. 34, 1-7. 

470 M q  CRAWFORD. Tnihing Dl fference. On Godel- orid Lotiguage, London, Sage Publications, 1 992, 
aus pzges 16,66 et 67. 
Debonh CAMERON, Fer>i~iicm alid Liitgzristic The01 y, New York, Sr. Martin's Press, 1 985, au. pages 
154 à 156. 



Cependant, lorsqu'il s'agit de convaincre et de persuader, le langage hésitant 

( t e r ~ ~ n ~ z v e )  prescrit par les normes sociales pour les femmes est inadéquat. Les femmes qui 

dérogent au modèle et adoptent le mode communicationnel des hommes @oiverjld lm~gmge)  

sont jugées plus crédibles, plus convaincantes et plus fiables que les femmes qui adhèrent au 

modèle fémininJ7!. 

Pour être écoutées, les femmes doivent s'exprimer avec les mots des hommes, d'une 

manière et selon des catégories qui leur sont c~mpréhensibles'~'. 

Que l'opération soit baptisée traduction'" ou adaptation au contexte".' est somme 

toute sans importance. Devant un tribunal, les femmes doivent parler avec assurance et 

fermeté, rationalité et objectivité'". Le processus judiciaire postule que la découverte de la 

vérité procède de la raison476. Le système judiciaire postule que la vérité peut être découverte 

par les juges des faits, a partir des réponses aux questions posées devant le tribunalJ7'. 

William O'BARR et Bowmm K. ATKINS, -Wornenls languagh or ~~powerless languagem?. Wotiieti otid 
Ln~rgimge i)t Lire).aniir u~rciSociep, S .  McConnell-Ginet, R. Borker et N. Furman. ediieurs, New York, 
Praeger, 1980.93- 1 10, aus pages 106 3 1 10. 

Deborah CAMERON, Fmiit~isut oidli~~guirric Theot)~. New York, St.  Manin's Press, 1985, aux pages 
105 Q 108. 

Deborah CAMERON, Feuii~iistii a)idLi~rgrgtrisric Theoty, New York, St. Manin's Press. 1985, aux pages 
1 O5 a 108. Trodurioia. ~r-adidrr (dicton italien: traducteur, traître. qui traduit trahi!). 

Mar). CRAWFORD, TaIhrg Dtffereirce. Otr Gettdw mtd Lungtmge, London, S a p  Publications, 1995, 
aus pages 44 a 36 et 176. 

Lorraine CODE,  Iifhor Cuir She fiiow. Fcntinisr Throiy oiid dw Cotrsrirtcrroti of Gtuividgr, London. 
Corncl! University Press, 199 1 ,  aux pages 243 0.235. 

Lorraine CODE, W h r  Con She Ktrow, Feitiitiisr Theojy m d  the Coirsti71criotr of Ktioirledgr, London, 
CornriI u'mversity Press, 199 1 ,  aus papes 243 a 245. 
Xlichelle BOIVM, .La créâibilité des f m e s :  aspects histor-iquej., Barreau du Quebec. Coqi -es  aunuel 
d l  Bnrwotr du Qaebec (1996). Service de la formation permanente, 1 996, 1 9-29. aux pages 20 es 2 1 

.Michelie BOIVN, .La cnidibiiitt dû: f m e s :  aspecÿ historigueu~, Barreau du Québec, C o ) g r e ~  amuei 
dzt Baneaii do Québec (1996). Service de la fonnntion permanente, 1996, 19-29. aux pages 20 et 2 1. 



Aussi l'émotion, antithèse réputée de la raison, doit-elle être absente de l'audition 

judiciaire au cours de laquelle des questions posées doit jaillir la vérité478. Les femmes doivent 

parler dans les ternes et catégories du droit, et selon ses règles. 

Pour être crues par les avocats et par les juges, les femmes doivent parler comme des 

hommes de pouvoir: avec assurance, rationalité, objectivité, détachement, abstraction47g, en 

regardant droit dans les yeux, voix forte, réponses brèves, factuelles, sans hésitation, le 

modèle du bon témoinJgo. 

Pour convaincre, les femmes doivent dater précisément les faits, relater les 

circonstances, décrire chaque geste et leur séquence, par segments ordonnés. 

Elles doivent, aussi, faire un récit chronologique et non épisodique*". 

479, Lorraine CODE. fl'ltar C m  Shc Kmw. Feu~inisr Theoty orrd rite Co~tsoucriot~ of  Ktrodedge, London, 
Comell University Press, 199 1, ous pages 243 a 245. 

479. Des attributs que le droit revendique. 
Karen BUSBY, . î le Maleness of LegaI Languagal( 1989) 18(2). .&fanimba Lmv Jouinul, 19 1 -2 12, à 
la page 20 1. 
Voir aussi Lmaine CODE, IVhat C m  She Kr:ow, Ferni~iirt Titeory a~idtlte Corrs~mcrio~i ofKnodedge ,  
London, Cornell University Press, 1 9 9 1, aux pages 1 53 a 1 56. 
Karhaiine T. BARTLETT, ~Ferninist LegaI Methods, ( 1  990), IO3 Ha/var-if hl Jour-iral, 370-403. 

380. Vcir Thomas A. MAUET, Jacques BELLEMARE, Michel IOLIN, Robert MONETTE et Mrchael 
SHEEHAN, Techiques de piuidoiiir, Sherbrooke, Les Éditions Revue de droit, Universite de 
Sherbrooke, Collection habiletb professionnelles, 1986, au. pages I 2 à 15. 
Nancy HEbIEY, Bc& Polirics. Power: Ses aitd No11 Fér-bal Comnuriicarioti, Englewood Clitfs, 
Prcntice Hall, 1977, au. pages 153 à 156. 

48 1 C a t h e ~ e  KOHLER-RIESSMAY, M Worldç of Ddlerence: Contrating Esperience in Marriage and 
Sarative Style, ciam Gedermid Discorii3er The Power of Talk, AIesandra Dundns Todd et Sue Fisher, 
éditeurs, volume XXX in The Series Advances in Discourse Processes, Roy O. Freedlt. éditeurs. 
Nonvood, Ables Pubiistung Corporation, 1988, I 5 1 - 176. 



Les juges et les avocats de sexe masculin échapperaient au standard commun des 

hommes qui jugent plus crédibles et plus convaincantes les femmes qui s'expriment d'une 

manière hésitante, en conformité aux stéréotypes de féminité. 

Les juges et les avocats échappent-ils aussi au standard des hommes qui trouvent les 

femmes hésitantes plus aimables? Si tel n'est pas le cas, les femmes qui s'expriment comme 

les hommes seront jugées moins aimables. 

Une situation sans issue (double-bind). Si les femmes s'expriment comme il est 

convenu pour les femmes, d'une manière hésitante, elles risquent de ne pas être crues, de ne 

pas convaincre. Si elles s'expriment comme des hommes, elles risquent de susciter 

l'antipathie. 

Les victimes de violence conjugale qui témoignent devant les tribunaux sont des 

femmes. Des femmes qu'un agresseur a dominé. 

Exiger que les femmes s'expriment comme les hommes devant le tribunal est une 

exigence inacceptable pour toutes les femmes qui ont un droit égal à inscrire leur réalité et 

leur manière de la dire, dans le droit. Une exigence inatteignable pour beaucoup de femmes 

victimes de violence conjugale. 

Pour les femmes victimes de violence conjugale, le modèle du (*bon témoinla 

correspond au modèle de leur agresseur. Une antinomie. Les séquelles psychologiques se 

caractérisent par la méfiance, la perte d'estime de soi, la confusion, la répression des pensées 

et des affects, le regard périphérique, la voix sourde et hésitante"'. 

- .-- 

482. Voir irfi-a, 2.1 .S. 



Au-delà du mode cornrnunicationnel, les femmes victimes de violence conjugale 

doivent aussi témoigner d'une réalité qui leur est particulière dans des termes et catégories 

compris par les hommes4". 

Peu d'hommes ont l'expérience de relations de domination, d'agressions répétées, de 

violences et de sévices infligés dans l'intimité des foyers. Peu d'hommes ont I'expérience de 

la terreur du cercle vicie~x*~. Comment rendre intelligibles la domination, la peur, Le désarroi, 

la confusion, la honte, l'humiliation, la soumission, à des personnes de pouvoir et d'autorité 

qui postulent aux autres les forces, les valeurs, les attitudes et les stratégies de leurs 

[...] Women, without the abiiity to symbolise their experience in the male 
language, either intemalize male reality (alienation) or find themselves unable 
to speak at ail ( s i l e n ~ e ) . ~ ~  

3 Deborah CAMERON, Ferizinht urdlinguisüc Themy, New York. St. ;Martin's Press, 1985, aux pages 
105 a 108. Mary CRAWFORD, Taking D~gerence. Ojr Gemier and Language, London, Sage 
Pubiications, 1995, aus pages 44 B 46 et 176. 

334. R. c. h a l l d e ,  [1990] I RCS 852,874,882-883,889-890. 

485. Amibution de ses propres réussites à des facteurs internes, connue sous le nom de biais auto avantageux 
(sel/-sz~vi>ig bios) en psychologie sociale et attribution de ses propres pensées et motivations aus autres, 
coriue sous le nom d'effet de faux consensus valse coriserrsris eflecr). 
A.E. BAUMGARDNER, P.P. HEPPNER et R.M. ARKIN, .Rote of causal attribution in personal 
probien solving~~, Joirnial of Persottaliry and Social Psychology, 1989, no 56,907-92 1. 
S E. WHITLEY et I.H. FRIEZE, ~Measuring causal attributions for niccess or failure: a meta-malysis 
of h e  effects of question wording style., Basic omiApplied Social Psychology, 1986, n o  7.35-5 1. 
D.T. MILLER et M. ROSS, .Self-serving biases in tke attribution of causaliry: fact or fiction?., 
Psyclrological Btrlletirt, 1 978, nC 82, 3 1 3-328. 
LM. ROSS et G.J.O. FLETCHER, ~~Attrïbution and social perceptionm. d m  G. LINDZEY et E.  
ARONSON (dir.), Tire Haitnbook of Social Pqcllology, 3' a., New York, Rmdow House, 1985. 

486. Deborah CAMERON Feririrtiw utid Liiigiiistic Tizeoi): New York St-MaNn's Press. 1985. y à la page 
108. 



Sans mots pour décrire une expérience, il est difficile de croire à sa réalité4*'. À la 

dficulté de témoigner des multiples facettes de la violence conjugale s'ajoutent les séquelles 

psychologiques des agressions intimes, séquelles qui empêchent le récit. 

Le Code criminel s'applique aux agressions intimes. Cenaines de ses règles ont été 

bonifiées. Les autorités étatiques ont adopté Politiques et P h  d'action pour offrir des 

thérapies aux agresseurs et criminaliser la violence conjugale. 

Elles ont cependant laissé intactes et occultes les discrétions des substituts du 

Procureur général sur l'institution et la conduite des procédures criminelles. 

La formation professionnelle des avocats, les normes qui gouvernent l'interrogatoire 

des témoins et l'évaluation de leur crédibilité sont restés inchangées ou peu s'en faut. 

Les femmes victimes de violence conjugale sont des victimes dévastées. Les séquelles 

psychologiques induites par les agressions intimes empêchent les femmes victimes de violence 

conjugale de répondre aux attentes et impératifs posés par les autorités étatiques et par le 

droit. 

457. Karen BUSBY, .The Maleness of Legai Lmguage (1  989) l8(2), ltlaniroba Law Jouma1, 1 9 1-2 12. 
L'auteure dénonce !'uulisation de la locution adomestic violence (violence conjugale) plutôt que wife 
baitering. (agression de conjointe), camouflant ainsi Le fait que les femmes sont battues par leurs 
conjoints, à la page 207. 
Voir, par analogie, les pratiques d'évacuation du sujet par la sociologie: Domthy SMITH, ~Wnt ing 
Women's E~perience into Social Sciencm, Fernitrisni di Psychology, London, Sage Publications, 1 99 1, 
155-169. 
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 état a donc choisi de judiciariser les agressions intimes comme toutes agressions. 

De judiciariser les agressions intimes dans l'abstraction des victimes. Dans l'abstraction de 

leurs séquelles psychologiques. 

Pour juger de la judiciarisation des agressions intimes, il faut poser les séquelles 

psychologiques des victimes. Référer aux sources mêmes: les documents fondateurs de la 

psychiatrie américaine et de la psychologie. 

Des sources ignorées de  état et de ses agents, préposés à la judiciarisation ou a 

l'aide aux victimes. Les nonnes de la psychiatrie et de la psychologie permettent de constater 

I'inadaptation des services et des approches déterminés par le ministère de la Santé. 

Elles permettent aussi de constater I'incompatibilité des règles du processus criminel 

et des techniques avalisées par 1'~tat  avec les séquelles psychologiques des victimes 

d'agressions intimes. 

2.1 Séquelles psychoiogiques 

2.1.1 Cycle et syndrunte 

En 1980, I'année de la publication de Lrifemnte batrice air Cairnda: uii cercle vicieux1, 

IIAssociation psychiatrique américaine a inclus dans son Manuel diagnostique er statistique 

1. Linda MacLEOD, Lufimnre battue au Cmuda: rni cercle vicieux, prépare pour le Conslil consultatif' 
canadien sur la situation de la femme, Canada, ministère des Approvisionnements et Services, i 980. 



de troubles mentaux (Diagnostic cnld Stoizstical Mamal of Mental Disorders, DSM)~ l'état 

de stress post-traumatique. 

Le profil de cette perturbation psychologique a été établi a partir des symptômes 

observés chez les rescapés de catastrophes, de camps de concentration, et Les vétérans de la 

guerre du Vietnam3. 

L'année précédente, la psychologue Lenore E.A WALKER avait publié The Battered 

Won~cnz' dans lequel elle décrivait le cycle de la violence conjugale, les techniques utilisées par 

l'agresseur et les effets pour la victime. 

Le cycle de la violence répétée comporte trois phases: montée de la tension, agression, 

contritions. Durant la phase de contrition, l'agresseur présente des excuses, fait des promesses, 

se montre tendre. Ti peut même ne rien faire du tout. Cesser d'agresser, simplement. Pour un 

temps6. 

2 .  American Psychiaaic Association, Diagnostic and Statistical kfunual of Mental Disorden, 3e éd.,  
(DSbl-m), Washington, 1980, révisé en 1987: DSM-ILT-R. La quatriéme édition @SM-IV) modifie la 
description de I'etat de stress post-traumatique. La version fiançaise est publiée à Paris par Masson. 

3. Judith H E R W ,  Trauma und Recovery, Xew York Basic Books, 1992, reedition 1 997, aw pages 26 
à 28. 

4. Lenore E.A. WALKER, The Batlered Wontan, New York, Harper & Row, 1979. 

+ .  Lenore E.A. WALKER, The Battered Wuniart, New York, Harper & Row, 1979, a la page 59. 

6.  Lenore E.A. WALI(EEI, Bo~ered IVonran S~dronle ,  New York, S p ~ g e r ,  1984, aux pages 95 et 96. 
Lenore E.A. WALKER, .46used Women and Survivor- Therupy, American Psychological Association, 
1994, aus ?ages 63 a 65. 



Les cycles se répètent, de plus en plus fréquents. Les agressions sont de plus en plus 

violentes7. Walker définit une femme battue comme une femme qui a subi deux fois le cycle 

de la violence8. 

A la violence physique s'ajoute la violence psychologique: I'idiction répétée et 

systématique de traumatismes psychoIogiques destinés a inspirer terreur, sentiment 

d'impuissance (helplesnzess), soumission, à détmire l'identité personnelie de la victime, ses 

convictions et ses relations avec les autresg. 

La terreur s'impose par la cruauté, les agressions soudaines, imprévisibles, l'exigence 

du respect de règles imposées sans cesse modifiées, la logorrhée d'insultes, les harangues, 

l'exigence de marques de respect, d'amour, de gratitude, de soumission. Tout acte, tout mot 

destiné à convaincre la victime de I'omnipotence de l'agres~eur'~. 

Après une agression violente, la simple menace suffit a terroriser la victime, dont 

l'existence se résume a craindre l'agression prochaine et a essayer de la prévenir". Une 

tentative inutile, bien que l'agresseur convainque la victime qu'elle est responsable des 

agressions par sa désobéissance, son insubordination, son manque d'amour, de respect, de 

loyautéi'. 

7 .  Lenore E A  WALKER, Barn-ed Wourair Syridronre, New York, Springer, t 984, aus pages 95 et 96. 
Lzcore E.A. WALKER, ..lbused Wonreri adSurWvor Tlzer-apy, Arnerican PsychologicaI Association, 
1 994, aux pages 63 Q 65. 

8. Lenore E.A. WALKER, The Bottered kfronian, New York, Harper & Row, 1979, à la page SV. 

9.  Lenore E.A. WALKER, The Battered Womarr, New York, Horper & Row, 1979, A la page 79. 

10. Lenore E . k  WALKER, The i?attered Worrrarr, New York, Harper & Row, 1979, ti la page 79. 

i 1. Lefiore E.A. WALKER, .4 bused Wonlert atrdSnrvivo~- Therapy, Amencan Psychological Association, 
1994, n u  pages 57 à 59. 

i 2. Lenore E.A. WALKER, Abused ll'orrre~~ and Srrvivor T h - a p y ,  American PsychologicaI Associaiian, 
1994, aux pages 79 et 236. 



Le premier but de l'agresseur est la soumission totale de la victime". Les agressions 

surviennent, non comme l'expression de la colère ou de la perte de contrôle, mais quand 

I'agresseur désire qu'il y ait agression1'. Les recherches récentes indiquent que les agressions 

témoignent d'un schéma de comportement obsessionnel chez I'agresse~r'~. Qu'il va répéter, 

avec n'importe quelle femme? 

Atteindre le but fixé, la soumission de la victime et son corollaire, \'omnipotence de 

l'agresseur, exige le maintien de la relation. D'où la nécessité de la phase de contrition, étape 

cruciale dans la destmction de la résistance psychologique de la victime, et dont le succès 

assure la perpétuation de la violence conjugale". Après la terreur, le contrôle de la vie et des 

pensées de la victime, l'agresseur a recours a l'argument d'amour et aux gestes de sollicitude 

cornnie moyens d'assurer la domination1'. 

L'agresseur explique sa violence par son besoin et son amour démesurés, demande des 

preuves d'amour, des sacrifices qui le rassureront et mettront ainsi fin à la violenceig. Le 

Judith HERMA..!, Trnuirro orid Recove~y, New York, Basic Book, 1992, réédition 1997, a la page 75. 

Lenore E.A. WALKER, A bzrsed Worrierr artd Suivivor Tlierapy, American PsychoIogicaI Association, 
1994, a la page 66. 

Lenore E.A. WALKER, Abused FVo~~reii aridStr)vivor Therupy, American PsychoIogical Association, 
1993, à la page 79. Sources omises. 

Lenore E.A. WALKER, Abrrsed Wonteil airdSurvivor Ther-apy, he r i can  Psychological Association, 
? 994, à la page 66. Postuler qu'un agresseur n'est violent qu'avec une victime particdarisée revient à 
bI5mer ta victime. 

Judit!! HERMAN, T)oiri)ia aird Recovew, New York, Basic Booiis, 1992, &dition 1997, à la page 79. 
Lenore E.A. WALKER, The Bairer.ed JVorrran, New York, Harper & Row, 1979,i la page 80. 

Judith HERh.W, Tinri~ria n~dRecovriry, New York, Basic Books, 1992, mdiiion 1997, nus pages 77 
a 80. 

Judith HEEtW, Tl~lrt)/tI aridRecovery, New York, Basic Books, 1992, risdition 1997, auu pages 79 
i 82. 



triomphe pour l'agresseur c'est quand la victime y croit, y consent, reste. Le maintien du cercle 

vicieux. 

In domestic battering [...], the victim is taken pnsoner gradually, by 
courtship .'O 

La défaite, pour les victimes, c'est d'y croire, d'y consentir, de rester. Et d'être 

convaincues qu'elles sauveront ainsi leur agresseur, leur relation intime. Qu'elles mettront fin 

à la violence par de plus grandes preuves d'amour, de respect, de soumission". 

II faut longtemps pour renoncer aux chimères. Surtout dans un monde où le maintien 

des relations est une valeur sociale dont la réussite s'impose d'abord aux femmes". 

Pour s'en sortir, la victime doit avoir une pensée autonome, contraire aux croyances 

et attributions de son agresseur qui induisent une grande confusion sur les causes et la 

responsabilité de la violenceu. Pour s'en sortir, la victime doit supprimer l'affect ion qu'elle 

éprouve pour I'agresseu?'. Mais les ravages psychologiques engendrés par la répétition 

systématique d'agressions intimes tétanisent les victimes. 

20. Juditb HERAUdV, Tiuurrio andfiecovery, New York, Basic Books, 1992, rtédition 1997, à la page 82. 

2 1. Judidi FERMAN, Trarmia orid Recoveiy, New York, Basic Books, 1992, réddition 1997, à la page 79. 

22. Judith HERiWV, Trazin~a andRecovery, New York, Basic Books, 1992, réédition 1997, ii Ia page 83. 

23 Judith HERMAN, Trarrrrm aiidRecoveiy, New York, Basic Books, 1992, riédition 1997, a Ia page 82. 
Lenore E.A. WALKER, Abuseci Woiiien a d  Stttvivor Tiierupy, Arnencan Psychdogical Association, 
1 994, a la page 236. 

24. Lenore E.A. WALKER, .4bused Woritetr arrd Suivivor Therapy, American Psychological Association, 
1994, a la pape 236. 
Judith HERMAN, Trouniu amf Recovery, New York, Basic Books, 1992, rdédition 1997, à la page 82. 
Voir zussi Angkle BILODEAU,  dynamique de recherche d'aide des femmes victimes de violence 
 conjugale^^, dans lfkdeme cotijiignle, rrclrerciies szrr la violrrrce faire aux fenitr~es ert tu ;heu conjrigal, 
sous la direction de Maryse Fhnflct-Raynor, Solange Cantin, Bouchervilk, Gartan Morin éditeur. 1994, 
23 1-250, aux pages 245 et 248. 



Bien que constniite à partir de l'agresseu?, la théorie de Walker est fondamentale. 

Les effets de la violence conjugale, troubles cognitifs, dépression, anxiété, ont été décrits par 

Walker en 1984 comme le syndrome de la femme battue (Bal~ered Wonten Syndrome, 

BWS)? Des effets dont ne tiement compte aucune Politique d'ciide, d'intervention ou Plan 

d'action du gouvernement québécois" 

En décembre 1988, le syndrome de la femme battue a été l'objet d'une importante 

couverture médiatique et d'une vulgarisation remarquable en Amérique du Nord". 

Joel Steinberg, un éminent avocat de la défense new-yorkais avait tué d'un coup de 

poing en novembre 1987 sa fille Lisa, six ans. Hedda Xussbaurn, la conjointe de Joel 

Steinberg, avait aussi été accusee de meurtre sans préméditation. Elle n'avait pas porté 

secours P l'enfant après le coup de poing. Les accusations portées contre Hedda Nussbaum 

ont été retirées. Pour des milliers de nord-américains, le visage ravagé de Hedda Nussbaum 

est le visage emblématique de la violence conjugale. En décembre 1988, Hedda Nussbaum 

témoigne de I'honeur. 

Hedda Nussbaum a le visage déformé d'un vieux boxeur qui a perdu tous ses combats. 

Elle a eu le nez et les côtes fracturés à de multiples reprises. Elle n'a plus de rate, est 

26. Lenore E.A. WALKER, Barter-ed tP'orria~i Syndr-orrie, New York, Springer, 1984, à la page /O. 
Les victimes en maison d'hébergement sont déprimCs, anxieuses, nerveuses, instables, aÉpressives, 
corifuses, ont des pertes de mémoire, somatisent, et sont trois fois plus nombreuses que les autres femmes 
a avoir pense au suicide. 
Voir les études rapportees par Maiyse RI.CFRET-RAYNOR, Solange CANTIN, Yolaine MARQUIS, 
Z t a t  de santé mentale d'un groupe de femmes violentéepa, dans I'iofeme c o r ~ ~ ~ g a f e ,  Recherches sur lu 
violertce,Gaite aux femres  en niifieri corrjtrgal, sous la direction de Maryse Met-Raynor et Solange 
Cantin, Boucherville, Gaetan Morin éditeur, i 994, 13 i - 15 1, à la page 146. 

28 Voir par exemple, Tirrie, 12 décembre 1988, a la page 32. Hedda Nussbizurn a fait la =Une de plusieurs 
quouoiidim et périodiques ji grand tirage, dont People, aus ~tats-unis et au Canada en décembre 1988. 



partieliement sourde, a perdu plusieurs dents, une rotule, le cartilage nasal, la vision d'un oeil. 

Elle a passé des journées entières a g e n o 4  sur ordre de son conjoint parti faire l'avocat. Elle 

a ingurgité eau de javel et détergents, les punitions ordinaires des jours ordinaires. 

Elle s'est enfuie a Nc reprises, est revenue, convaincue de ne pouvoir survivre sans son 

agresseur. D'une grande part des agressions subies, elle n'a aucun souvenir. 

Hedda hussbaum vénérait son agresseur, ce qui est convenu de nommer le syndrome 

de Stockholm des personnes prises en otage. Elle croyait aussi qu'il détenait des pouvoirs 

surnaturels, connaissait i'avenir, voyait a travers les murs, lisait les pensées. Hedda Nussbaum 

aimait sa fille adoptive Lisa. 

Elle n'a pas appelé les secours pour sa fille comateuse, l'a laissée sur le carrelage, mais 

placé un oreiller sous sa tête meurtrie. Joel Steinberg lui avait intimé l'ordre de ne pas toucher 

l'enfant, qu'il s'occuperait de tout au retour de la confërence qu'il devait prononcer. 

Les procureun de l'État de New York ont retiré les accusations portées contre Hedda 

Nussbaum, convenant que les séquelles psychologiques des abus physiques et psychologiques 

étaient à ce point importantes qu'elles paralysaient Hedda Nussbaum, l'empêchant de porter 

secours 6 sa fille. 

Lors du procès de Joel Steiiiberg en décembre 1988, Hedda Nussbaüm a raconté 

l'horreur, devant les médias américains. L'horreur que lui avait infligée son agresseur. Au sujet 

de sa fdle, elle a témoigné qu'elle n'avait été frappée qu'une fois, et en était morte. L'autopsie 

de l'enfant a révélé de nombreuses marques d'agressions antérieures, de négligence d'hygiène 

et de soins. 



De nombreux chercheurs ont analysé le cas de Hedda Nussbaum pour comprendre 

comment la violence physique et psychologique avait pu détruire ce qui avait été une jeune 

femme dynamique, talentueuse, autonome. 

2.1.2 Étai de stress post traun~ntique 

Les effets de la violence conjugale s'apparentent aux symptômes de l'état de stress 

post-traumatique inclus en 1980 dans le DSM-III de l'Association psychiatrique américaine" 

pour les rescapés de catastrophes, de camp de concentration, de champ de bataille. 

Cependant, le D SM-III décrivait l'événement traumatique déclencheur comme 

AT event outside of the range of usual human experîence that would be 
markedly distressing to almost a n y ~ n e . ' ~  

Pour plusieurs femmes, la violence conjugale n'est pas un événement hors de 

l'expérience humaine usuelle, mais une réalité constante. Et le traumatisme résulte, non d'une 

seule agression, mais de la répétition systématique des agressions. 

II faut donc élargir la définition du déclencheur traumatique (Critère A) pour que le 

diag costic d'état de stress post-traumatique puisse s'appliquer aux femmes victimes de 

29. Lenore E. A. W.4LKER, -4 buseci Il7orrreri aJid Srrrvivor- Thei-apy. h e r i c a n  Psychologçai Association, 
1994, a la page 70. 

20. D;ag~iosfic Criteria foi- Posrr~ozrr~ia~ic S ~ I - ~ S S  Disonfers. Ce critire a été consenré Lors de la rivision en 
1 987. Voir Arnericrin Psychia tric Association, Diagr tosfic and Stutistical Mar iuaf of .bfental Disorden, 
3e éd., (DSbl-III), Washington, 1987. 



violence conjugale. Depuis 1994~' la description du déclencheur traumatique se lit comme 

suit : 

(1) Le sujet a vécu, a été témoin ou a été confronté à un événement ou à des 
événements durant lesquels des individus ont pu mourir ou être très 
gravement blessés ou bien ont été menacés de mort ou de grave blessure ou 
bien durant lesquels son intégrité physique ou celle d'autrui a pu être menacée; 

(2) la réaction du sujet à l'événement s'est traduite par une peur intense, un 
sentiment d'impuissance ou d'horreur." 

La modification du critère lié a l'événement traumatique permet simplement un 

nouveau diagnostic pour la dévastation psychologique des femmes battues33 auréolé du 

prestige de I'Association psychiatrique américaine, et aisément utilisable. 

Jusqu'ici les victimes de violence conjugale ont été l'objet de diagnostics erronés et 

sexistes. Des diagnostics de troubles de la personnalité, de caractère permanent, comme ceux 

de personnalité histrionique (hystérique), borderlitte, schizoïde, obsessionnelle-compuIsive3', 

h e r i c a n  Pqchiatric Association, DiugiosIic ami Storisrical hfariuai o/hIenfal Disordevs, 4' M., 
(DSM-IV), 1 994. Amencan Psychiatric Association, himuel diaposrique et smistique des rroubles 
mentatrx @Shf--lV, Paris, Masson, 1996. 
Pour l'historique de la modification, voir: Judith HERMAN, Traun~a and Recovey, New York, Basic 
Books, 1992, réédition 1997, i ia page 79, et Lenore E.A. WALKER, Abused tvotrrert ami Suwivor 
Therapy, American Psychological Association, 1994, aus pages 10 et 1 1,435 4 448. 

Amencan Psychiatric Association, A-iu~irrel &ognostiq ue et statistique des rrou bles mentaux (DSM-I v, 
Paris, Masson, 1996, a la page 503. 
A noter: le DSM-IV a deplad le critkre D(6) de la réactivité physiologique du DSM-III-R en B(5) et 
ajouté le critère F. 

Lenûre E.A. WALKER, Abrrsed bVortie12 a?~dStttvÏvor Therapy, her i can  PsychoIogicai Association, 
1994, aus pages 370 à 374. 

ienore E .  A. WALKER, Abriscd Wonieil ami S w i ~ o r  Th-apy ,  American Psychological Associa iion, 
1994, aus pages 75 ii 77 et 369 a 39 1 .  
Judh  HEEtLiApLTf Tmut~to ottd Recove~y, Nnv Yorl; Basic Books. I 992, ridition 1 997, a u  pages 1 16 
à 118 et 122 a 129. 
L. B. ROSE WATER, ~Battered or Sc hizophrenic? Psychological Tesis Can't Tell., dans Fen~inist 
Perqxwives oii Fifi  il bzrse, dir. K .  YIld et M. Bograd, Newbury Park, Sage, 1988,200-2 16. 



plutôt que des diagnostics de femmes abirnées par la violence conjugale, dont les séquelles 

psychologiques ou les stratégies de d e  s'apparentent a certains troubles de la personnalité. 

Outre le sexisme, ces erreurs de diagnostics résultent de I'évacuation des facteurs qui 

ont induit les séquelles psychologiques observées. 

L'évacuation des agressions subies, pour expliquer les séquelles observées, soit la 

considération des symptômes sans égard au déclencheur traumatique, peut être le fait des 

victimes, incapables de se souvenir et de faire le lien entre les agressions et les perturbations, 

ou être le fait des thérapeutes, comme Freud devant Dora3', par ignorance, incompétence ou 

par choix. 

L'évacuation des agressions subies revient a blâmer la victime (blmzing the v i c t z n ~ ) ~ .  

Parler du qxoblèmen de la victime, atraite~b la victime sans égard aux agressions, attendre 

 elle qu'elle d e n  sorte., qu'elle .guérisse1), sans tenir compte du cercle vicieux ou des 

ravages de la violence subie, sont des comportements et des attitudes qui a terme blâment la 

vtctrrne. 

Pour conserver I'idée d'un monde juste, qui n'a de duretés qu'envers celles qui les 

méritent par prédisposition ou désobéissance, conserver l'idée de ['efficacité des traitements 

thérapeutiques, qui assurent la guérison de celles qui en observent les règles, les préceptes et 

les recettes, des thérapeutes font des attributions qu'endossent les victimes elles-mêmes. 

3 5 .  Lenore E.A. WALKER, Abused W'onietr o)id Survivor Therapy, Arnerican Ps)..chological Association, 
1 994, a u  pages 75 a 78. 
Judith I-EILMAN, Tmnrla midRecovery, New York, Basic Books, 1992, réédirion 1997, aux pages 14 
et I I6  a 129. 

,, r 
2 0 .  W. RYAiV, Blaniirrg the viclinr, New York, Pmtheon Books, 197 1. 

Lenore E.A. WALKER, Abused IYonrell and Suwivor- Tlierapy, Amencan PsychologicaI Association, 
1994, aux pages 1 1, 12 et 236. 
Judith FERMAN, Tt.mrnraarrriRecovety, New York, Basic 3mL, 1992, redit ion 1997. aus  pages 1 15 
a 118. 



Sometimes these diagnoses do represent the behavior that is observed in the 
client, but more often it is the reaction provoked in the therapist that wins the 
client the label. It is not und the woman is out of the abusive situation and the  
symptoms spontaneously begin to clear up that the diagnostic error is 
recognized. Obviously, the intransigeance of a personality disorder would 
predict against such spontaneous changes. 

[...] an abused woman diagnosed with a personality disorder and given a 
treaiment plan that foilows contemporary Literature, wil1 be at risk for furtner 
deterioration including the inability to protect herself frorn abuse." 

La nouvelle définition du déclencheur traumatique (critère A) dans la description de 

l'état de stress post-traumatique du DSM-IV en 1994 vient donc faciliter et baliser un 

diagnostic qui tient compte de la cause des perturbations des femmes victimes de violence 

conjugale. 

Le critère E porte sur la durée des syrntôrnes, et le critère F ~ '  sur l'intensité de la 

soufiance et les altérations du fonctionnement dues à l'état de stress post-traumatique. Les 

critères B, C et D énumèrent les symptômes, groupés en trois catégories, apparentés aux 

symptômes décrits par Walker pour le syndrome de la femme battue. 

Les symptômes doivent se manifester durant plus d'un mois (critère E) et entrainer une 

soufiance cliniquement si@cative ou une altération du fonctionnement social, professionnel 

ou dans d'autres domaines importants (critère F). Le trouble est chronique si la durée des 

syrntômes est de trois mois ou 

3 7 .  Lenore E.A. WfiLKER, A bused tLmen a~td Strtvivor Theropy, American Psychological Association, 
1994, a u  pages 379 et 380. 

3 8. $out6 dans le Amencan Psycfiiatric Association, itla~iuel ciiagrtosiique et slaristiq ue des m u  b!es 
rr~e)iratrx (DSM-IV, Paris. Masson, 1996. 

3 9 .  Amencan Psychiatrie Association, Manuel diag~iostiqne et stafisrique des trozrbles niemazrs (DS\.i-[Pi, 
Paris, Masson, 1996, à la page 504. 



La probabilité de développer ce trouble peut augmenter en fonction de 
l'intensité et de la proximité physique du facteur de stress.'" 

Le critère A porte sur le déclencheur traumatique, soit un événement dans lequel deux 

éIérnenrs sont présents41: 

1. le sujet a vécu un événement durant lequel son intégrité physique ou celle 
d'autmi a été menacée; 

2. la réaction du sujet s'est traduite par une peur intense, un sentiment 
d'impuissance ou d'horreur. 

Les symptômes des critères B. C et D se rangent dans trois catégories principales: 

hyperréactivité (hperaroicsai), intrusion et constriction (moidance)". Une ronde infernale 

et ciouioureuse de symptômes qui vont, qui viennent et reviennent, selon leurs cycles propres 

et celui des agressions intimes. 

L'hyperréactivité (critère D) (hypermiwil) se manifeste entre autres par les difficultés 

de sommeil, l'irritabilité, la colère, les dificultés de concentration, Ie sursaut, la nervosité, 

l'hypervigilance, l'anxiété, la difficulté a respirer". Les réactions d'une personne en alene, à 

40. Arnericm Pqchiairic Association, A4a)trtel diagnostique et statistique des troubles lrrenratrx @SM-IIi), 
Pans, Masson, 1996, à la page 499. 

4 1. American Pqcbiatnc Association, hfa)itrel diagmsrique et statisriqtre des trorrbles merirarrs (DSLI-Ili), 
Paris, Masson, 1 996,i la page 203. 

J2. Arnerican Pqchiatric Association, Muriuel ciiaprrostiqire er srarisriqtie des trvilbles nrenioux (DSM-lt.7, 
Paris, Masson, 1996, au. pages 503 et 504. 
Judith FIERMNV, Traum arrdRecovety, New York, Basic Books, 19'32, réédition 1997, a ta page 35. 

J 3 .  Amcrican Pqchiahc hociation, Mmrrrel diaptosliqrre el s fatisriqrre des W~irbles me,itau-r QSIM-IV, 
Paris, Masson, 1996, aus pages 500 et 504. Lenore E.A. WPcLKER, Abused IFonreri and Survivor 
Thet-apy, Arnerican PsychoIogical Association, 1994, au pages 73 et 74. Judith ERMAiV, TI-auma and 
Recovery, New York, Basic Books, 1992, riddition 1997, aux pages 35 et 36. 



I'atfiit du moindre signal. Utiles pour voir venir le danger, y survivre. Épuisantes dans d'autres 

contextes? 

L'intmsion (critère B) consiste en rêves, pensées intmsives et flash-back de 

l'événement traumatique? La victime revit l'agression en pensées incontrôlables, en 

cauchemars récurrentsJ6. 

L'intrusion (critère B) se caractérise par les manifestations suivantes": 

1. souvenirs répétitifs et envahissants de l'événement provocant un sentiment de 
détresse et comprenant des images, des pensées ou des perceptions; 

2. rêves répétitifs de l'événement provocant un sentiment de détresse; 

3. impression ou agissements soudains (comme sin I'événement traumatique 
allait se reproduire, incluant le sentiment de revivre l'événement, des illusions, 
des hallucinations et des épisodes dissociatifs (flash-backs); 

4. sentiment intense de détresse psychique lors de l'exposition à des indices 
internes ou externes évoquant ou ressemblant a un aspect de I'événement 
traumatique; 

5 .  réactivité physiologique lors de l'exposition à des indices internes ou externes 
pouvant évoquer ou ressembler à un aspect de l'événement traumatique. 

41. Lenore E.A. WALKER, Rbused Wcwre>s und Survivor Therapy, Amencan Psychological Association, 
1994, aus pages 299 et 300. 

4 5 .  Amencm Pqchiatric r i c a t i o n .  Mmtttel diagno~riqt~e er srririsrique des r~otibles ti~etiraux (DS:\.I-îk?, 
Paris, Masson, 1996, ti la page 503. 

46 Judith ;.-IERM.4,W7 T~oiima amiRecove~y, Sew York, Basic Book, 19'32, rekdition 1997. a u  pages 33 
a 42. 

47. Amencan Psqchatric Association, .\fu?tirel diognosrîqtie er srorisriqire des trodies nie17raux (DSLI-IV, 
Paris, Masson, 1996, i la page 503. 



La constriction (critère C) peut se décrire comme un engourdissement, une 

indifférence à soi-même, un fatalisme qui induisent la passivité. Elle se manifeste par 

l'évitement persistant des st:mulus associés au traumatisme et l'émoussement de la réactivité 

efforts pour éviter les pensées, les sentiments ou les conversations associés au 
traumatisme; 

efforts pour éviter les activités, les endroits ou les gens qui éveillent les 
souvenirs du traumatisme; 

incapacité de se rappeler d'un aspect important du traumatisme; 

réduction nette de l'intérêt pour des activités importantes ou réduction de 
participation à des activités; 

sentiment de détachement d'autrui ou de devenir étranger par rapport aux 
autres; 

restriction des affects, par exemple, incapacité a éprouver des sentiments 
tendres; 

sentiment d'avenir bouché. 

Les symptômes de l'état de stress post-traumatique peuvent survenir plus de six mois 

après 1 'événement traumatique. 

La répétition des agressions du cycle de la violence conjugale amplifie les symptômes 

de l'état de stress post-traurnatiquE. Les séquelles sont d'autant plus sérieuses qu'elles 

résultent de la trahison d'une relation affectiveM. 

d 8 .Amencan Psychiaaic Asscciation, Marrrrel diagrrosrique et srarrsriq zre cies rm 11 bles tIterlraus (DSAl41i3, 
Paris. Masson, 1996, à la page 504. 

L9. Juciith HER,;MA,Y, Trauriro und Recorvy, New York, Basic Books, 1992, réédition 1997, à la page 86. 

5G. Juditn KEkVsii'l, T I . U ~ I I ~ Q  alid Recovety, New York, Basic Books, 1992, réédition 1997, a la page 55. 



Devant un événement stressant, deux réponses sont possibles, la lutte ou la fuite Vght 

or flighl)". Lorsque ni I'une ni l'autre de ces réponses ne sont praticables, il y a 

désorganisation et f?agmeniation5' des déments cognitifs réactifs et émotionnels comme 

stratégie de survie". Par exemple, émotion intense, sans mémoire du déclencheur, ou souvenir 

percutant, sans émotion. 

Pour les victimes de violence conjugale, comme pour toute victime d'événement 

traumatique, les pensées intnisives, incontrôlables, les flash-backs et les cauchemars amènent 

à revivre, avec la même intensité, les émotions ressenties lors de l'événement traumatiques'. 

Un phénomène que les victimes d'accident de la route, par exemple, cornaissent bien. 

Une réaction nonnale à une situation monnaie. Pour la plupart des victimes d'accident de la 

route, les cauchemars, les pensées intnisives et les émotions qu'elles charrient s'estompent 

avec le temps. L'impact du traumatisme s'atténue et les victimes peuvent, sans terreur, 

reprendre la route. 

Pour les victimes d'événements traumatiques répétés, comme les victimes de violence 

conjugale, les pensées intnisives, les flashbacks et les cauchemars durent des années5'. Les 

émotions qu'ils réactivent éga~ernent'~. Les victimes vivent dans la terreur, sans cesse 

rééprouvée, engendrée par Ifévénement traumatique. Qu'elles associent l'émotion au 

5 1 Hans SELYE, The Stress of Lfe,  New York, McGraw Hill, 1956. 

C 7 . Judidi HERMAN, Trauitiu mdRecove~y, New York, Easic Books, 1992. reedirion 1997, aux pages 34 
et 35. 

53. Leaore E.A. WALKER, A biiseci IVoi~ten a d  Sutvivoi Therupy, American Psychoiogical Association, 
1994, au. pages 70 et 7 1. 

54. judidi *FERh4AN, T~out~ia ar~d Recoveiy, New York, Basic Books, 1992, réedition i 997. B la page 42. 

5 5 .  Judith .r-IEIIMAN, Tra~imo aridRecovery, New York, Basic Booh, 1997. rrkidition 1997. a la page 86. 

56. ludih E R W ,  T~,-azittia amiRecortvy, New York, Basic Books, 1992, reidition 1997, à la page 42. 



déclencheur ou qu'elles soient incapables de le faire en raison d'une dissociation essentielle à 

leur survie, l'effet des pensées intnisives, flashbacks et cauchemars est douloureux et 

déstabilisant. 

Ces victimes sont constamment hype~gilantes~', éprouvent des difficultés à se 

concentrer, à dormir, sont irritables et ont les réactions de sursaut énoncées dans les 

symptômes de l'hyperréactivité (critère D) de L'état de stress post-traumatique. 

Ainsi que l'indique le DSM-IV, ces souvenirs répétitifs et envahissants provoquent un 

sentiment de détresse, un sentiment d'autant plus intense lorsque la victime est exposée à des 

indices évoquant ou ressemblant à l'événement traumatiques8. 

Pour tenter de mettre fin a la détresse que provoquent les images intrusives et les 

flashbacks, et au désespoir qui envahit, les symptômes de constriction ou d'engourdissement 

s'installent. La violence n'est pas un accident de voiture, imprévu et inévitable. Elle est au 

m u r  de la vie des victimes. 

Ne plus voir, ne plus sentir, pour ne plus s o u f i .  Pour les victimes d'abus répétés. ce 

sont les symptômes de canstnction, ou d'engourdissement (critère C) qui sont les plus aigus 

et les plus persistantsJg. 

Les diverses manifestations de l'état de stress post-traumatique sont des 

comportements qu'adoptent les femmes victimes de violence conjugale comme stratégies de 

57. Judith H E R i i ,  Traulrra arrdRecovery, New York, Basic Books, 1 992, réédition 1997, à la page 86. 

58 Arnerican Psychatic Association, hlariuel diagmstiqrie et smisrique des ~rclrtbies nie~~ratrx (DSWPj, 
Paris, Masson, 1996, B(3), a la page 503. 

59. Judith HEIMAN, Tr-uurrio arrd Recovery, New York, Basic Books, 1992, rtidition 1997, Er la page 87 



survie, pour prévenir de futures agressions, minimiser la douleur et les émotions des 

agressions subies, ne pas être dévastées par la terreur6'. 

Les comportements d'évitement, d'engourdissement, portent sur deux éléments: 

l'événement traumatique et la victime elle-même. 

Pour survivre à la terreur et à la trahison des agressions conjugales, les victimes ont 

recours au déni, & la minimisation et à la répression6'. Le déni de l'agression est l'évacuation 

de sa réalité de la mémoire consciente de la victime. Une réponse de protection à l'encontre 

de la désintégration psychologique, une tentative pour empêcher l'effondrement et la 

dépression6'. 

11 s'agit d'une perturbation psychologique, a ne pas confondre avec le mensonge ou 

le dédit, par peur de l'agresseur ou comme preuve d'amour consentie dans la phase de 

contrition du cycle de la violence conjugale. 

60. Lenore E.A. WALKER, Abtueci Woonie~r ami Sirivivoi- T/terapy, h e r i c m  Psychological Association, 
1994, a la page 72. 
Judith H E R L W ,  Trnuiiia u d R e c o v e ~ ,  New York, Basic Books, 1992, rkédition 1997, a la page 87. 

6 1.  Lenore E.A. WALKER, Abzrsed Wuinet1 and Sirrvivor. Tlterap.~, Amencan Psychological Association, 
1993, a la page 72 .  
h d i h  i-EKVcN, Trmniia oi idRecovey,  New York, Basic Books, 1992, réédition 1997, a la page 87. 

6 2. Lenore E.A. WALKER, ilburcd Fl.'ariierr aud Survivor Therapy, Amencan Psychologcal Association, 
1994, a la page 23 1. 



Nier l'intolérable pour y survivre. Le déni n'est pas un acte volontaire, mais une 

séquelle de la violence63. Une protection analogue à l'état de choc qui protège de la douleur 

physique6'. 

Le déni peut être partiel, auquel cas il s'agit de minimisation ou de répression. La 

victime reconnaît l'agression mais la juge légitimée, ou sans conséquence6', minimise l'ampleur 

des coups, des séquellesb6. Ou la victime réprime le souvenir de certains aspects trop 

terrifiants, douloureux ou humiliants de l'agression. 

La victime minimise par honte, par culpabilité, parce qu'elle se croit responsable de 

la violence, pour que la relation continue, que la vie soit supportable6', pour garder une image 

idéalisée de l'agresseur6', parce qu'elle est confuse ou engourdie". 

Lenore E.A. WALKER, Abused Women ami Survivor Therapy, Arnerican PsychoIogicai Association, 
t 994, à la page 233. 

Lenore E. A. WALKER, A bused h m  en and Survivor Therapy, American Psychological Association, 
1994, a la page 230. 

Lenore E.A. WALKER, Abttsed Wornen und Survivor Tlierapy, Arnerican Psychological Association, 
1994, a la page 234. 

Lenore E.A. WALKER, .4bused Wotnen and Survivor Tlreropy, Amencan Psychologkat Association, 
1994, à la page 235. 

Lenore E.A. WALKER, Abused Wortren and Suntivor Theropy, American Psychological Association, 
1994, auy pages 235 A 237. 

Lenore E.A. WMKER, Abused Women and Sumivor Thsrupy, Amencan PsychoIogicaI Association, 
1994, i Ia page 309. 

Lenore E.A. WALKER, Abused Wonleri and Survivor Therapy, American Psychological Association, 
1994, à la page 373. 
Selon la théorie conmctiviste-développementale de Kagan eiaborée a partir des travaux de Piaget et 
Kohlberg les victimes qui ne se perçoivent pas séparées des autres et du conteyte ne peuvent éprouver 
de cokre. Elles éprouvent de ia tristesse, se sentent blessées ou incornpIètes. 
Voir: Diednck SNOEK, UA Case of Feminist Trdormation: A Constructivist-Developmeotal 
Perspective*, dans Representotions: Social Consnucriam of Gender, éd. Rhoda K.  Unger, New York, 
B a y a x i  Publishing Company hc., 1989,77-89. 
Judith Hermm indique plutôt que (es victimes éprouvent de Ia rage, une émotion plus intense que ta 
coltire. Les pençées intrusives qui font revivre les émotions vécues lors de l'agression, 1a terreur et la rage, 



Le déni, la répression et la minimisation assurent le succès de la phase de contrition 

du cycle de la violence conjugale. Ces stratégies de survie empêchent les victimes d 'der  

chercher de I'aide et de 

Les agresseurs aussi recourent au déni et à la minimisation. Pour évacuer leur 

responsabi1ité71. Pour manipuler les victimes. La manipulation est réussie lorsque la victime 

adopte l'évaluation et l'interprétation de l'agresseur sur la réalité, l'ampleur ou les causes de 

l'agression. 

de prévenir de futures agressions, et comme séquelle des agressions subies, la 

constriction porte aussi sur la victime elle-même. Elle engourdit et paralyse ses sentiments, 

ses émotions, ses réactionsn. La dépression profonde, sévère. 

La victime réprime ses colères, par peur de l'agresseur, comme ses joies, de peur qu'il 

les lui enle~e'~. L'engourdissement se caractérise par l'indifférence, au monde et a elle-même, 

le détachement émotionnel, la passivité, la dépression, la distorsion cognitive7', la confusion, 

sont si dodoureuses que, pour y échapper, s 'hal le  la constriction, troublée ponctueilement de nouvelles 
pensées intnisives. Un va-et-vient tipuisant et déstabilisant. 

70. Leriore E.A. WALKER, Abrrsed Fl'onier~ aud Suivivor. Therupy, American Psychoiogical Association, 
1994, aus pages 229 et 232 a 236. 

7 1. Voir par eseniple CLSC de la Basse-Ville. Protocole drinre~ve)irion en rilarière de violeirce conjugale, 
1992, a la page 27. 

7 2 .  JuâitIi E W Y ,  Tl.aui)ra alrd Recarvry, New York, Basic Books, 1992, ré2dition 1997, a la page 89 

7 3 Lenore E. A. WALKER, A brrsed Wonleu orrd Srrrvivor. Therapy, Anieriçm Psychoiogcd Association, 
19%. aus pages 73 et 237. 

7 1  , . Judith HEELVAN, Tr-aztrtra arid Recoveiy, New York, Basic Books, i 992, &dition 1997, à Ia page 46. 



les attributions erronées, la difficulté a se concentrer, a évaluer le temps7', l'incapacité à 

anticiper et planifier l'aver~ir'~. Les victimes sont, non pas impuissantes, mais 

[...] unable to anticipate that their behavior will a e c t  events in any 
reasonable, reliable or syçtemic way." 

Que le résultat soit quaGe d'(impuissance acquise. (leanted helplessne~s)~~ ou non7' 

la victime arrête de planifier et d'organiser l'avenir parce qu'elle a appris que chacune de ses 

actions est surveillée, punie, qu'elle doit être soumise, que chaque initiative est perçue par 

l'agresseur comme une insubordination, parce qu'elle n'a droit a aucune erreur et qu'elle vit 

dans la crainte constante d'être puniea0. Ne restent que la dépression et la somatisationa1. 

Lenore E.A. WALKER, Abused CVomen and Survivor Therapy, Arnerican Psychological Association, 
1993, a Ia page 237. 
Judiih HFRMAN, Tmulria amiRecovery, New York, Basic Books, 1992, rthdition 1997, au pages 42 
a 44. 

Judith HERMAN, Trauma andRecovery, New York, Basic Books, 1992, réédition 1997, a l a  page 90. 

Lenore E.A. WALKER, Abused Wonten and Survivor Therupy, Arnerican PsychologicaI Association, 
1994, B la page 7 1. 

Lenore E.A. WALKER, The Battered Wonran, Xew York, Harper & Row, 1979. 
Lenore E.A. WAJXER, Bartered Wontarr Syndronre, New York, Springer, 1984. 
M . P .  SELIGMAN, Heipfess~iess: 011 Depression, Developiirenr arid Decrlr, New York, Wifey, 1975. 
Voir Lenore E.A. WALKER, .46used Women and Suwivor Therapy, Arnerican Psychological 
Asscciation, 1994, a la page 336. 

Judih FERMAN, Tr-uunra and Recovery, New York, Basic Books, 1992, réédition 1997, ii l a  page 9 1. 

Judith HERMAK? Truunta and Recove?y, New York, Basic Books, 1992, réédition t 997, B la page 9 1. 

Voir l~fra ,  2.4.1. 
Lenore E.A. WALKER, Ahsed CYm~eu ami Sitrvivor Tlrerapy, thencan P sychological Association, 
! 993, aus pages 73 et 74. 



La perturbation peut aller de la confusiong2 jusqu'a la dissociation du corps et de la 

conscience, pour ne pas sentir les coups, pour ne pas mourir de terreur? 

D'abord réaction de protection contre l'intolérable, la dissociation a des effets 

dévastateurs et durables pour la victime, parce qu'elle empêche le lien entre mémoire et 

langage, indispensable à la guérison, et entraine des perturbations profondes et persistantes: 

problèmes d'attention, de perception, de mémoire, de sensitivité, de perception du temps, 

dépersonnalisation, amnésie, déréalisation''. 

Pour engourdir la peur, la douleur, le désespoir, des victimes de violence conjugale 

boivent ou se droguenta5. Eles boivent aussi pour tenir compagnie à l'agresseur qui boit, dans 

I'espoir de calmer la tension qui monte et tenter d'échapper a l'agression qui se profileg6. 

82. Lenore E. A. WALKER, A bused IVosm auci Surv<vor Therapy, Amencan Psychological Associatior., 
19941 aux pages 70 et 374. 

83. Lenore E.A. WALlCER, Abvsed IYorneu atid Survivor Therapy, Amencan Psychological Association, 
1994, aux pages 7 1 et 374. 

31. Judith HERMAN. T~rrr<riia und Recovety, New York, Basic Eooks, 1 992, +édition 1 997, aux pages 23 9 
a 241. 

35. Lenore L. A. WALKER, A bused FiJoï.onieit oitd Survivor Therapy. Amencan Psycholo~cal Association, 
1994, aus pages 67 a 69, 384 et 383'. 

85. Lenore E.A. WALKER, Abirsed M'orire» orrd S i ~ ~ v i w r  Theropy, Arnerican Psychological Associarion, 
1994, a u s  pages 67 B 69. 
Des recherches de Waker en 1984 kdiquent que 60% des agresseurs ont un problème d'alcool. Les 
agresseurs coupables d'agressions gaves dors qdds avaient bu attnbuenl la responsabilitk des agressions 
à la piètre qualite de la relation, donc a un facteur esterne. Une attribution qui peut être a n  way to d&e 
seif-blme without directly blaming w i f w ~  Mariiyn SENCHAK et K e ~ e t h  E. LEONARD, UA t tribuiioiis 
for Episodes of Marital Ag-ps ions:  fhe Effects of Agpssion Severi@ and Mcohol Uses, 1994. 
Jouninl ofFauriiy Moiettce, vol. 9 ,  no 4.37 1-38 1 ,  a la page 379. 



Construits à pmir des effets d'un seul événement traumatique, les critères 

diagnostiques de ItAssociation psychiatrique américaine sont imparfaits à décrire la 

dévastation psychologique des victimes soumises à des traumatismes répétés8'. 

La psychiatre Judith Herman propose un nouveau diagnostic, celui d'état de stress 

post traumatique complexe pour identifier un état chronique de désorganisation des 

victimesRa. 

Parce que chaque nouvelle agression rappelle les agressions antérieures, auementant 

le traumatisme psychologique et les stratégies de survie perturbatricessg. 

Herman explique les trois étapes en spirale de la guérison: être en sécurité, se souvenir 

et faire le deuil, rétablir les liens avec les autres". 

La psychologue Walker fixe six buts a la {ghérapie des survivant es^^ (smivor iherapy) 

par des psychologues formés a l'état de stress post-traumatique, avec approches cognitives 

et behavioralesgl. 

87 Lenore E.A. WALKER, A birsed IYonreli urid Suivivo)- The~.upy. American Psychological Association. 
1994, à la page 38 1. 

88. Judith HERMAIY, Tlaufi~a arldRecove/y, New York, Basic Books. 1992, reédiuon 1997, aux pages 1 18 
à 122. 

89 Judith I-ECM;LL. T~mma min Rrcovey. New York, Basic Book, 1 992. reidii:oon 1 997. aux pages 1 1 8 
à 122. 
Lenorr E.A. WALKER, Abused H'ooreit ami SuivMr Ther-ap-v, American Psychologml Associaiion, 
1993, aux pages 76,302 et 372. 

90. Judidi IERMXN. Trasri~a ar~dRecowy, New York, Basic Books. 1992, ré6dition 1 997, aus pages 155 
i 213. 

9 1 .  Lenore E.A. WALKER, Abirsed Wo»teu o~td  Swvivoi Thei-apy, Amencan Psychological Associa:ioa 
1994, au\ pages 307 et suivantes. 



Pour Waker et Herman, la première étape, être en sécurité, comporte deux aspects: 

sécurité matérielle et sécurité psychologique. Cette étape prend des semaines, voire des 

moisgî-. 

La sécurité matérielle et psychologique est indispensable pour entreprendre la seconde 

étape, se souvenir et faire le deuil, au cours de laquelle la victime se remémore les agressions 

déniées, i'ampleur des agressions minimisées ou réprimées, et l'ampleur des dommages subisg3. 

C'esr l'étape la plus douloureuse, celle pour laquelle un suivi thérapeutique approprié est 

nécessaire. Pour que les perturbations psychologiques n'empêchent pas la guérison. 

Les victimes se sentent coupables, non seulement de la violence subie, mais de 

chercher a en sortir. 

Les sujets ayant un état de stress post-traumatique peuvent décrire des 
sentiments de culpabilité douloureuse pour avoir survécu alors que d'autres 
n'ont pas survécu, ou en raison de ce qu'elles ont dû faire pour sur~ivre.~" 

La seconde étape, celle de l'intégration des souvenirs des agressions et des deuils, ne 

peut débuter sans que soit complétée !a première phase et estompées les perturbations 

psychologiques. 

9 2  JuGth HERMkV, T~rru>i~a umiRecowfi New Yo& Basic Books, 1997, reédition 1997, aus pages 162 
a i64 et ti ia page218. 
Lenore E.A WALKER, A bused Wmieit rrmi Suivivor Thet-apy, Amencm P ychhologiçal Association, 
1'394, aux pages 303 à 3 1 1. 

93. Judit! HERMîdN, T)nur)ra andRecorn?: New York, Basic Books, 1992. riédition 1997, nus pages 1 75 
a 195. 

9 4 h~erican Pqchiauic Association. Mame1 diag~~os t iqr~e  ei sraristiqire des tmubfes ~rentaux (DSLf-II.?. 
Pans, .Masson, 1996, a la  page 500. 



2.2 Fabulations et ignorances 

2.2.1 Enrpoivernient et auto-guérison 

Certaines féministes sont en désaccord avec l'utilisation de critères diagnostiques de 

santé mentale pour les femmes victimes de violence conjugale9'. Elles croient à une thérapie 

d'énergie ouverte (open-energy therupy system) pour assurer la guérison des victimes: 

An open-energy system suggests that the individual has an unending supply 
of psychic energy that she or he cm access whenever it is necessary." 

Une thtrapie qui postule 

[. . .] that people are creative and move ioward positive growth naturaily, using 
their own existential experience as a guidemg' 

Un faisceau de croyances et d'iffusions, comme celui des pensées positives pour guérir 

le cancer. Une thérapie en contradiction avec toutes les recherches et les études sur les 

séquelles psychologiques de la violence conjugale. L'énergie psychique est chez les victimes 

d'agressions répétées la part d'elles-mêmes première dévastée. 

Comme Rousseau postule le bon sauvage, ces féministes postulent la femme auto- 

guérissante, sage et inspirée. Elles postulent aussi que la victime est autonome, rationnelle, 

95. Le~ore E.A. WALKER, A bused !fronre,i und Suwivor- Tlierapy, American Psychological Association, 
1994, rius pages 292 et 370. 

96 Lenore E..4. WALKER, A blrsed Wo»re~i a,d&tvivor Thei*apy, Amencan PsychoIog~cal hsocmtion, 
1 994, a la page 292. Waker critiq~e ces croyances. 

97. Lenore €.A. WALKER, A btrsed Wot~iejr a d  Swvivor- Thei*ap, Americm PsycholopaI Association, 
1994, à la page 324. 



libre, a la poursuite de ses intérêts, comme l'homme au cœur de la théorie économique du  

marchég8. 

Posant la guérison comme individuellement accessible par la seule force de l'énergie 

psychique des victimes, l'échec ne peut venir que d'elles-mêmes, de quelque lacune dans leur 

nature et leur créativité. La boucle de la culture du wictim blamirip*. 

Responsables de la violence conjugale pour leurs agresseurs, les victimes sont seules 

responsables de la guérison de ses séquelles, pour ces féministes qui voient dans 

I'enpivern~ent la voie unique de guérison de victimes soumises à leurs agresseurs. 

En~pmernle~li, mot phare et mot sacré, sigxufie prise de contrôle, pouvoir sur sa vie. 

Des groupes féministes et des thérapeutes axent toute leur approche sur l'en~powermeiz~ des 

victimes. Qu'elles reprennent contrôle et pouvoir sur leur vie. Sans égard aux séquelles 

psychologiques, sans égard aux facteurs externes, systémiques, structuraux ou conjugauxlw. 

Par la force de leur énergie psychique. Accompagnées de la force psychique d'autres femmes, 

de leur empathie, de leur compassion. Et de leur ignorance. 

98. Celia KITSINGER, aFeminism, Psychology and the Parados of Powe~b, Feurinisrri & Psycllologr~, 
Newbury Park, Sage, 199 1 ,  1 1 1-129, a la page 124. 

99. Ce1 i n KITZINGER, Geminism. Psychoiogy and the Piuados of Powerm, Ferriilrisnt CG P~~vclrofop)', 
Newbur). Park, Sage, 199 1, 1 1 1 - 129, a la page 1 23. Voir szrpra 2.1.2. 

1CO. Celia KiTZiNGER, gaFerninism, Psychology md the Parados of Powe~t,  Feniirrisni CC Psyciiologr~, 
Kewbur): Park, Sage, 199 1,  I I 1-1 29, ê la page 125. 
Une voie trompeuse, E~rrpoweime~if is nor power, aimi que I'espliquc CeIia Kitzinger. La voie de 
I'e~1ipm~er7nertr est -me au*= maniére de DIâxner Ia victime et une autre manifestation d'meur d'attnbution 
fcndamentale qui consiste a surestiier les facteurs internes et à sous-estimer les facteurs esternes. Au 
surplus, il s'agit d'une approche ineEcace. Voir: Angèle BILODEAU, 43ynamique de recherche d'aide 
des femmes victimes de violence conjugde,~, d m  bïuietm cotljrrgale, rcclierriies snt- la violcrice faire 
arrx fentu~es et7 ~iiiliezr corrjugal, sous la direction de M q s e  Rintiet-Raynor et Solange Contin, 
Boucherville. Gaetm Morin éditeur. 1993, 23 1-250, a u  pages 24 1,247. 



Faisant abstraction des perturbations psychologiques, ces féministes ne considèrent 

qu'un aspect des victimes de violence conjugale, leur s~umission'~'. 

En réaction primaire à la soumission caractéristique des victimes qui participe de la 

constriction, ces féministes adoptent la stratégie de non-intervention posant qu'une action de 

leur part induirait (a soumission, reproduirait la dyade contrôle/soumissionL"'. Des 

intervenantes non-intervenantes. Le mythe de da victime s'en sort quand elle est prêtela. 

Pour les victimes qui n'arrivent pas à se conformer au modèle parce qu'elles sont 

terrorisées, confuses, en désarroi, engourdies, dissociées, désintégrées et désespérées, 

dépressives, quel secours reste-t-il? 

Il est possible que pour des femmes victimes de violence conjugale les techniques 

d'entpowern~eirt soient utiles pour reconnaître comme inacceptables les agressions intimes et 

pour les encourager a rompre le cercle vicieux. 

! 0 1. Lenorc E.A. WALKER, A bused Ilfl'orrieii and Stirvivoi* Thet-apy, Arnerican Psychologiçal Associatton. 
1994, aus pages 438 et 439. 

192 Lne stratégie contraire au droit au secours énonce ii l'article 2 de la Cliar-re des dr-oiu et liberris de lu 
persome (L.R.Q. c.  C-12) inspiré du droit européen. Voir Albert0 CADOPPI, ~Failure to Rescue and 
the Con*tinental Criminal L a w ,  dans Du& to Rescue, tire Jurisprudence of Aici, ed. M.A. !VENLO WE 
et A. McCALL SMITH, BrooMield, Dartmouth, 1993,93-130. 
Par des agen!s de 1'État. une atteinte au droit à la securite garanti par l'article 7 de la C h m e  cmiodieme 
cics droits er libertés, voir supra, 1 .3 .1 .  
voir hgele BILODEAU, dlynamique de recherche d'aide des femmes victimes de violence conjugale, 
dans i~7olerzce coriiirgale, recherches sro. lu violeme faire aux feeioies en uiiiieu corrjupal, sous 13 
dimuor, de Mqse M e t - R a y n o r  et Solange C a t i n ,  Bouchemilte, Grteran Morin idjtctur. 1994. 23 1 - 
250, a la page 24 1. 



Trop de victimes meurent de violence conjugale103, se s~icident'~*, sombrent dans la 

folie, les depressions sévères, sont traitées sans soulagement pour des maladies mal 

diagnostiquées, ont des affections  chronique^^^', s'engourdissent jusqu'a être depossédées 

d'elles-mêmes, continuent à subir les agressions intimes, pour croire à la seule force de 

l'énergie psychique pour guérir les séquelles psychologiques et pour sortir du cycle de la 

violence conjugale. 

Pour d'autres féministes, dont Herman et Walker, il faut utiliser les critères 

diagnostiques, non tant pour étiqueter les victimes que pour assurer des interventions 

adap tees. 

Pour les victimes d'agressions répétées, des groupes de support, gardant le cap sur la 

sécurité, peuvent être utiles dans la première phase de la guérison pour diffiser de 

l'information sur l'état de stress post-traumatique et les mesures de protectiodo6. 

Les victimes informées des symptômes d'hyperréactivité, d'intrusion et de constriction, 

de leur fréquence chez les femmes victimes de violence conjugale, auront moins peur de les 

éprouver. la condition de n'être pas un modèle imposé, prescriptif, des informations sur la 

Voir entre auues I'enquéte de Statistique Canada, Les homicides entre conjoints, Juristat, vol. 1 4, no 8, 
mars 1994. 

Judith HEFüMAN. Trmwa amiRecoveiy, New York, Basic Books, 1992, réédition 1997, aus papes 95, 
123, 166 et 174. 
Lenore E..4. WALE(ER, Abused If;o~~ien orrd Si~)vivor Therapy, Amêrican Psychological Association, 
1994, it La page 359. 

Lenore E.A- WALKER, Abused Fl'orrren urtdSrrrvivor- Tlternpy, Amencan Pqchoiogical Association, 
1994, aux pages 75 a 77,340 à 343,369 à 391.  
Judith HERMAN, Tvmurro orrd Recove?): New York, Basic Books, 1992, réédition 1997, a u s  pages 1 16 
a 1 18, 122 à 129. Voir i~fi.a, 2.4.1. 

Judith E R W ,  Tminio a~dRecoveiy, NNV York, Basic Books, 1 992, rtikhtion 1 997, aux pages 2 19 
à 221. 



manière de faire face aux symptômes, sur les pièges qui guettent, peuvent aider ies victimes 

à croire qu'elles peuvent modifier I'avenir, à se sentir compétentes et  efficace^'^'. 

Sauf pour les victimes peu traumatisées, ou pour les victimes en troisième phase du 

processus de guérison, les groupes dans lesquels se racontent d'autres agressions intimes sont 

contre-indiqués. Entendre d'autres récits peut amener une intensification dévastatrice des 

symptômes d'intrusions0'. 

Les thérapies de couple sont absolument contre-indiquées, parce que l'agresseur 

cherche à établir son contrôle et la victime i sauver la relation plutôt qu'elle-même. D'ou déni 

et minimisation, de part et d'autre1*. La médiation est également inappropriée, en raison de 

la vulnérabilité des victimes face au pouvoir de leurs agresseurs et en raison de son caractère 

o c c ~ t t e ' ' ~ .  

- - - -- 

1 GY. Judrth HERMAN, Tt*aunia amiRecove~y, New York, Basic Books, 

103. Judith HERMAN, Tmunro andRecowr~, New York, Basic Books, 

1992, réédition 1997, a la page 157. 

1992, réticlition 1997, a la page 2 18. 

1 09.  Judith mW, Tt-arrsiu mld Recuw~y, New York, Basic Books, 1992, réddition 1997, a la page 168. 
Voir supra, f -3.2, 

1 1 O. Reather B. ROBERTSON, ~Gender Bias in the Litigation pro ces^, dans Litigatingfur- Physicdy aiid 
Se-rual& Abused Vorrre?i, Toronto, Canadian Enstitute PubIications, 1994, aux pages 24 à 28. 
Bien que les critiques fëministcs de !a médiation en matière de violence conjugale soient Iégion, rien n'est 
acquis. 
Voir Française DIGNEFFE et Colene PARENT, (#La médiation peut-de devenir une ressource pour les 
conjointes victimes de vioIencelm, (1  998) 10 Revtrc jwidiqrre Lo fenrt~ie et k droiuCulradian Jorrmol 
of FT.brrrrrt airdtlre h v 2 9 3 - 3 0 3 .  Les auteures, pour qui .le comportement problématique, soit les actes 
de violence, ne représente qu'une forme d'esprmion de la situation-pro blé ma^ &*ment que la médiation 
est t u e  mesue parmi d'autres qui compre tau de certaines conditions de possibilité, peut 0îE-r une voie 
de solution pasitive a la situation problkme pour certaines femmes. u[Z]a mediation doit porter sur le 
réaménagement de la reIation entre Ies coI;joints ou encore sur l'articulation de la fin de la relation 
conjugaim. 



Toute intervention visant a amener la victime à examiner son rôle dans la violence 

conjugale est nuisible"'. Et il ne faut jamais prendre pour acquis que les familles des victimes 

ou que les groupes de support aident véritablement les victimes"'. 

2.2.2 Silences et ignorances 

Au Québec, malheureusement, l'intervention auprès des victimes, d'approche 

stmcturelle, psychosociale, féministe ou autre"' se concentre principalement sur le 

renforcement de l'estime de soi, I'en~powernrelit"', faisant abstraction des phases du cycle de 

la violence conjugale, des pemirbations liées à l'état de stress post-traumatique et des phases 

du processus de guérison. Des interventions hétéroclites, d'efficacité difficilement 

mesurable"*. 

1 1 1.  Lenore E.A. WALKER, Abuseti ftbrrtett amf Survivor Tlierapy, American PsychologicaI Association, 
1994, aux pages 232 et 333.  

1 13. Judith HERMAN, Tiatrtrra mdRecmiy ,  Sew York, Basic Books, 1992, réédition 1997, a la page 2 19. 

1 1 1  Maryse RCuFRET-RAYNOR. Ann PAQUET-DEEHY. Ginette LAROUCHE et Solange CANTIN, 
qqPararnétres associés B Yefncacitri de l'intervention en service social auprts des femmes violentéesu, dans 
l,'io/e~~ce conjugale, Recherches sur. la violence faire aux/enrrries et1 rrrilietr c o ~ u g a i ,  sous la direction 
de Maryse Rinfret-Rajmr et Solange Cantin, Boucherville, Gaetm Morin éditeur, 1994, 363-386, aux 
pages 363 B 369. 

1 II. M a q w  RINFRET-RAYNOR, Ann PAQUET-DEEHY, Gincrte LAROUCHE et S o l w p  CANTIN, 
~~Parmèires associés à Micacité de l'intervention en senice social auprès d e s  fermes violent&,, dans 
Violmce co~~ugale, Rechelrircs sur lu vtoleiice faire au.r/enrr~ies en rrrilieu coujugal, sous la direction 
de M q s e  Rinfret-Raynor et Solange Canh ,  Boucherville, Gaetan Morin éditeur, 1994,363-386, aüs 
pages 369 B 384. 
CLSC de Irt Basse-Ville, Prorocole n'itrterveirtion ert niatiere de vioience colvugale, 1992, aux pages 
58 à 63. L'intervention aupris des agresseurs, d'approche behaviorrile, concentre ses conseils la  phase 
de  montée de tension. Voir par esemple CLSC de la Basse-Ville, P~vrocole R'iriterve~itio~t ert iriatièrr 
d2 violeirce corq'zrgale, 1992, aux pages 75 et 76 sur le .tirne-outu. Des traitements inefficaces, voir supra 
1.3.2. Un agesxur qui a suivi le programme de GAPI, déclare que les sucs* appris l'aident beaucoup, 
notamment 4 rdiser  qu'il n'a pas besoin de recouru d la violence pour obtenir cc: qu'il veutn Ordonner 
que les choses soient faites seion sa volonié demeure. SeuIs les moyens pour y parvenir auraient tir2 
rnodifid. Joumnl Le Soleil, 23 décembre 1996. à Iri page B-7. 

! 15. Maryse RINFRET-RAYNOR, Am PAQUET-DEEHY. Gincire LAP.OUCE et Solange C A Y T N  
(tParamê~es a s x i é s  à i'&c=icité de l'intervention en service social auprts des femmes violent&s~a, dans 
i/Ïo!c~ice cotrjrir!gole, Recliei.ches srrr la violerrce faire aux ferrimes etr rriiheu co~ijugai, sous la direction 



Outre I'ignorance de certaines féministes, il faut donc dire celle des intervenants 

sociaux et des thérapeutes116, qui préconisent les thérapies de couple ou l'empowennent de 

la victime. 

Cette ignorance résulte d'une 4nattention sélective)) des recherches sur les séquelles 

psychologiques de la violence conjugale pour les victimes, des analyses et des discours qui 

n'ont pas pour objectif le maintien du lien conjugal. 

A l'aube de l'an 2000, I'état de stress post-traumatique n'est pas enseigne dans les 

facultés, départements ou écoles de psychologie des universités francophones au Québec"'. 

Le syndrome de la femme battue ne l'est guère. 

Bien que l'état de stress pûst-traumatique puisse être abordé lors de l'enseignement 

dispensé dans divers cours, un étudiant de baccalauréat et de maîtrise en psychologie peut 

de Maryse m e t - R a y n o r  et Solange Cantin, Boucherville, Gcietan &Morin éditeur, 1994,363-386, au 
pages 373 a 383. 
Angèle BiLODEAU, Qniunique de rcchcrche d'aide des femmes victhes de violence conjugale, dans 
bÏo/e!ice cortjuga/e, Aeclie)rlrt. sro. /a viofeme faire aux/etrinres e n  nfifirrr coryugai, sous /a direcrion 
de Maryse Rinfiet-Raynor et Solange Cantin, Boucherville, Gaetan MOM éditeur, 1994.23 1-250. Les 
répcnses &es sur les processus intérieurs ou sur la dynamique relationnelle sont peu eficaces (a la page 
24 1 ). La nipue de la relation conjugaie est le seul moyen de mettre un terme ii la vioknce conjugale (aus 
pages 245 et 248) hormis les cas où l'agresseur persiste après la séparation ou le divorce (a la page 245). 

1 6 Et dénoncer l'approche familialiste. 

i 1 Univenit6 de Sherbrooke, Faculté des lettres et sciences humaines, annuaire 1998- 1999. 
Univenité Laval, Facultd des sciemes saciales, École de psychologie, annuaire 1998- 1 999. 
UQAM, Scie~ces humaines, module de psychologie, imprimé publie par Le Registrariat, avril 199s 
( I 'UQM ne dispense pas le p r o g r m e  de maitrise en pycholog~e). 
Universitd de Muntgal, Faculté des arts et des sciences, a.muaire 1998-1999, Facuki des études 
wpci-ieures, tiré-&part 1998- 1999 (M. Luc Granger, directeur du d2parterneni de psychologie, indique 
que l'état de stress past-traumatique pourrait faire partie du nouveau progamme). 



compléter son cursus univenitaire sans en savoir grand-chose1". Des cours sur la médiation, 

le couple et la famille sont aux programmes de ces facultés. 

Des cliniciens sont donc habiles à pratiquer, en pratique privée et dans le réseau de la 

Santé et des Mali-es sociales, sans formation adéquate'Ig. Au risque d'utiliser des approches 

inadaptées, de confondre les séquelles des agressions intimes pour divers troubles de la 

personnalité. La lacune ne trouble pas I'Ordre des Psychologues du Québecno. 

La Politiqlte d'aide aux fenmtes violetirdes de 1985"' ne tenait pas compte du 

syndrôme de la femme battue et de l'timpuissance acquisel) (lennred helples>ress) des femmes 

victimes de violence conjugale, exposés depuis 1979 par ~aiker"'. Cette Politique attendait 

des victimes qu'elles se prennent rapidement en charge elles-mêmes. 

La Politique d ' i j iterve~do~z en nralière de vio2mce corIjugnZe de 1 986 cherchait à 

comprendre t'agresseur et a le traiter. 

Malgré l'avancement des connaissances, les contributions de Walker et Herman entre 

autres, malgré la modification en 1994 de la description du déclencheur traumatique par 

Entretien tkIéphonique avec M. Luc Granger, directeur, Département de psychoIogie, Université de 
Montréal, 30 avril 1999. 
Entretien téléphoniqm avec Mnie Guyiaine Côté, professeure, Ddpartement de psychologie, Universitt 
de Sherbrooke, 3 1 mai 1999. 

Entretien téléphonique avec Mme Guylaine CôtC, professeure, Département de psychdogie, Université 
de Sherbrooke, 3 1 mai 1999. 

Entretien téléphoniqw avec Mme Rose-Marie Charest, présidecte, Ordre des Psychologues du Qukbzc, 
1 1 mai 1999. 

Voir srlpra, I . 2 2  

Lenore E.A. W X E R ,  Tlie Barrered Woiiran, New York, Harper & Row, 1979. 
Lenore E.A. W-R, Bottemi I.Fonmr Svrrdronre, New York, Springer, 1983. 

Voir srp.a. 1.3.2. 



l'Association de psychiatrie américaine permettant l'utilisation des critères diagnostiques pour 

les femmes victimes de violence conjuga~e"~, la Politiqlre d'tritervention en matière de 

i)io/mce conjugale de 1995 ne modifie ni l'approche ni les attentes envers les femmes 

victimes de violence conjugale. 

Les femmes victimes de violence conjugale sont dirigées vers les ressources du 

 misea au^^ des services sociaux et ses partenaires. Des ressources imprégnées de l'approche 

psychosociale déterminée en 1985. Quels services sont offerts aux femmes victimes de 

violence conjugale? 

L'hébergement dans les refuges est fixé arbitrairement entre trois et cinq semaines. 

Bien insufisantes aux victimes pour être en sécurité physique et psychologique. Bien 

insuEsantes pour traverser la durée de la phase de contrition, pour renoncer aux chimères"'. 

Dans le réseau de la Santé et des Services sociaux, les victimes ont peu accès a des 

Des CLSC (centre local de services communautaires) n'ont aucun psychologue a leur 

emploi"'. Pour ceux qui en ont, les psychoIogues des CLSC, à temps plein et a temps partiel, 

1 23. Voir supra, 2.1.2. 

125 Voir srrpm, 1.2.1. 

126  5.6 1% des psychologues du Qudbec travaillent dans des CLSC, 13.7 1 % dans des Centres hospitaliers. 
Ordre des psychologues du Quehec, Rapport ai11rtrei199 7-1 998, a ia page 22. Pour la psvchoth&apie. 
moins de 20% donc des psychologues du Québec travaillent dans les Centres hospiraliors ou dans les 
CLSC. Des psychologues s m  formation sur l'état de stress post-traumatique. 

1 2 7  Deus des neuf CLSC de la région de Québec. Entetien avec Mme Lacrois, Regie de la Santé et des 
Services srniaus, 30 avril 1999. Aucun psychologue n'est a l'emploi de la Régie de la Santé et des 
Services ~ ~ ~ i i i u .  organisme qui süucnire le dseaun, détermine les services oaèm et alloue les budgets. 
Entretien téléphonique avec Mme Andréç Bouchard, 30 avril 1999. 



sont chargés du Programme de santé mentale pour adultes portant sur les troubles permanents 

et persistants, la clientèle s dés institutionnalisée^ par exemple, et sur les troubles transitoires. 

Pour quelques victimes de violence conjugale, des rencontres avec des psychologues 

son; possibles dans le cadre des services offerts pour troubles transitoires selon les ressources 

disponibles1? 

Pour la majorité des victimes de violence conjugale cependant, les services offerts se 

résument à des rencontres, individuelles ou de groupe13 avec des travailleurs sociaux. 

Ce sont en effet les travailleurs sociaux qui sont considérés experts en intervention en 

matière de violence conjugale au ~uébec"'. Des .experts13 utilisant des approches diverses 

et souvent inadaptéesi3! 

12% Seior. les besoins déterminés par le psychologue. entre 10 et 12 rencontres, entretien téléphonique avec 
M. Denis Lefebvre, CLSC Haute-Ville, 27 avril 1999. 
Selon les besoins, sans maximum, entretien telephonique avec ~ M m e  Angèle Dube, psycholope. CLSC 
Basse-Ville, 22 mai 1999. 

1 29. Dis rencontres en moyenne, le t a -  temiea selon l'expression du aiseaum. Entretien réliphonique avec 
Mine Isabelle Côte, CLSC Ste-Foy/Siilery, 8 mai 1999. D'octobre B mai seulement, entretien 
tekphonique avec M. René Lefebvre, CLSC Haute-Ville, 27 avril 1 999. 

130. Dans le dossier 200-0 1-356 19-984, la travailleuse sociale du CLSC. appel& par I'agresseur qui se 
plaignait du désordre et de la saletk du domicile conjugal, a menace la victime en dépression profonde 
d'obtecir une ordonnance judiciaire pour évaluation et soins psychiatriques, à défaut par elle de faire ie 
ménage dans les cinq jours. 
Le mari aveit reconnu devant Ii iravailleuse saide que son ipousr ferait enmre du nienage a ' i l  ne I 'avaii 
tan! battue. 
Au procès, la travailleuse sociale thmignr qu'eile n'avoii aucun indice lui pennertmt d'identifier un 
probléne de violence conjugale. 

1 3 1. (tBzhaviorales~, ~aholistiqxs~, kcologiques~*, ed'a$Trmation de soin, ad'koute de sa Smotiom~. 
Pour des victimes qu'uirt stimulus associe ou traumatisme plonge dans la peur et la détresse 
?syr;hologique, ou dont les émotions sont dissociées. Pour des victimes manifestant une restriction des 
affects, un désintérêt d'elles-rnhes, habitées par la peur et la culpabilité ... 



Sans approche spécifique"*, sans formation sur I'état de stress post-traumatique, 

poursuivant ['objectif de .sortir de la victirnisation. et de développer I'atFrmati~n'~~, avec une 

vision écologique, h~listique'~. L'empowenzent pour tous mais chacun sa recette"'. 

Au total, les femmes victimes de violence conjugale ont accès à des ressources 

étatiques dont la formation est déficiente et les approches inadéquates. Les organismes 

communautaires quant i eux, privilégient les cafés-rencontres. 

Sans thérapeutes compétents et empathiques, la victime est laissée sans secours, aux 

bons soins des ressources du réseau de la Santé et des Services sociaux qui attendent d'eue, 

comme le ministère de la Justice, des décisions rapides et r a t i o ~ e l l e s ~ ~ ~ ,  attendent .qu'elle soit 

prête à s'en s o r h  alors que les perturbations psychologiques qui résultent de la violence l'en 

empêchent. 

II est possible que de nouvelles théories, des critères diagnostiques plus précis et 

spécifiques pour les victimes de violence conjugale soient énoncés. En leur absence, bien 

qu'imparfâits, les critères du DSM-IV et les résultats de multiples recherches sur les victimes 

de vioience conjugale sont utiles pour guider les intervenants sociaux, les thérapeutes, les 

substituts du Procureur général et les juges1". 

Entretien téléphonique avec M. René Lefebvre, CLSC Basse-Ville, 27 a v d  1999. 

Entretien téléphonique avec Mme Agathe Dubé, psychologue, CLSC Basse-Ville, 22 février 1999. 

Entretien téléphonique avec Mme Isabelle Côté, CLSC Ste-FoylSiIlery, 8 mai 1999. 

Voir szrpm, 1.2.2 et 1.3.2. 

Lenore E.A. WALKER, Abused Fffonre~r and Survivor Titerupy, Arnerican Psychological Association, 
1994, a 1s page 370. 
Vair R. c. Lcndlee [1990] 1 RCS 852 pour l'uùlisation du qndrorne de la f e m e  battue en défense a une 
accusation de meurtre. 
Pour des réfkrences au syndrome de stress post-traumatique par des juristes, voh entx autres: 



Aucun denier public n'a été consacré a former les intervenants et agents de l%tat aux 

perturbations de I'état de stress post-traumatique, aux trois phases du processus de guérison, 

au nécessaire support matériel et psychologique des victimes, des intervenants et des agents 

de l'État pour traverser ces phases. 

Aucune recommandation aux universités francophones du Québec pour qu'y soient 

enseignées les séquelles psychologiques des femmes victimes de violence conjugale et les 

thérapies appropriées a leur guérison. 

Aucun denier public pour une formation approfondie de tous les substituts du 

Prccureur général sur les séquelles psychologiques des victimes de violence conjugale et leur 

incidence sur la judiciarisation des agressions intimes. Aucun denier public pour le support 

psychologique des substituts du Procureur général sans lequel l'épuisement et le contre- 

transferi menacent"'. Aucun denier public non plus pour adapter les procédures criminelles 

aux séquelles psychologiques des femmes victimes de violence conjugale. 

Les femmes questiomeront peut-être l'utilisation des ressources financières 

collectives. 

Depuis 1984, le Québec cherche à comprendre l'agresseur et consacre les deniers de 

ses Poliripes aux traitements hétéroclites et inefficaces des agresseurs. 

Nahalie DES ROSIERS et Louise LAVGEVIN, i'indeninisatian des vicrirnes de vioferrce sexuelle et 
coip@e, Co~vansville, Les editions Yvon Elais inc., 1998. 
Bruce FELDTHUSEN,  discriminat tory Damage Quantification in Civil Action fcr Sexual Batteqm, 
( i99J), 44 Uitiversity of Toro~tto Law Jounral, 133-167, 

i 3 8. Voir Lenore E.A. WALKEX, .4 biised IYo~i~eir and Suivivor Ther~py,  Amencan Psychclogical 
.~ssssocia:ion, 1994, sur I'indispensable suppon psychologique dont doivent béndficier therapeutes et 
intervenmts. 



Continue d'être posé comme possible et souhaitable le maintien de la relation d'une 

victime et de son agresseur. 

D'une victime qu'une agression a plongée dans une peur intense, un sentiment 

d'impuissance ou d'horreur, en proie à un sentiment de détresse exacerbé par l'exposition a 

des indices évoquant l'agression (lieux, agresseur). D'une victime qui cherche à éviter les 

activités, les endroits et les personnes qui éveillent le souvenir du traumatisme, qui se sent 

détachée d'autrui, étrangère aux autres et incapable d'éprouver des sentiments tendres.. . 

Maintenir le lien, retrouver les lieux et l'agresseur obligent à la constriction, déni et 

minimisation de l'agression, restriction des affects, détachement, sentiment d'avenir bouché, 

d' impuissance. 

Les victimes de violence conjugale sont hgiies et vulnérables. Elles ont besoin d'être 

soutenues par des personnes compétentes, qui connaissent et tiennent compte des 

perturbations psychologiques engendrées par les agressions intimes. 

Le droit peut-il véntabiement écouter les victimes dévastées? 

2.3 Entendre et écouter des victimes 

Les victimes entrent dans le système judiciaire pour la plupart sans aide thérapeutique, 

avec des symptômes d'état de stress post-traumatiques d'hyperréactivité. d'intrusion et de 

constriction. 

Des symptômes dont les manifestations ne sont enseignés, à même les deniers publics, 

ni aux psycho~ogues ni aux travailleurs sociaux, ni aux substituts du Procureur généra! ni aux 

juses. 



Chaque catégorie de symptômes de l'état de stress post-traumatique influe sur chaque 

étape de la judiciansation des agressions intimes. 

Les victimes entrent dans le système judiciaire après l'agression. A l'orée de la phase 

de contrition, sans laquelle le cycle de la violence est rompu. C'ne phase a laquelle s'intéressent 

peu les recherches, et a fortiori les interventions psychosociales diverses offenes aux victimes 

d'agressions intimes. 

Peu de victimes de violence conjugale entreprennent le processus criminel alors 

qu'elles sont à la troisième phase du processus de guérison, alors qu'elles sont en sécurité 

matérielle et psychologique, ont intégré le souvenir des agressions subies et fait les deuils 

nécessaires. 

C'est pourtant a la troisième étape du processus de guérison, celle de la reconstmction 

des liens, que la victime est véritablement prête à accuser l'agresseur13g. Quand elle se sent en 

sécurité matérielle et psychologique, que la reconstruction de la mémoire est faite, que les 

perturbations psychologiques sont estompées. 

Les échéanciers du droit et de la judiciarisation diffèrent de l'échéancier de la guérison 

des victimes'". Les efforts pour rétablir un sentiment de sécurité peuvent être anéantis par un 

1 39.  Judith H E W ,  Traunio orrARecove~y, New York, Basic Books, 1 992, riidition 1997, à la page 200. 
La judiciariation civile peut avoir des egets thirripcutiques. Voir Bruce FELDTHUSEN, C ivi 1 
Action for Semal Battery: Therapeutic Juxispnidence?a* (1  993) 2 3 2 )  Otmva Law Review, 203-234. 
Nathaiie DESROSIERS, .Les recours des victimes ci'incestm, dans Conirrion L m v  d'un siicle à l'aua-e, 
P .  Legrand dir., Cowansville, Les Éditions Yvor. Blois hc.. 1992, a la page 267. 
'iathaiie DESROSIERS et Louise LANGEVIX, L'~t~de??~l7i~atl0il des victitiies de vioierrce sexuelle er 
co,*rgale. Cowansville, Les Editions Yvon Blais inc., 1998. 

1 40. Judith ERMAN, Tratiii~a mid Recovery, New York, Basic Books. 1992, rékdition 1997, a la page 163. 
La Char-re ca~iaclietirre des droirs er libertés garantit a un accusé le droit d'être jugi dans un dilai 
raisonnable. Charte canadienne des droits et libertés, art 1 I b). 



processus judiciaire intempestif, qui réactive les symptômes d'hyperréactivté, d'intrusion ou 

de constrictiontJ1, I'ambivalence et la confusion envers l'agresseur1". 

L'audition judiciaire ne devrait pas avoir lieu avant ta seconde phase du processus de 

guérison. Il appartient à l'État d'assurer que les ressources étatiques aient permis aux victimes 

de franchir la première phase, celle de la sécurité matérielle et psychologique, avant l'étape 

du procès. D'avoir travers6 la durée de la phase de contrition de l'agresseur. En quatre mois, 

compte tenu des échéanciers du droit au Québec1". 

Les stratégies de survie adoptées par les victimes rendent la judiciarisation dificile, 

d'autant plus que, sans soutien thérapeutique approprié, ces stratégies peuvent durer plusieurs 

années. Le déni, la minimisation, la dissociation, les flash-backs, I'engourdissernent, altèrent 

la perception du danger par les victimes'44. Et leur perception de ce qui constitue une 

agression criminelle'". 

Les victimes se sentent coupables des moyens pris pour sortir du cycle de la violence 

conjugale. Les victimes se sentent coupables de judiciariser les agressions intimes. Dans les 

heures et jours suivant l'agression, le sentiment de culpabilité de prendre des moyens pour 

s'en sortir, la peur, le déni ou la minimisation peuvent dominer. 

- 

i 4 1. judirh HERiMAN. Trout~ra amiRecover): New York, Basic Books. 1992, réedicion 1 997, à la page 

142. Judith IERhdAIY, Trnenra otrdRecoveiy, New York. Basic Books. 1 992. réédition 1 997, a la page 

! 43. Voir irfl-a, 3 4. 

1 4 , l  Lenore E.A. 'JIALMR. il brrsed Ilbmor omiBavivoi- Therapy. Amencan Psychological Associaiion, 
1994, à la page 308. 

llj. Lerore E.A WALKER, Abuscd Woaten atzd Sirrvivot- Tlieram. American Psychological Association, 
1994, a la page 309. 



Les victimes de violence conjugale sont donc fragiles et vulnérables. Elles ont besoin 

d'être soutenues par des personnes compétentes, qui connaissent et tiennent compte des 

perturbations psychologiques engendrées par les agressions intimes. 

Les victimes de violence conjugale ont d'autant plus de difficulté à faire confiance à 

quiconque que les agressions répétées qu'elles ont subies sont le fait d'un être aimé, dont elles 

attendaient légitimement amour et soutien, et qui peut adopter durant la phase de contrition 

du cycle de la violence conjugale des comportements d'amour et de s~llicitudel'~. 

II est difficile pour les victimes d'identifier les personnes qui leur veulent du bien"'. 

Faire simplement confiance à son thérapeute peut prendre de six mois à cinq ans1? Faire 

confiance à un substitut du Procureur général peut être impossible a certaines victimes. 

Comme les personnalités borderlim, mais en raison des agressions subies, les victimes 

de violence conjugale oscillent entre se cramponner aux autres et s'isoler'". D'ou la nécessité 

de la formation et du support psychologique des substituts du Procureur général. 

Sans agresseur pour commander, les victimes se sentent sans repères, vides, confuses, 

ambivalentes et sans valeur'50. 

146. Lenore E.A. WALKER, Rbured Worrre~t ami Survivor The~*upy, Amencan Psychological Associarion, 
1994,h la pape 302. 
J i t h  HERW. Trauiia m~dRecovoy, New York, Basic Books, 1992, riédition 1997, B la page 55. 

1 47. Lenore E.A WALKER Abined Ivoiueii und Sutvivor Tliei-qv, American Psychological Associarion, 
1994, a la page 302. 

i 4 8  Judith HERMAN, T i o u ~ m  md Recovqi, New York, Bajic Books, 1 992, redition 1 997, acs pages 1 3 9 
et 143. 

i 49. Lenore E.A. W A L E R  .4 btlsed Ihrirnt ami Srrivivor Tlrerupy, Amencan Pqchologicrii Association, 
1994, aux pages 56 et 75. 

l50. Lenore E. A. WALKER, A btlsed Il.'otire,i a d  S~irvivor Tirri-apy, Mericm Psychological .&sociat~on, 
1994, aus pages 92 e t  164. 



Parce qu'elles ont appris que chacune de leun actions était surveillée, qu'elles devaient 

être soumises et que toute initiative est une insubordination, prendre une décision leur est 

particulièrement difficiIel5'. 

L'ambivalence des victimes tient donc en premier lieu non ii des facteurs affectifs ou 

économiques, exogènes à la violence conjugale, comme le postulent les Politiques 

d 'i>~ter-~)eelilio~ judiciaires"2. mais aux séquelles mêmes de cette violence: peur, confusion, 

engourdissement, dépression, dissociation. 

En raison de la peur, de la honte, de la culpabilité, en raison de la constriction qui se 

manifeste par le déni, la répression, la minimisation, la dissociation, le détachement, la 

restriction des affects et le sentiment d'impuissance, des victimes peuvent refuser de raconter 

les agressions subiesI5). Soit parce que les séquelles les en rendent incapables, soit parce 

qu'elles pensent ne mériter ni aide, ni support, ni traitement, ni guérison"'. 

15 i . J ~ d ~ i h  HERMAN. T~mmio adRecovcy, New York, Basic Books, 1992, réédition 1997. à la page 164. 
Voir supra, 2 - 1 2  

152. Voir supra, 1.3.2. 

153. Lenore E A. W A L E R ,  Abused Il'onie~r amfSrrrvivor Thei-apy, American PsychologicaI Association, 
1994, aux pages 77,237.  

1 .  Lenore E.A. WALKER, Abused Woirie~t a ~ t d S u ~ v i v o ~ ~  Thempy, h e r i c a n  Psycho~ogical &saciarion, 
1994, aux pages 77,237.  



Aussi, lorsqu'elles racontent les agressions subies doit-il être tenu compte de leurs 

 récit^"^ qui ne relatent qu'une portion de la violence dont elles ont été victimes Il faut 

écouter attentivement1? 

2.3.1 Preniier récit 

Pour la plupart des victimes, rentrée dans le processus criminel se fait immédiatement 

après une agression. Les victimes sont terrorisées, souvent blessées15', en hyperréactivite, 

présentent en même temps ou tour à tour des symptômes d'intmsion et de constnction. Elles 

peuvent être en plein déni, minimiser l'agression, en réprimer les aspects les plus temfiants ou 

humiliants. 

Qu'elles aient appelé au secours ou que quelqu'un d'autre Irait fait pour elles, elles sont 

en état de choc suite a un événement traumatique. Elles sont confuses et en plein désarroi, se 

sentent coupables des moyens pris pour en sortir et sont paralysées par l'obligation de prendre 

des décisions et la peur d'être punies. 

A I'amvée des policiers, la victime peut manifester des symptômes d'hyperréactivité, 

d'intrusion ou de constnction, qui déterminent la teneur de sa déclaration. 

Généralement, les victimes de violence conjugale font une déclaration verbale aux 

policiers, et une déclaration écrite. 

. c -  : 3 3. Lenore E.A. WALKER A bused Il'oaen a d  Sutvivor The~opy, Amencan Ps).chological Association, 
1994, a ia page 73. 

156. Lenore E.A. W A W R  Abused Ii70rtett ajid S I ~ N I V O ~  Therapy, Amencan P~chologicaI Asmiatioa, 
1994, i Ia page 235. 

1 5 .  Voir snpr-a, 1.1. 



La déclaration, manuscrite par la victime ou transcrite par un p~licier"~, est un 

document contraint. Rédigée sur papier ligné, souvent immédiatement après une agression, 

intitulée dMAaration s01enneUe)~'~~ ou 4Xclaration ~tatutaire~'~ ' ,  cette déclaration, tout 

comme les faits contenus au rapport policier, sen i remplir le formulaire d'autorisation de 

procédures criminelles, à porter les chefs d'accusation correspondant aux faits décrits"? Une 

déclaration sujette à l'exercice des pouvoirs discretioma.kes des substituts du Procureur 

général et qui servira d'assise à I'interrogatoire des victimes, par les substituts du Procureur 

général et les avocats de la défense. 

Il est peu probable que la déclaration contienne tous les faits et détails requis par le 

droit. Autant parce que les victimes ignorent usuellement les impératifs des règles de preuve 

criminelle, les éléments d'infraction qui doivent être prouvés, que parce que la rédaction s'en 

fait à un moment et dans un lieu chargés d'émotions vives et diverses, par une victime 

d'événement traumatique. 

La narration écrite correspond à ce que la victime croit important de relater. Ln 

compte rendu fort différent de ce que le droit considère important d'exposer. 

159. A ne pas confondre avec la Déclarotioii de la vicrbre sur les co~iseqtte)~ces du criule, un formulaire du 
ministere de la Justice du Québec qui peut être remis au juge avant le prononcé de la sentence. Voir 
supra, 1 -3.1. 

O .  Service de police de la Ville de Québec, par exemple. 

i 6 I . SUrete du Québec, par exemple. 

Pour un expose des Ctapes du procesus criminel et des relations des victimes avec les agents de lÉtat, 
voir Lilime COS. *Tribunaus et violence conjugale: la situation dans deus districts judiciaires du 
que bec^^, dans Violerrce conjugale, liecherches sur lu violence faite aux feniares eii milieu conjugcl, 
sous la direction de Maryse Ebmkt-Rqnor et SoIange Cantin, Boucherville, Gactan Morin éditeur, 1994, 
423-439, aux pages 432 4 436. 



Rien, sinon des impératifs financiers, n'interdit aux policiers de recueillir plusieurs 

déclarations d'une victime, pour étoffer et éclairer le récit des agressions subies. Jusqu'au 

procès en effet, des chefs d'accusation peuvent être ajoutés ou modifiés. 

Sans supplément d'enquête et déclaration additionnelie, comme c'est usuellement le 

cas, des faits importants et même des agressions criminelles ne seront pas rapportés, ne feront 

l'objet d'aucune accusation, ne pourront faire I'objet d'aucun témoignage au procès. 

Compte tenu des perturbations de l'état de stress post-traumatique, prendre pour 

acquis que la déclaration initiale d'une victime de violence conjugale décrit toutes les 

agressions subies, leur ampleur et leurs séquelles, pour fixer les chefs d'accusation portés, est 

une aberration que le droit sientete à perpétuer? 

La déclaration écrite n'est jamais présentée au juge. La preuve des actes cnmineIs se 

f i i t  par  témoignages, par réponses aux questions posées sur les chefs d'accusation portés. 

La déclaration est cependant divulguée a l'avocat de ia défense et l'agresseur pour 

garantir le droit a une défense pleine et entière. Elle sen de base au substitut pour préparer 

et conduire l'interrogatoire principal. Au cas de témoignage contraire au contenu de la 

déclaration, le substitut peut être autorisé a contre-interroger la victime, à poser des questions 

directes et suggestives. 

Comme il est enseigné dans Tech~iqlles de plaidoirie et par les plaideurs modèles, les 

avocats des agresseurs se semiront de la déclaration faite aux policiers pour discréditer la 

victime et son témoignage, en infërant, du contenu de la déclaration autant que de ce qui n'y 

est pas, ce qui est utile à la défense. 

183. Voir Nathalit: DESROSIERS et Louise LaGEVIN, L'irrderr~irisariori des victiiim de viole~ce semelle 
et coifigale, Cowansville, Lcs Éditions Yvon Blais inc.. 1998, aus pages 280 et 28 1. 



Des inférences, permises par le droit, qui reposent sur le postulat que la victime, au 

moment de la déclaration, est dans un bon état physique et psychologique, connaît les 

exigences de preuve du droit criminel et les conséquences d'un oubli, d'une omission. 

Par l'autorisation de questions qui font abstraction des circonstances matérielles et 

psychologiques qui ont déterminé la rédaction de la déclaration 

[ . . . j  the legal systern that society has put in place to achieve justice may 
actually contribute to an unjust outcome for the victim. la 

2.3.2 Témoignages 

Le processus judiciaire vise la sanction d'agressions particularisées. II a ses exigences, 

ses délais, ses règles, sans synchronie avec les phases du cycle de violence conjugale et du 

processus de guérison. 

Devant un tribunal, les femmes s'expriment souvent selon les normes attendues: avec 

déférence, de manière hésitante (tentative) caractérisée par l'atténuation, la politesse, la 

vérification, la recherche d'approbation. Elles baissent les yeux, se taisent 

lorsqu'interrornpues, sourient. 

Une mode communicatio~el qui les dessen, puisque les juges et les avocats jugent 

plus crédibles et plus convaincantes les femmes qui s'expriment comme les hommes, avec 

assurance, rationalité, en regardant droit dans les yeux, voix forte et réponses  brève^'^'. 

i64. Christine ALKSMS, Ed~vnrd RENNER et  Laura PARK, 4 s  Lopic Op;ionul? L a y e r i  Persuasion 
Techniques Do Not Always Comply With the Rules of Logiw, Rtsumé du National Social Action 
Progiam (NSAP), a la page 2. 

1 6  Voir srlpra, 1.4.2. 



Devant un 

communicationnel 

Pour tout 

tribunal, les femmes victimes de violence conjugale cumulent le mode 

des femmes et les séquelles psychologiques des agressions intimes. 

témoin, il est difficile de se rappeler de détails et même du passage du 

temps1&. Une évidence que les avocats connaissent bien et qui les amène, comme le conseille 

Tech~~iques de plaidoirie à bien préparer leurs témoins16'. 

Pour les victimes d'agressions répétées que sont les femmes victimes de violence 

conjugale, la chose est quelquefois impossible, en raison des perturbations psychologiques qui 

résultent des agressions. Le temps se télescope, les agressions semblables se confondent, 

seules des images et émotions afne~rent'~'. 

L'hyperréaaivité peut amener la victime a une nervosité incontrôlable, a des excès de 

panique, à la seule vision de son agresseur. Au seul son de sa voix. A sa seule présence à 

proximité. La peur peut ramener a demander que l'agression ne soit pas judiciarisée, à ne pas 

se présenter devant le tribunal, a se dédiret6'. 

Christine ALKSMS, Edward RENNER et Laura PARK, 4 s  Logic Optional? Lawyers' Persuasion 
Techniques Do Not Always Comply With the Rules of Logim, Résumé du National Social Action 
Program @SAP), B la page 1. 

Thomas A. MAUET, Jacques BELLEMARE, Michel JOLIN, Robert MONETTE et Michael 
SHEEHAN, Techiques de plaidoirie, Sherbrooke, Les ~dîrions Revue de droit, UniversitC de 
Sherbrooke, Collection habilités professionnelies, 1986, aus pages 1 1 B 1 5 et 1 12 t 14. 

Voir supra, 2.1.2. 
Voir Nathalie DESROSIERS et Louise LANGEVIN, L'irrdetrinisation des victimes de violence sexuelle 
e t  coqj~gole,  Cowansvùle, Les Éditions Yvon Blais inc., 1998, aux pages 277 à 282. 

À 1'ins:ar de plusieurs de ses coLiègues, le juge Jean-François Gosselin de la Cour du Québec a Hull 
dénonce en juillet 1997 l'incohérence des victimes de violence conjugale: 

le couve regrettable que madame ne soit pas ici, car j'aurais eu queIques mots à lui 
dire. La tictirne porte plainte, eue Ia retrre, eue refuse de témoigner et se permet même 
d'entrer en contact avec l'accusé même si ce dernier est sous le cûup d'une interdiction 
de contacts. Ça place tout le monde dans une situation embarrassante. 
(soulignement ajoute) 



Outre les salles réservées aux témoins, si longues à installer dans les Palais de 

ju~tice"~, un écran et même le témoignage par voie de télévision en circuit fermé peuvent être 

nécessaires1". 

Les pensées intrusives peuvent être si douloureuses et terrifiantes que 

l'engourdissement soit la seule stratégie de survie dont dispose la victime. Pour garantir 

l'engourdissement, la victime peut refuser de se présenter devant le tribunal. 

Lorsqu'elles térnoigrient, à une étape ou a une autre du processus judiciaire, les 

victimes de violence conjugale ne sont pas de (thons témoins* au sens de Techiziques de 

pZïidoi~.iel". EHes ne regardent pas le juge dans les yeux, parce qu'elles ont appris à ne pas 

regarder dans les yeux'". Elles sont vulnérables au sarcasme, à la dépréciation. 

Selon ce que rapporte le journal, la vioIence s'est répétée comme suit: des agressions conjugales en 
dtkernbrc: 1996, m m  1997 et avril 1997, la victime rsfùse de témoigner, une sentence de deus mois de 
prison imposée en ami1 1997. avec condition de probation im~osée n I'acuesseur de ne pas communiquer 
avec la victime, une reprise de vit commune, une autre rupture, une visite de la victime a l'agresseur ou 
motif de lui remettre des vêtements Ie 16 juin 1997, une agression, la victime demande que les plaintes 
soient retirées et refuse de témoigner, une sentence de quatre mois de prison en juillet 1997. Voir le 
journal Le Soleil, 5 juillet 1997, a la page A- 17. 
Pour quianque CU-t 1s qmptôrnes de i'état du stress pst-traumatique, la séquence. maiheureusemenr 
répètée par d'innombrables agresseurs et d'inombrabIes victimes, est limpide. 
F h m  de stkurité non atteinte, culpabilité des moyens pris, contrition, confusion, constriction, sentiment 
d'inexistence et désarroi en i'absence de l'apsseur. Quelle aide a &te apportee par l'gtat ii ln victime pour 
assurer la première et la seconde phase du processus de guérison? 

Voir srrpa, 1.2.2 et 1.3 .1 .  

Voir Nathdie DESROSIERS et Louise LANGEVIN, L'irrtier~ir~isation des vicri~~res de violerice s~xuelle 
ei coujugale, Cowonsviile, Les   dit ions Yvon alais Inc., 1998, au. pages 278 et 279. 

Voir strpra, 1.4.1. 
Voir Nathalie DESROSIERS et Louise LANGEVIN, L'î~rdeirtitisariori dei viclinles de videme semielfe 
et conjztgule, Cowansville, Les Édiiions Yvon Blais Inc.. 1998, aus pages 28 1 et 282. 

Regarder directement ou fiser est interprété comme un acte de provocation. Les victimes, comme les 
personnes sans pouvoiï, ont des regards périphériques, pour évaluer la situation et Ia distance de 
l'agresseur. 
Voir Nancy E X E Y ,  Bo& Polilics, Poirer; Ses arld Noti I*'erbal Corrr~~~i~r~ico~iot~, Englewood CliKs, 
Prenrice HaIl, 1977, aux pages 153 i 160. 



En raison des séquelles psychologiques, les victimes de violence conjugale ne sont pas 

de hons témoins)) pour raconter les faits. 

Elles sont souvent confuses, ont de la difficulté a se concentrer, a situer dans le temps, 

à démêler une agression d'une autre dans le continuum des agressions intimes. Elles peuvent 

être en pleine hyperréactivité ou en pleine constriction, hypervigilantes ou passives, terrifiées 

de se remémorer ou incapables de le faire. Elles manquent de mots, sont absorbées par des 

imzges terrifiantes. Se sentent coupables de vouloir s'en sortir, ou y renoncent. Dénient, 

minimisent ou coupent au plus court, convaincues qu'il n'y a ni place ni temps pour l'entière 

narration des agressions subies et de leurs séquelles. 

Selon la phase du processus de guérison et selon les symptômes de l'état de stress 

post-traumatique qui dominent au moment du procès, les victimes ne disent rien ou bien peu, 

racontent par images et émotions, de manière épisodique, ou relatent chronologiquement les 

faits, le contexte et ies séquelles des agressions pour lesquelles des chefs d'accusation ont été 

ponés, le plus souvent à partir de la déclaration faite aux policiers dans les heures suivant 

I f  agression. 

Traumatic memones lack verbal narrative and context; rather, they are 
encoded in the fonn of vivid sensations and images."' 

La mémoire traumatique est statique. Le récit que fait la victime est répétitif, 

stéréotypé, fragmenté, sans progression dans Le temps, sans révélation des sentiments ou 

interprétation de la v ic t i~e"~ .  

174. Judith ERMAN, Tinrona and Rrcovejy, New York, Basic Boob ,  1 Ç92, réédition 1997, i la page 38. 

? 5 .  Judith HERMA,V, T?nrr!~ia omiRecovery, New York, Basic Books, 1992, réidition 1997, ous pages 38 
ii 42, 175 à 177. 



Plutôt que de la date de l'agression, les victimes se souviennent du lieu, de la lumière 

du jour, des circonstances, des émotions. 

L'accent est mis sur des sensations fragmentées, sur des images, sans ~ontexte"~. II 

y a distorsion du temps, les agressions répétées s'entremêlent, se télescopent, se fusionnent 

dans la mémoire des victimesJ7'. 

Trop d'agressions souvent assez semblables, se mélangent dans la mémoire. Quelques 

éléments particuliers, distinctifs, faits de sensations et d'images sunout, émergent. Le récit 

d'une agression vaut pour plusieurs  autre^"^. 

Les victimes attribuent à la folie les trous de mémoire, les expériences de dissociation, 

les flash-bzcks qute11es tentent donc de ~acher"~. 

À partir des fragments d'images et de sensations, il faut du temps pour réunir, 

organiser un récit détaillé, orienté dans le temps et le contexte. 11 faut aussi des questions, 

pour connaître les faits et comprendre les émotions, et ne rien prendre pour acquisLs0. La 

mémoire et les mots peuvent manquer, surtout pour relater l'intolérable et seules des images 

1 76. Juciith HERMAN, T~-au!~ia and Recovery, New York, Basic Books, 1 992, réédition 1 997, A la page 38. 

177. Lenore E.A. WALKER, Abused Wonieiz arrd Srr~vivoi- Thei;op),, Amencan Psychological Assoctation, 
1994, a la page 70. 

178. Judrth HERWù', Trounia aridRecorwy, New York, Basic Books, 1992, rédition 1997, a la page 187. 

1 79 Lenore E.A. W.4LKER A brrsed !florrien a~ld Swvivor Tlierapy, A n e n c a n  Psychofogicai Association, 
1994, au. pages 4 et S. 

183. Judith HEKMAN, Ti-auwa aiidRecovey, Kew York, Basic Books, I992, réédition 1997, à la page 177. 



fi-agrnentées peuvent envahir la mémoire de la victime1". Le récit se modifie, s'amplifie au fur 

et à mesure que s'estompent déni, minimisation et répression"'. 

La victime peut décrire l'agression comme si eiie la voyait projetée sur un écranls3. Elle 

peut s'interrompre, faire des digressions, pour tenter d'atténuer sa douIeur et sa détresse1? 

Son attention peut être complètement fixée sur un élément externe ou sur ses pensées"'. 

La victime souvent est confuse, a de la difficulté à se concentrer, peut être 

extrêmement passive et dépressive, pleurer sans arrêt ou être sur la défensive, hypervigilante, 

méfiante, ou encore complaisante, soumiseLM. Alternativement, de l'un à l'autre des symtômes 

de l'état de stress post-traumatique. Selon les stimuli, les stratégies qui semblent 

indispensables à la survie, ou l'étape du processus de guérison. 

Faire en thérapie le récit des agressions subies, de leur contexte, des fiits, des 

émotions et de leur sens, seconde étape du processus de guérison, sen à intégrer la réalité des 

agressions subies pour guérir les penurbations psychologiques'g7. Le récit devant une cour 

Judith HERMAN, Trauina anciRecove~y, New York, Basic Books, 1992, rdidition 1997, à la page 179. 
Lenore E.A. WALKER, Abused Woorireii amiSurvivor. Tlret'apPv, hc-ricm PsychologicaI Association, 
1993, aux pages 375 et 376. 

Judith HER,W, T~.mrriia amf Recovery, Hew York, Basic Books, 1992, réédition 1 997, A ia page 1 79. 

Lenore E.A. WALKER. A bused Cl%»tot unci Siiwivor Tlw-upy, Amcrican Psychological Associarioc. 
1994, a la page 374. 

Lenore E.A. WALKER, Abr~sed IYo~roareri ami Siovivor Thei-apy, Amencm Psychological Association, 
1993, à Ia page 375. 

Leaore E.A. WALKER Abrrsed Wonrerr o m i ~ l r l v i v o ~ ~  Thei-apy, American Psychological Association, 
1994.3 la page 70. 

Lenore E.A. WALKER, A bused Il.'u~nen and Srrivivoi* Therapy, Arnerican Psychological Association, 
1994, à la page 304. 

Judith HERblAN, Tmuiiio min Recovey, New York, Basic Books, 1 992, rkédition 1 997, aus pages 1 80 
à 183. 



criminelle vise un tout autre but, la condamnation de I'agresseur coupable. Seuls les faits, 

segmentes, sont jugés pertinents. À certains égards, le récit de la victime de violence 

conjugale devant le tribunal peut s'apparenter à un processus de désintégration. 

Des victimes que les souvenirs ou les e4ndicesa rappelant l'agression plongent dans une 

détresse intense, qui ont de la difficulté a se concentrer, veulent éviter les souvenirs, les 

pensées et les sentiments liés a I'agression, sont incapables de se souvenir d'un aspect 

important du traumatisme, auxquelles les juges, les substituts et les avocats vont demander 

de relater par le menu, les gestes d'agressions, les dates et circonstances, en présence et à 

proximité de leur agresseur. 

Malgré I'état des connaissances sur les séquelles psychologiques de la violence 

conjugale, les victimes continuent d'être interrogées comme n'importe quels témoins. 

Sans formation sur les manifestations de I'état de stress post-traumatique et en 

appliquant le modèle univoque et réducteur du (.bon témoin)), devant la confusion, la mémoire 

statique et par images, le langage corporel et verbal des victimes, des juges peuvent tirer des 

conclusions négatives quant à la crédibilité des femmes victimes de violence conjugale et de 

leurs témoignages. Alors que ces manifestations, observables par un tribunal, témoignent de 

séquelles d'agressions subies. 

Sans formation sur l'état de stress post-traumatique, des juges peuvent permettre aux 

avocats de la défense et aux substituts du Procureur général des comportements 

d'intimidation validés par leur profession: s'approcher très près du témoin, circuler autour, 

hausser la voix, insister sur la date précise, les dimensions et les quantités, exiger le récit 

sesmenté et syncopé des gestes posés par l'agresseur et par la victime. 



Des juges peuvent aussi être réticents a l'utilisation d'un écran ou d'autres moyens 

permettant à une femme victime de violence conjugale de témoigner sans voir son agresseur. 

Des victimes doivent donc rendre témoignage, ~InérabIes au moindre Froncement de sourcil 

ou serrement de mâchoires d'agresseurs intimes qui les terrorisent. 

Sans formation sur l'état de stress poa traumatique, des juges, substituts et avocats 

de la défense peuvent aussi voir dans le désir de ia victime de reprendre vie commune avec 

l'agresseur, l'expression de la volonté d'uii être libre, éclairé, en pleine possession de ses 

moyens et a la recherche de son intérêt, plutôt que I'expression de la constriction, le résultat 

d'intimidations et de dévastations psychologiques ou l'expression du sentiment de culpabilité 

des victimes envers leurs agresseurs, pour l'avoir dénoncé, avoir cherché a sortir du cycle de 

la violence. 

Le droit écoute-t-il les femmes victimes de violence conjugale? Peut-il entendre les 

images récurrentes, la peur, les fragments, la confusion qui résultent des agressions intimes 

et témoignent de leur occurence, la culpabilité et la constriction qui amènent a vouloir 

maintenir le lien1*'? 

Peut4 écouter a travers les silences et la confusion, les coups portés, les menaces, les 

saccages, la peur? 

Peut-il écouter, au-delà des mots qui disent la volonté de maintenir le lien, la 

constriction, la peur et la culpabilité? Écouter ce qui n'est pas dit? 



La justice ne peut être rendue sans une compréhension préalable des besoins 
du justiciable, c'est-&dire, dans le cas qui nous occupe, de la vi~tirne"~. 

Seul fomm social qui a le devoir d'entendre et le pouvoir de sanctionner, le tribunal 

devrait aussi être le lieu social d'intégration par les victimes de la réalité des agressions subies 

et de leurs séquelles, deuxième étape du processus de guérison1m. 

Le lieu du récit des agressions intimes et des émotions, tolérant au mode narratif des 

victimes. Un lieu qui tient compte de leur dignité et de leurs vulnérabilités. 

.4u devoir d'entendre et au pouvoir de sanctionner du forum, s'ajoute la fonction 

thérapeutique du processus, une fonction que le droit criminel tarde à recomaître. 

Pour les justiciables, le système judiciaire, bien qu'il ressemble au monde à l'envers 

d'Alite, est un processus dont ils attendent égalité et justice, l'une confondue avec l'autre. 

En matière civile, la dignité proceduraie, formalisme et rituel, et la considération qui 

leur est témoignée, déterminent la perception de justice des parties au Litigelg'. 

Symboliquement, la dignité procédurale témoigne de l'importance des parties et du litige pour 

I'Etat, q u i  alloue juge, salle, auxiliaires et support. 

189 Nahalie DESROSIERS, *Les recours des victimes d'inceste*, ciam Cotirn~ort Lmv d'un siècie a l'autre, 
dir. P. Legmd. Cowansville, Les Éditions Yvon Biais hc., 1992, 157-207, a la page 165. 

190. Voir supra, 2.1.2. 

19 1. E. Allan L N D  et Robert J. MACCOUN, Particia A. EBENER, Wiiliarn L.F. FELSTINER, Deborah R 
H N S L E R  Judith RESNM. Tom R. TYLER **In rhe Eye of the Beholdher: Tort Litiganr's Evaluations 
of Their E.vperiences in the Civil Justice System*, ( 1990) 24 Law & Sociep Review, 933-996, au. pages 
967 et 972. Tom R TYLm uWhnt is procedural justice?: criteria used by cttizens ro assess the fairness 
of IegaI procedure*, (1988) 22(1) Law B Sociep, 103-135. AlIen E. LhD et Tom R. TYLER, The 
Social Pxycliologv o f P ~ a c e d u ~ d  Jirsrice, New York, Plenum Press. 



En matière criminelle, la perception de justice tient à trois choses: les résultats, le 

respect des droits des accusés et de la dignité des victirne~'~'. Seul le tribunal judiciaire est 

investi du devoir d'entendre et du pouvoir de sanctionner les agressions intimes. 

Pour les substituts du Procureur général qui participent d'une moralité de  droit^'^', la 

justice tient a l'application juste des règles du droit criminel. 

L'objectif premier de la profession d'avocat, gagner sa cause, se traduit pour eux par 

établir la culpabilité du coupable. En l'absence de plaidoyer, la victime est un témoin utile, 

pour faire la preuve des accusations portées. 

Cela étant, l'atteinte de l'objectif par plaidoyer de culpabilité de l'agresseur aux chefs 

d'accusation ponés représente une économie de temps et de ressources étatiques, puisque la 

preuve des agressions commises n'a pas a être faite devant le tribunal. 

Que le récit des agressions intimes devant le seul forum qui a devoir d'entendre et 

pouvoir de sanctionner puisse paniciper du processus de guérison n'est pas envisagé. Au 

contraire, l'audition judiciaire est posée conune pénible. Le plaidoyer de culpabilité de 

l'agresseur permet d'épargner aux victimes ales affres du p r o ~ e s ~ ~ ~ ~ ~ .  Il ne vient à l'idée de 

personne que le tribunal puisse avoir aussi une fonction cathartique. 

En l'absence de plaidoyer de culpabilité de I'agresseur, la victime sert a l'atteinte de 

l'objectif du substitut du Procureur général. Elle est utilisée pour faire la preuve des chefs 

d'accusations portés, et ne peut témoigner au-delà des chefs d'accusations ponés. 

! 92. E.K. REh?uER, Christine AL=(Sh?S et Lnura P A X ,  .The Standard of Social Justice As a Research 
?rocess~~, 1997, Ca~tadiaa P + ~ c / ~ o l o ~ ,  38, no 2, aus pages 91 à 102. 

193. Voir nipi-a, 1.4.1. 



Elle peut témoigner en-deçà, nier, minimiser. Le systeme judiciaire s'en accomode, 

sans viser à ce que cessent déni et minimisation, sans apporter le soutien nécessaire pour 

rompre le cercle vicieux. 

Questionnées par des substihits du Procureur générai et des avocats de la défense qui 

appliquent les techniques enseignées par leur profession, selon leurs besoins dans la poursuite 

de leurs objectifs, les femmes victimes de violence conjugale se disent revictirnisées par le 

système judiciaire: contrôlées par d'autres, utilisées par d'autres, sans égard a leurs besoins 

propres. 

Pour les victimes de violence conjugale qui témoignent contre leurs agresseurs, la 

perception de justice se résume à deux éléments: être crues et être traitées avec dignité'''. 

Leurs besoins vont au-delà. Le récit de l'événement traumatique a une personne empathique 

aide la victime à donner sens, à qualifier et i guérirs%. Le simple récit, ample, complet, a un 

confident empathique. 

[. . .] people's accounts of pain and anguish and their telling of aspects of such 
accounts to empathic confidants may represent iniduable acts of rnenniilg 
[.. .] in the recovery process of s u ~ v o r s  of trauma. Such acts rnay be essential 
to the will to recover and to other behavioral steps toward r ec~ve ry '~ '  

1 9 NathaIie DESROSIERS et Louise LANGEVIX, L'irtde~rrriisatiori des victirrres de violeuce semelle el 

corijirpole, Cowansville, Les editions Yvon B!ais hc., 1998, sus pages 267 et 268. 

196. Terri L. ORBUCH, John H. HARVEY, Susan FI, DAVIS et Nancy J. MERBACH, 4:Accou.t-making and 
Confiding as Acts of Meaninp in Response to Sesual Assaulb, Jozrnial o/Fa~rri!v Violerice, vol. 9 ,  no 
3, 1993, 249-264. Le récit pemet de donner sens. Voir: D i h c k  SNOEK, MA Case of Feminist 
Transfomatioi.l,: A Constnictitist-Deveiopmental Perspective,, dans Repi-esenrurioris: Social 
Coran.rizriorts o/Ge~rder~ RhcdaK UNGER ed., Xew York, Baywood Publisning Conpany Inc., 1989, 
77-89. 

197 Tem L. ORBUCH, John K HARVEY, Susan H. DAVIS et Nancy J. MERBACH. ~Account-making and 
Conficimg ris Ac& of Meaning in Res~onse to Sesual AssauItn, Joumai of Fanrily i.loierzce, voi. 9. na 3, 
1994, à la page 263. 



Le récit peut aussi être écrit, comme celui de survivants d'oppressions politiques, pour 

témoigner contre les oppresseurs, à la face du monde. Une technique qui requiert formalisme 

et solennitélg8, des qualités que n'a pas la Déchration de la victime s i r  les coméq~iences du 

crznre. 

II n'y a donc pas adéquation entre l'objectif du substitut du Procureur général et les 

besoins des vict irne~'~~.  Certaines victimes ne veulent ou ne peuvent témoigner; d'autres 

veulent témoigner longuement, et même au-delà des accusations portées. 

Le système judiciaire peut avoir une fonction thérapeutiq~e'~~, être le lieu du récit qui 

aide les victimes à donner sens et a guérir. Les moyens pour assurer la fonction thérapeutique 

du système judiciaire sont variés. En matière criminelle, par exemple, cette fonction 

thérapeutique est au m u r  des cercles de guérison et des cercles de détermination de la peine 

mis sur pied par quelques communautés autochtones au Canada2*'. Des processus qui ne 

cautionnent pas le déni et la minimisation. 

198. Judith H E M ,  Tinzrrira a~rciRecowly, New York, Basic Books, 1992, réédition 1997, a la page 18 1 .  

1 99. 3ruce FELDTHUSEN, J h e  Civil Action for Semai Banay: Therapeuric Jwisprudencell~, (1 993), 25(2) 
Otrawa Lmv Reviav, 203-234, aus pages 2 13 et 2 14. 

200. Bruce FELDTHUSEN, .The Civil Action for Semal Bat tq :  ïherapeutic  jurisprudence?^, (1 993), 25(2) 
Otrawa Law Revierv. aux pages 203 ii 234. 
Nahalie DES ROSIERS et Louise M G E V I N ,  L'inda~rr~risatio~l des vicri~ries de violence sexuelle et 
co>@gale, Cowansville, La  diti ions Yvon Elais inc., 1998, A la page 267. 
Judith HERMAN, Truunra arrdRecove)y, New York, Basic Book, 1992, réédition t 997, ii Ia page 200. 
Richard K SHERW, MA Matra cf Voice and Plot: Belief and Suspicion in Legal Storytelling, ( 1  988) 
57 ,\.liclrigai~ h v  Review, 543-6 12, aux pages 60 1 ii 6 12. 
E. A l h  LiND et Robert J. MACCOUN, Particia A. EBENER, William L.F. FELSTDZX, Deborah R. 
HENSER, Judith RESNIK, Tom R. TYLER, 4x1 the Eye of the BehoIdher: Tort titigant's Evaluations 
of Their Esperiences in the Civii Justice Systernvl, (1 990) 24 Law & Sociey Review, 953-9915 

20 1 .  Canada, Commission royale sur Ies peuples autochtones, Par-delà Ies d~visiorrs cr~ïrirt~elles. u)i rapport 
sur-les autoclrroires et lu j~rsric~péi~~ke au Carratla, ministère des Approvisionnements et Services, 1996, 
aux pages 16 1 ii 192. 



Le processus de guérison est douloureux car l'agresseur doit renoncer à toutes 
ses excuses, à toutes ses justifications, il doit laisser tomber sa colère et ses 
autres défenses jusqu'à ce que finalement, mis en présence d'une victime 
maintenant capable de l'affronter, l'agresseur puisse lui-même ressentir la 
soufiance qu'il a causée. Il faut passer par toutes ces étapes avant de pouvoir 
commencer à réparer le traumatisme, tant chez l'agresseur que chez l'agressé. 
Le mot (qpérison~~ a une certaine connotation de douceur mais ce n'est pas du 
tout ce qui caractérise le processus de guérison tel que le conçoit le 
programme de Hollow ~ a t e r . * ~  

Seuls les agresseurs qui acceptent d'assumer l'entière responsabilité de leurs actes sont 

admis a participer à un cercle de guérison, au cours duquel tous les membres de la 

communauté peuvent s'exprimer sur le traumatisme subi par la victime, ses proches, et la 

communauté toute entière. 

La tenue d'un cercle de guérison, qui présuppose aussi qu'un soutien adéquat a été 

apporté a la victime, ne peut avoir lieu avant que celle-ci soit prête a affronter, avec les 

membres de sa communauté, l'agresseur. La peine imposée aux agresseurs par les cercles de 

détermination de la peine, vise la réparation par les agresseurs, du préjudice causé aux 

victimes et à la communauté. 

Une philosop hie et une manière de faire dont pourraient s'inspirer les communautés 

non autochtones, plutôt que le système actuel qui favorise le silence, le déni et la minimisation 

des agresseurs et une certaine complaisance a leur égard, et qui s'aveugle sur le déni et la 

minirisation des victimes de violence conjugale et sur leurs séquelles psychologiques. 

ZG 2 .  Canada, Commission royale sur ies peuples autoc hiones, Par-delù les divisiorrs cu lrurelles, rrrr rapport 
srir /es arrtoclito~ies er la jus!ice penale arc Carioda, ministère des Approvisionnements et Services, 1996, 
a 13 page 178, citant Th&-& LAEUKESSE, P~messus holisrique de rPcoriciliariorr - Pr.etni21.e rtatiorr 
de Hollarv I.C'iiw, Ottawa, SoIIiciteur géndral du Canada, Collection sur [es autochtones, 1993, i la page 
1 o. 



À défaut pour le droit d'assurer sa fonction thérapeutique, sauf pour la sanction des 

agresseurs, le processus judiciaire est de peu d'intérêt pour les victimes. Conduit selon les 

normes acnielles, il peut même nuire à leur guérison. 

Comme aux substituts du Procureur général, aux juges, aux thérapeutes et aux 

intervenants, il faut aux autorités étatiques apprendre les manifestations de l'état de stress 

post-traumatique et réformer les normes du processus criminel en conséquence. Pour 

sanctionner les inf?actions criminelles définies au Code crinilel et celles qui devraient l'être. 

Malgré l'article 2 de la DécZaruiio?r sur i'élin~b~atiori de la violet7ce ci ['&rd des 

femmes qui stipule que celle-ci s'entend comme englobant la violence ~cpsychologique exercée 

au sein de la famiIle~~203, et malgré le fait que la Déclaratio~i sir  i'élinzi~iuzio~~ de In i~zdence 

b I'egnrd des femmes engage les États signataires à prévoir dans la législation nationale les 

sanctions voulues pour punir et réparer les tons causés aux femmes soumises à la ~iolence~"~, 

sauf quelques dispositions prévues au Code crirni~~eer-~~, les actes de violence psychologique 

ne sont pas définis au Canada comme des actes criminels'o6. 

203. Voir supra, 1.3.1. 

20 4. Dec!oratiori sttr IrélN»i~iufiou de la violence a f'égord drs jeut nies, art. 4 .  R&iolution de 1'Asxrnbee 
ginérale des Nations Unies 48/104, Doc. N.U. .4/48/49/ ( 1  993). voir supro, 1.3.1. 

205. Harcèlement, intimidation, menaces. 

Cette évacxation des actes de violence psychologique par la droit criminel. semblable a In sdparation des 
s p h k m  publique et pri.v& est à ce point ddtemhante qu'elle contamine et confond les sciences rocia!es. 
Pour mtoines, de manière aberrante, la violence physique de i'agresseur peut éue exempte de violence 
pqchologique. 
Voir m i r e  autres Rudy J. AQULAR et NaMa NUNEZ-NIGHTINGALE, ;The impact of Specitic 
Bsnerig Experierices on the Self-Esteem oFAbused Womem, ( 1  994), Jotinial of Faniily Koletrce, vol. 
9 ,  no 1 , 3 5 4 .  
Pour une analogie avec l'évacuation du sujet en sociologie, voir Dorothy E. SMTK ~Writ ing Women's 
Espenence intc Social Scienc*, dans Fe~~iiiiissr & Psychologv, London. Sage Publications, 1 99 1, 155- 
169. 



Sans conversion possible en chefs d'accusation, le récit de la violence psychologique 

est de peu d'utilité pour les agents de rÉtat, pour lesquels les ressources étatiques et le temps 

doivent être consacrés à la preuve d'infractions criminelles. Le récit utile au droit criminel se 

limite aux faits nécessaires à la preuve des accusations portées par les substituts du Procureur 

général'07. 

Queiie vérité est découverte par le juge des faits à partir des réponses aux questions, 

déterminées par la déclaration aux policiers et les accusations portées par les substituts du 

Procureur général? 

Pour les avocats et les juges qui adhèrent à une moralité de droit'u8 la question est de 

peu d'intérêt. Pour les victimes, la question est fondamentale. 

Le droit veut-il entendre et peut-il écouter les femmes victimes de violence conjugale? 

2.4 Hors tribunal 

2.4. I Coû rs et blessures 

Malgré la prétention a la judiciarisation qxesque ~ ~ s t é r n a t i q u e ~ ~ ~ ~ ~  les agressions 

intimes portées à l'attention des tribunaux ne représentent qu'une portion, caractérisée, de 

la violence conjugale dont les femmes sont viztimes. 

207. Daniel SANFAÇON, ~Cei te  violence qu'on juee mal: recnerche-action su I'itervcntion judiciaire en 
maticire de vioIence conjugalen, dans I4oletlce ccnrjupale, Reclierches sur lu violeme faite azix~entrtw 
elr lrrilieir coiljrrgal, sous Iri direction de Mûryse Met-Ra-vnor et Solange Canrin, Boucherville, Gaetan 
M o m  éditeur, 1994,44 1-456, & ln page 4 5 5  

208. V o r  supra, 1.4.1. 

209. Voir sripisa, 1.3.2. 



En 1993, dans le cadre de I'hifinfh~e de /litte colitrr la violeirce familiale, Santé 

Canada a financé la première enquête d'envergure nationale sur la violence envers les femmes. 

Douze mille trois cents femmes ont répondu aux questions des enquêteurs. Les résultats sont 

publiés en mars 1994=1°. 

La définition de la violence utilisée dest  limitée à celle du Code crinririel ponant sur 

les voies de fait simples et Fagression sexuelle telles que l'entend la loi? Elle a été mesurée 

4 l'aide d'une série d'actes violents semblables à ceux contenus dans le CTS (Cotflici T'ctic 

Scale, c'est-à-dire échelle des stratégies lors de conflits)*212. 

La violence dont les femmes sont victimes dans l'isolement des foyers a des 

proportions endémiques. Les blessures intimes sont dévastatrices. Vingt-neuf pour-cent des 

femmes au Canada, vingt-cinq pour-cent des Québécoises ont été victimes d'actes de violence 

cornmis par un conjoint2". 

La violence est deux fois plus élevée que la moyenne nationale lorsque le revenu du 

ménage est inférieur i i 5,000 $Il4. 

2 10. Staris[iqires Ca~ioda, Jui-is~of. vol. i4, no 9. Résultats d'une enquête nationale sur l'agression conke la 
conjointe, mars 1994. 

? 1 1. Statisliques Cauacfu, Jut-istaf, vol. 14. nG 9, Résu l tm d'une enquête nationale sur l'agression contre la 
conjointe, mars 1994, à la page 3. 

? 12 Smisl~qiies Co~iudo, Jirrisrar, vol. 14, n' 9, Resuitats d'une enquête nationale sur l'agression contre la 
conjoin:e, mars t 993. 

.. 7 I 3  . Sio<Niiqtrrs Ca~tacia, Jwisrur, vol. 14, n' 9, Résultats d'une enquétr nationale sur l 'agesron conue la 
conjointe, mars 1994, d la page 4.  

2 14 Sturisriqtres Catradn, Juris~ai, vol. 14, no 9. Résultm d'une enquéte nationale sur l'agression contre la 
conjointe, mars 1094, a la page 6. 



Bien que Statistiques Canada a££irrne que les taux de violence n'indiquent aucune 

variation en fonction de la scolarité215, l'analyse des données du Tableau 1216 démontre que 

les victimes de violence conjugale dans les douze mois précédant l'enquête sont plus 

nombreuses dans le groupe des diplômées universiiaires (3.43%) que dans le groupe sans 

diplôme d'études secondaires (3.29%) et les groupes détenant un diplôme d'études 

secondaires (2.77%) et collégiales (2.77%). 

Un tiers des femmes violentées ont craint pour leur vie. Quarante-cinq pour cent des 

femmes ayant vécu dans le passé avec un conjoint violent ont craint, a un moment ou à un 

autre pour leur vie. Seize pour cent ont été menacées avec une arme à feu ou un couteau. 

 près de la moitié (45%) des femmes victimes de violence ont subi des  blessure^^^^". Quarante 

pour cent des femmes blessées ont consulté un médecin ou une infirmière afin de recevoir des 

soins médicaux. Cinquante pour cent des femmes blessées ont dû s'absenter de leur travail2". 

Les victimes présentent une grande variété de blessures physiques et de troubles 

physiques chroniques qui résultent de la gravité croissante et de la répétition des agressions. 

2 15. Statistiques Ca~iada, Jurisfat, vol. 14, no 9, Résultats d'une enquête nationale sur l'agression contre la 
conjointe, mars 1994. 

2 16. Statisfiques Ca>rada, Jurisfat, vol. 14, n' 9, Rkd ta t s  d'une enquëte nationale sur l'agression contre la 
conjointe, mars 1994, A la page 5. Le tableau 2 (en page 6) indique que les agresseurs dans les 12 mois 
prckd&nt l'enquête sont deux fois moins nombreux dans Ie groupe des diplômés universitaires (1  .go%) 
que dans Ie p u p e  sans dipIÔme d'études secondaires (3.93%). 

2 17. Sfaiistiqrres Carrada, .lurisfut, vol. 14, no 9, Résultats d'une enquëte nationale sur l'agression contre la 
conjornte, mars 1994, A la page 8. 

2 18. Staristiques Carrada. Juristat, vol. 14, n" 9, Résuitats d'une enquête nationde sur l'agression contre la 
conjointe, mars 1 994, à la page 9. 



Outre les contusions, dislocations et égratignures, des tympans perforés sont chose 

~ommune~~~",  des bdures infligées a raide d'appareils électriques, de cigarettes ou de 

produits acides sont courantesfim. 

Quatre-vingt-dix pour cent des victimes ont dit avoir eu des bleus, 33% des coupures, 

égratignures ou brûlures221. Les blessures qui entraînent des saignements graves à la tête et 

aux organes internes sont courante?. Douze pour cent des victimes ont eu des fêlures, 1 1% 

des fractures? .La violence conjugale constituerait la principale cause de blessures graves 

subies par les femmes nord-américaines et ferait plus de victimes que les accidents de la route, 

les voies de fait et les viols réunis))u4. fiAu Québec, on évalue que 20% des femmes admises 

à l'urgence chirurgicale des hôpitaux sont des victimes de violence? 

Les résultats de l'enquête nationale de Statistiques Canada, jumelés a d'autres études 

et données factuelles permettent d'estimer, de façon conservatrice, les coûts annuels pour 

Association des medecins de I'Ontario, Rapporu sur. la violence faite aux fem ln es, Comité d'étude sur 
la violence faite aux f m e s ,  1991, B la page 7. A i'aube de I'an 2000, le Coikge des mddecins du 
QuCbec n'a pas encore jugé opportun de faire un guide à l'intention de ses membres. La Fédération des 
médecins omnipraticiens a fait un dossier, voir Le médecin du Québec, .La violence envers les femme*, 
octobre 1998. 
Voir &galement Tanis DAY, The Heafrh-Reluted Costs of Violence Againsr Women in Canada: The Tlp 
of fhe iceberg, Centre for Research on Violence Against Women and Childreq 1995, A la page 5 .  

Association des médecins de i'ontario, Rapports sur fa violence fuite ouxjétnmes, 199 1, A la page 7. 

Canada, Statistiques Canada, Juristai, vol. 14, na 9, Résultats d'une enquête nationale sur Inagression 
contre la conjointe, mars 1994, a la page 8. 

Association des médecins de I'OntaRo, Rapporh sur (a violence faire aux femmes, Comité d'étude sur 
la violence faite aux femmes, 199 1, A la page 7. 

Canada, Statistiques Canada, Jurisfut, vol. 14, no 9, Résultats d'une enquête nationale sur i'agression 
contre la conjointe, mars 1994, ii la page 8. 

Colette GENDRON, .La violence, une atteinte a la santé des femmes),. 3e Colloque Femmes ... VioIence ... 
Santé, organise par Centre-Femmes d'aujourd'hui, 18 avril 1998, à la page 3. 

CoIet;e GENDRON, .La violence, une atteinte à la santC des femmes.. 3e Colloque Femmes ... Violence ... 
Santé, organisé par Centre-Femmes d'aujourd'hui, 18 avril 1998, à la page 3. 



l'État, des soins médicaux dispensés pour les blessures physiques des femmes victimes de 

violence conjugale en 1994 à 263,O 14,200 $? 

En sus des blessures physiques, les victimes de violence conjugale présentent aussi des 

pathologies et troubles physiques variés: anémie, asthme, ulceres, hypertension, céphalées, 

palpitations, arthrite, entre autres2*', ce qui les amène a consulter plus fréquemment que la 

population en généra1 les cliniques médicales et les hôpitaux? 

Le coût annuel des consultations médicales liées aux pathologies et troubles physiques 

des femmes victimes de violence conjugale est estimé pour l'État en 1994 a 255.4 millions de 

dollars'29. 

((Des recherches torontoises indiquent que 74% des femmes victimes de violence 

conjugale utilisent des anxiolitiques et la proportion de celles qui ont recours aux somnifères 

depasse de 40% celle des adultes n'ayant pas subi de violencefiuO. Outre les médicaments, le 

Taris DAY, The Health-Relared Cos& of Vio f e x e  Againsr Wom en in Canada: The Tip of the Iceberg, 
Centre for Research on Violence Against Women and Children, 1995, p. 29-30. Ces coûts n'incluent que 
les consultations médicales (1 &e consultation: 7,6 16,000 $; autres consultations: 2S5,3 98,200 %). Ils 
n'incluent ni transport par ambuianct, n i  médication, ni hospitalisation. 

Association des médecins de L'Ontario, Rapports sur la violence faite aux feninres, Comitt d'étude sur 
la violence faite au. femmes, 199 1, i la page 7 .  
Tanis DAY, The Healdt-Rekited Cartis of Violence Againsr Wo111 en in Canada: The Tip of lire Iceberg, 
Centre for Research on Violence Agak t  Women and Children, 1995, à Ia page 8. 

Association des mddecins de l'Ontario, Rapports sur la violencefaire auxferri~nes, Cornité d'étude sur 
la violence faite aux femmes, 199 I , à la page 1 1. 
Tanis DAY, The Heaf~h-RelatedCosts of Violence Aguir~st Wonieri in Canada: The Tip of the Iceberg, 
Centre for Research on Violence Against Wornen and Children, 1995, aux pages 8 et 9. 

Tanis DAY, The Healllt-Related Costr of Violence Against Wonlerr in Canada: The T@ of the Icebeq, 
Centre for Research on Violence Against Wornen and Children, 1995, à la page 9. Ces coûts n'incluent 
auccne médication. 

Colette GENDRON, .La violence, une atteinte a la santé des femmw. 3e Colloque Femmes ... Viotence ... 
Santé, organisé par Centre-Femmes d'aujourd'hui, 18 avril 1998, à la page S .  
Voir aussi Tanis D AY, The Hea lth-Re lated Cosu of &'io/eme Agairtsr Wo»t en i t t  Canada: The Tip of 



quart des victimes de violence conjugale consomment aussi alcool et drogues pour atténuer 

la douleur des blessures intimesn'. Les femmes victimes de harcèlement psychologique 

risquent cinq fois plus la dépendance à l'alcool, les femmes victimes de violence physique, huit 

fois plusu'. 

Aux blessures et troubles physiques s'ajoutent les séquelles psychologiques: crises 

d'anxiété, dépression, confusion, problèmes cognitifs, penchants suicidaires, entre autresz3, 

qui résultent de la violence physique et psychologique subie. 

Statistiques Canada avait incorporé a son enquête sur la violence six questions portant 

sur la violence psychologique mesurée a partir de réponses sur des comportements qui ne sont 

pas des actes criminels. Quatre questions avaient trait au contrôle exercé par le conjoint, une 

question portait sur le dénigrement verbal et la dernière question était une question ouverten'. 

rhe iceberg, Centre for Research on Violence Against Women and Children, 1995, i la page 1 1. 

.4ssociation des médecins de l'Ontario, Rapports sur la violence faite a u  femmes, Comité d'étude sur 
la violence faite au. femmes, 199 1, à la page 3. 
Colette GENDRON, L a  violence, une atteinte 8. la sant6 des femmesp. 3e Colloque Femmes. .. Violence.. . 
Santé, organisd par Centre-Femmes d'aujourd'hui, 18 avril 1998, à Ia page 5. 
Voir aussi Tanis DAY, The Health-Aelated Cos0 o/Yiolence Agaimt Women in Canada: The Tip of 
rlre Iceberg, Centre for Research on Violence Against Women and Children, 1995, a la page 1 1. 
Cenada, Statistiques Canada, Juristat, vol. 14, f ic  9, Résultats d'une enquête natiouale sur l'agression 
contre [a conjointe, mars 1994, à la page 1 1. Voir aussi supra. 

Colette GmRON, L a  vio!ence, une atteinte la santé des femmesu. 3e CoUoque Femmes.. . Violence.. . 
Santé, orgenisé par Centre-Femmes d'aujourd'hui, 18 a m i  1998, à Ia page S. 

Association des médecins de l'Ontario, Rapports sur la violence fuile auxfemrnes, Comité d'étude sur 
la violence faite aux femmes, 199 1, à la page 7. 
Tanis DAY, The H e a l d r - R e i a r e  of Viole~ice Against Wonien in Canada: The Tip of the Iceberg, 
Centre for Research on Violence Against Women and Children, 1 995, a la page 8. 
Colette GEhDRON, .La violence, une atteinte a la san;é des f emme .  3' Colloque Femmes ... Violence ... 
Santé, organise par Centre-Fermes d'aujourd'hui, 18 avril 1998, a la page 4. Voir supra, 2.1.2. 

Canada, Staristiqzm Ca~iada, Juristat, vol. 14, no 9, Résultats d'une enquête nationale sur I'agession 
contre !a conjointe, man 1994, à la page 8. 



Les trois quarts des femmes 

victimes de violence psychologique 

victimes de violence criminelle ont déclaré être aussi 

de la part de leur conjoint. Dix-huit pour cent des 

répondantes ont déclaré être victimes de violence psychologique uniquement2? 

Les comportements de violence psychologique de i'enquête de Statistiques Canada 

ne totalisent pas la multitude d'actes et de comportements de violence psychologique que peut 

infliger un conjointz6. 

Aussi le calcul des coûts pour letat des soins de santé mentale des femmes victimes 

de violence conjugale a-t-il été calculé à partir de données puisées dans les recherches sur les 

soins psychiatriques. La moitié des femmes qui reçoivent des soins psychiatriques sont des 

victimes de violence conjugaleu7. Le coût pour l*tat des soins psychiatriques dispensés aux 

femmes victimes de violence conjugale est estimé, pour 1994, a 506,772,343 $? 

Un demi-milliard de doUars Récurrent. 

23 5 .  Canada, Statistiques Canada, Juristal, vol. 14, no 9, Résultats d'une enquête nationale sur l'agression 
contre la conjointe, mars 2 994, la page 7. 

236. Voir Frmcine OUELLET, J. LINDSAY, M c L ~ E N T ,  G. BEAUDOUIN, Lu violence psychologique 
entre conjoinis, Tome 1, Ses représenta~ioris selon le genre. Centre de recherche interdisciphaire sur 
La violence familiale et la violence faite au, femmes CRI-VIFF, Collection études et analyses, 1996. 

23 7. Tanis DAY, The Healrll-Related COSU of Yiolerrce Agaimt Worrie~i in Canada: The Tip of the Iceberg, 
Centre for Research on VioIence Against Women and Children, 1995, i 1a page IO. 

238. Tanis DAY, The Heafrli-Rehed Cosrs of Violence Agoinst Wortreri in Canada: The Tip of che Iceberg, 
Centre for Resezrch oa VioIence Against Women and Children, 1995, au. pages 3 1 et 32. 
Ces coûts induent tes services d'urgence psychiatrique et l'hospitalisation. ils n'incluent aucune 
médication. 



La violence a ses phases, qui se répètent à des intervalles de plus en plus rapprochés. 

La gravité des actes d'agression augmente à chaque foisz9. 

Les femmes victimes de violence conjugaie réfugiées en maison d'hébergement ont 

subi entre 34 et 40 agressions avant de chercher de 

(<Près de trois-quarts des femmes qui avaient quiné leur mari ou s'en étaient séparées 

étaient tôt ou tard revenues a la r n a i ~ o n ~ ~ ~ " .  

11 faut longtemps pour renoncer aux chimères. 

En 1994, les blessures physiques et la dévastation psychologique des victimes coûtent 

plus d'un milliard de dollars, en soins médicaux seulement, à l'État. 

239. Voirsirpm, 21.1.  Ginette LAROUCHE, Agir conrre lo violence, Monntal, ait ions de la Pleine Lune, 
1987. 
Regroupement provincial des maisons d'hébergement et de transition pour femmes victimes de violence 
conjugale, La violznce conjugale .... C'est quoi ou juste? C'est un moyen pour un hommrz de contrder 
sa conjointe, Montréal, 1990. Madeleine LACOMBE, Au grandjour, Regroupement provincial des 
maisons d'hébergement et de transition pour femmes victimes de violence conjugale, Montrdal, Les 
Éditions du Remu-Ménage. 1 990. 
Chnstiane DE LPcMARRE, La VioIence conjugaie, La Maison des femmes de Québec, 3' colloque 
Femmes.. . Violence.. . Santé, organise par Centre-Femmes d'aujourd'hui, 1 8 avril 1 998. 

240. Association des médecins de l'Ontario, Rapportr sur lu violerice faite oirx femmes, Comité d'étude sur 
ia \io!ence faite aux femmes, 1 99 1, a In page 7 (40 fois); Condition feminine Canada, communiqué, 1 1 
septembre 1990, a Ia page 4 (35 fois); Rapport d'enquête pubIique nrr les causes et les circonstances des 
décès de Françoiçe Lirette et Loren Gaumont-Lirette et René Gaumont, à la page 13 (34 fois); Tanis 
DAY, The Health-RelatedCmts of Violence Agairtst Women in Canada: The Tip of the Iceberg, Centre 
for Research on Violence Against Women and Children, 1995, a Ia page 8 (35-40 fois). 

24 1 . Sfatisriqtre Canotia, Juristaf, vol. 14, no 9, Résultats d'une enquête nationale sur l'agression contre la 
conjointe, mars 1994, A Ia page 13. 



En 1994, il en coûte encore a 16tat plus d'un milliard de dollars par année, en soins 

médicaux seulement. Plus de deux cent cinquante millions au Q~ébec"~ .  Les coûts pour les 

victimes sont incalculables. 

Du désintérêt et de la tolérance à l'égard des agressions des femmes dans la sphère 

privée à la constatation de leur ampleur, à la nécessité d'y porter remède et à l'estimation de 

leur coût, les choses sont lentes à advenir. 

L'action étatique, induite par la nécessité, a-t-elle été efficace? 

Aux victimes, la force de i&tat devrait assurer réparation et indemnisation. 

Au Québec, les fhis médicaux et hospitaliers sont couverts par le régime d'assurance 

maladie depuis 1971. Quelques établissements du réseau de la Santé et des Services sociaux 

offrent gratuitement des thérapies de courte durée avec des psychologues a l'emploi 

d'établissements du réseau du ministère de la Santé et des SeMces s~c iau?~~ ' .  

L'article 4 de la Déclararon sur /'élimination de la violence envers les femmes enjoint 

les États signataires à prévoir dans la législation civile ou administrative des réparations justes 

et efficaces du dommage subi2? L'octroi de dommages-intérêts en application du Code 

232.  Attribution démographique. Deus cent cinquante rnilIions, dont la plus grande part en honoraires 
professionnels à des rnkdecins dont L'ordre professionnel, le Collège des Mdetins du Québec, n'a pas 
encore juge opportun de produire un p i d e  à l'intention de ses membres sur les séquelles physiques et 
psychologiques des victimes d'agressions intimes. 

243. Voir supra, 2.2.2 pour les psychoIogues dans les CLSC. 

244. Voir szrpra, 1.3.1. 



crinrinel n'est permis que depuis septembre 1 99624' et requiert un agresseur financièrement 

capable de payer. 

Indemniser les pertes, panser les blessures. Au Québec l'indemnisation par l'État des 

pertes subies par les victimes de violence conjugale et l'octroi de ressources financières pour 

des soins thérapeutiques supplémentaires a ceux couverts par le régime d'assurance-maladie 

sont régis par la Loi sur I1i~denmtT(Ition des victimes d'octes crirnh~eZ.?~~ et la Loi sur l'aide 

azrx victimes d'actes crinrineZL?. 

Le droit .de recevoir, de façon prompte et équitable, réparation ou indemnisation des 

dommages  subis^^ est limité a da mesure prévue par la 10i~~~*', soit dans les faits à l'application 

de la Loi sirr Z'htdemnisution des victimes d'actes criminels entrée en vigueur le premier jour 

de mars 1972 et peu modifiée depuis. 

Dans une logique et pour une utilité qui lui sont propres, la Direction de 

l'indemnisation des victimes d'actes criminels (NAC) de la Commission de la Santé et de la 

Sécurité du Travail (CSST) chargée d'administrer la loi2" catégorise les mobiles de crimes. 

- - - - -  

2J5. Voirsz~pra,1.3.1. 

246. Loi sur I'i~idenrriiso~ior~ des vicriiites d'actes criminels, (L.R.Q. c. 1-6). 

247. Loi srrr I ' a id~  aux victiiries d'actes criritinels, (LRQ. c. A-1 3.2). 

2d5. Loi sur Iraide aux vichres d'actes critrrinels, (L.R.Q. c. A-I 3.2) art. 3. 

249. Loi srrr i 'imient~tisation des victi~t~es d'actes c~irni~rels, (L.RQ. c. Id) art. 1. 



De quatre catégories en 1993~%, I'IVAC passe a quatorze en 1995, parmi lesquelles: 

crime irrationnel, jalousie, querelle, inconnu, aucun2". 

Les victimes d'actes criminels bénéficient des avantages offerts par la Loi air les 

Accidents d i r  m a i l  & B é b e d n ,  soit la founiiture de seMces prévus a cette loi, assistance 

financière et indemnités pécuniaires2". 

Une loi conçue pour réparer les lésions de travailleurs, indemniser la perte de leurs 

revenus et assurer leur retour au travail à l'emploi antérieur, convenable ou équivalent décrété 

par la Commission de la Santé et de la Sécurité du travail (CSST), chargée aussi de 

l'administration de la Loi sur l'i~~dernnisatioti des victimes d'actes crinti~el?~! 

Une loi peu adaptée a réparer les blessures intimes2? De fait, les victimes d'actes 

criminels représentent moins de 1% des bénéficiaires de la C S S T ~  et les victimes de violence 

conjugale représentent environ dix pour cent des victimes d'actes criminels qui font une 

demande d'indemnisation a la CSSTU7. 

Commission de la Santt et de la Sécuritd du iravail, Direction de I'uidernnisation des victimes d'actes 
criminels (IVAC). Rapport d'acfivire 1993, A lz page 1 1. 

Commission de 1a Santd et de la Sécurité du travail, Direction de I'hdemnisation des victimes d'actes 
crirnineIs (IVAC). Rapport d'octiviti 1995, a la page 13. 

Loi sur i 'i~rderrrriisotio~i des victimes d'actes criniiriels, (L.RQ. c. 1-6) art 5. 

Voir Nathalie DES ROSiERS ct Louise LANGEVIN, L'irrdenrrrisation des vicrimes de violence sexueile 
er conjugale, Cowansviiie, Les   dit ions Yvon Blais Inc., 1998, a la page 199. 

Loi szrr 1 'iridemnisation des vicrirries d'actes cri~riiriels, (L.R.Q. c. 1-6) art. 1 

Loi sur. I 'irtderrrrrisatiaw des victirties d 'actes criminels, (L.RQ. c. 1-6) art 3a). 

Loi su,. f 'indenrnisatiort des victilries d'acres cr imids ,  (L.R.Q. c. 1-6) art. lb) 

Commission de la Santé et de la Sécurité du travail, Direction de I'hdemnisation des victimes d'actes 
criminels (TVAC). Ruppond'uctiviré 1993, à la page 1 1 .  A partir de 1994, le nombre n'est plus indiqtié, 
mais demeure constant: Commission de la Santé et de la Sécurité du travail, Direction de l'Indemnisation 



La Loi sur l'indemnisutio~i des victimes d'actes criminels stipule qu'une victime est 

une personne blessée ou tuée lors de la perpétration des actes criminels énumérés à l'annexe 

de la loixfi, et qu'une blessure est une lésion corporelle, une grossesse, .un choc mental ou 

n e r v e u ~ J ~ ~ .  

Plusieurs actes criminels n'y sont pas énumérés, notamment vol, introduction par 

effraction, méfait, menaces, harcèlement criminel, bris d'engagement, bris d'ordonnance, 

enlèvement d'enfant, sans explication et apparemment sans mauvaise conscience. 

Compte tenu du droit à la vie et à la sécunté garanti par l'article 7 de la Charre 

cnr~adierlne des &oit3 et libertés et du droit à la vie, à la sécunté et à l'intégrité énoncé a 

l'article 1 de la Chmte des &O& et libertés de la personne, l'exclusion dans l'annexe de la loi 

d'actes criminels qui ont entraîné des blessures physiques ou psychologiques (choc mental ou 

nerveux) est difficilement justifiable. 

Puisque les soins médicaux et hospitaliers sont assurés par le régime d'assurance- 

maladie du ~uébec~*,  les avantages que peut offir la Loi aux femmes victimes de violence 

conjugale se limitent au paiement de thérapies de réadaptation en dehors du réseau 

des victimes d'actes criminels (IVAC). Rapport d 'activité 1994, a ia page 7; Commission de la Santé et 
de la Sécurité du travail, direction de 1'Indwinisation des victimes d'actes Miminels (IVAC). Rapport 
d'activité 1995, à la page 8. 

258. Commission de Ia Santé et de la Sécurité du travail, Direction de ['indemnisation des victimes d'actes 
crimiiiels (IVAC), Rapport d àciivite 1993, i la page 6. 

259. Pour une critique, voir Nathdie DES ROSIERS et Louise LANGEVIN, L'inderrinisaciort des viciinies 
de violence sexuelle et co,~ugale, Cowannille, Les Éditiors Yvon Hais Inc., 1 99 8, aux pages 1 96 a 207. 

260. La Régie de l'assurance-maladie récupère de la CSST le coPt des services qu'elle a assumés. Loi sur la 
Regie de 1'assirt.ance-rriafadie ciz i  Québec, (L.RQ. c. R-5) art. 2.1. 



institutionnelx', au paiement d'indemnités de remplacement de revenus et d'indemnités pour 

lésions corporelles, chocs mentaux ou nerveux2? 

La demande de prestation se fait au moyen du formulaire prescrit2? Cinq lignes sont 

réservées pour la description des circonstances de l'événement, avec possibilité de joindre une 

autre feuille si nécessaire. 

La section réservée aux blessures contient deux lignes. Une pour décrire la nature des 

blessures, une pour indiquer le nom d'un établissement de santé et les nom et adresse du 

médecin traitant. 

Manifestement un formuiaire qui n'est pas destiné aux victimes, lesquelles doivent 

également remplir le formulaire de transmission des rapports médicaux. Est joint au 

formulaire de transmission des rapports médicaux et au formulaire de demande de prestation 

auprès de la CSST-IVAC le formulaire prescrit que doit compléter le médecin de la victime2? 

L'indemnisation est d'abord affaire de médecins. Pour les séquelles psychologiques 

(choc mental ou nerveux), il faut souhaiter aux victimes de rencontrer des médecins qui ont 

souvenir du peu qui leur a été enseigné sur l'état de stress post-traumatique dans leur cursus 

universit aire2? 

Pour la psychothkrapie, moins de 20% des psychologues du Quebec travaillent dans les Centres 
hcspitaliers ou dans les CLSC, voir Ordre des Psychologues du Qudbec, Rapport annuel 1997-1 998, B 
la page 22. Des psychologues sans formation sur l'ktat de stress post-traumatique. Voir supra. 2.2.2. 

Loi sur  I'i~~deninisarion des victimes d'acres crinrirrels, (LRQ. C. 1-6) art. 1 b). 

Voir Annexe J 

Voir h e s e  I. 

Le CoUège des médecins du Québec n'a pas juge oppomin de faire un guide à i'intention de ses membres 
gour acnialiser leurs connaissances sur i'etat de stress post-traumatique des victirres de violence 
conjugale. 



Le diagnostic nécessaire à l'application de la Loi sur Z'indem~lisutio?i des victimes 

d'actes crin~itiels en dépend. 

Deux conditions doivent être réunies pour qu'une victime puisse bénéficier des 

avantages de la loi: la commission d'un acte criminel et l'absence de ((faute lourde>) de la 

victime? 

C'est la Direction de l'indemnisation des victimes d'actes criminels (TVAC) qui est 

chargée de l'admissibilité et du traitement des demandes d'indemnisationz6'. 

Les avocats rattachés au SeMce de l'admissibilité légale étudient et évaluent la 

preuve26a, qui doit être prépondérante, que les blessures résultent d'un acte criminel et que la 

victime n'a pas commis de faute lourde, soit, selon la CSST, dénoté &une insouciance, une 

irnp nidence ou une néçligence 

Le Procureur général du Québec peut présenter ses observations ii la Commission 

(CSST) et s'opposer à une demande s'il le juge a propos270. 

266. Loi sur i 'inden~~tisatiori des victiriies d'actes cri~ninels, (L.R.Q. c. 1-6) art. 20b). 

267. Commission de la Santé et de la Securitd du travail, Direction de l'hdernnisation des victimes d'actes 
criminels (ZVAC). Rapport d'oclivitè 1993, 1994,1995, aus pages 4 .  

268. Commission de Ia Santé et de la Sécurité du travail, Direction de l'Indemnisation des victimes d'actes 
criminels (IVAC). Rapport d'activité 1993, à la page 7; 1994,i la page 8; 1995, B la page 8. 

269. Corrimission de Ia Sant6 et de la Sécurité du travail, Direction de l'imdemnisation des victimes d'actes 
criminels (IVAC). Rapport d'activité 1994, A la page 17; 1995, a la page 18. 

270. Loi s w l  'iirdenntisation des vicihres dhcres criarinels, (LRQ. c. 1-6) art. 17, modifie en 1997 c. 43 a. 
304. 



Le ministre de la Justice est responsable de l'exécution de Ia Loi sur I'inden~nisation 

des victintes d'actes crinii)iels?' et le Procureur général celui qui peut s'opposer à toute 

demande d'indemnisationzn. Le conflit d'intérêt résultant du cumul des fonctions de ministre 

de la Justice et de Procureur général est patent2? 

Le personnel du s e ~ c e  des enquêtes effectue les enquêtes demandées par les avocats 

du service de l'admissibilité Iégale, pour déterminer les circonstances du crime et le 

Comportement de la victime2". A cette fin, l'enquêteur rencontre 

Des fonctionnaires de l h t ,  jugeant du comportement de la victime selon des critères 

discrétiomaires et subjectifs peuvent donc prendre une décision quasi-judiciaire à l'effet que 

le comportement de la victime, à leur avis, a été inadéquat, ou pire encore, fautif. 

Et rencontrer i'agresseur, pour évaluer le comportement de la victime ... 

27 1. Loi sur f 'incierrrnisation des victi~~ies d'actes crinrinels, (L.R.Q. c. Id) art. 29. 

272. Loi stcr 1 'iricieniriisarion des victinres d'actes c7+irninels, (L.R.Q. c. 1-6) m. 17 

273. Voir supro, 1.3.2. 

271;. Commission de la Santé et de la Sécurité du travail, Direction de l'Indemnisation des victimes d'actes 
c ~ r k t e i s  (IVAC). Rapport d'activité 1993, a la page 8; 1994, à la page 8; 1995, a la page 8. 

275.  Commission de la Santé et de la Sécurité du ravaiI, Direction de finderunisaiion des victimes d'actes 
criminels (IVAC). Rapport d'activité 1993, a la page 8; 1994, à la page 8; 1995, à la page 8. Pour une 
critique des lois stztutaires qui présentent des analogies, voir Nathalie DES ROSIERS, .Les recours des 
victimes d'inceste#, cians Coiir»to,t Law, d'un siècfe à l'autre, du.. P. Legrand, Cowansville. Les Éditions 
Yvon Blais Inc., 1992, 157-207, aux pages 185 et 186. 
Rosanna LA.NGER, ~Battered Wornen and the Criminal Injuries Conpensation Board: Re AL.., (1 99 1) 
55 Sask Law Review, 453-465. 



Une législation qui prévoit des réparations justes et efficaces du dommage subi2"? 

Une institution .au service de la p e r s o ~ e ~ ~ ~ " ?  

En 1993, la Direction de I'IVAC a étudié 3,293 demandes d'indemnisation présentées 

par des victimes d'actes criminels2'! Trois cent six femmes victimes de violence conjugale au 

Québec avaient présenté une demande d'indemni~ation~~. Pour cette même année, les services 

de police du Québec ont enregistré 1 1,984 infractions liées à la violence c o n j ~ g a i e ~ ~ ~ .  

En 1993, une demande sur trois est rejetée par les avocats du service de l'admissibilité 

légale2", soit deux fois plus qu'en 1991~'~. En 1995, vingt pour cent des demandes sont 

rejetées'". 

Déclamtiotz sur ['élimination de la violence à l'égard des femmes, RCsolution de l'Assemblée générale 
des Nations Unies, 481104. Doc. NU. Ai48149 (1 993) art. 4. Voir supra, 1.3.1. 

Devise adoptée en 1993 par la Direction de I'IVAC; voir Commission de la Santh et de la Sécurité du 
travail, Direction de i'lndemnisation des victimes d'actes crimineh (IVAC). Rapport d'activité 1995, 
la page 10. 

Commission de la Santé et de la Sécurité du travail, Direction de l'Indemnisation des victimes d'actes 
c+els (IVAC). Rapport d'activité 1 993, à fa page 10. 

Commission de la Santé et de la Sécurité du travail, Direction de i'lndemnisation des victimes d'actes 
criminels (IVAC). Rapport d'activité 1993, a la page 1 1. 

Québec. ministères de la Santé et des Services sociaux, de la Justice, de la Sécurité publique, de 
Education, Secrétariats à Ia Conditicn féniinine et à la Familte, Prévenir, dépister, contrer la violence 
co~vzrgale, Politique d'ititervention en matière de violence coqugole, 1995, a la page 24. 

Commission de la Santé et de la Sécuiite du travail, Direction de l'Indemnisation des victimes d'actes 
criminels (IVAC). Rapport d 'activité 1993, a Ia page 12. 

Le Soleil, 5 novembre 1994, a la page A- 1. 

Commission de fa Santé et de la Sécurité du travail, Direction de L'Indemnisation des victimes d'actes 
criminels (IVAC). Rapport d'activité 1995, B la page 1 S. 



Des demandes rejetées en 1993, 41% l'ont été pour faute lourde de la victime? En 

1995, le pourcentage de demandes de victimes rejetées pour faute lourde de la victime est de 

3 50/~185 

C'est la façon la plus facile de refuser un dossier, une évaluation laissée à la 
discrétion d'un f~nctionnaire."~ 

Des demandes de femmes victimes de violence conjugale ont été rejetées pour faute 

lourde de la ~ictirne"~. une pratique qui n'aurait plus cours auj~urd'hui'~'. 

Une victime peut demander la révision de la décision au Bureau de révision de la 

CSST'89, et en appeler de la décision du Bureau de révision auprès du Tribunal administratif 

du  QuébecLw. 

En 1996, 23 victimes de violence conjugale de la région de Québec font une demande 

d'indemnisation à la CSST, soit moins de la moitié qu'en 1995 et 1994. Vingt-trois victimes 

Commission de la Santé et de la Sécurité du travail. Direction de 1'Indernnisation des victimes d'actes 
criminels (IVAC). Rapporl dacrivlle 1993, P la page 15. 

Commission de la Santé er de la SCcurîte du travarl, Direction de l'Indemnisation des ~ictimes d'actes 
criminels (IVAC). Rapport d'acrivitt; 1995, à la page 18. 

Propos de Drtniel FILION, directeur du CAVAC des Laurentides, rappofles dans le journal Le Soleil, Ie 
5 novembre 1994, a Io page A-3. 

Le Soleil, le 5 notrembre 1994, à Ia page A-3. Demeurer avec l'agresseur constituait une faute lourde 

Voir Nathdie DES ROSIERS et Louise LANGEVIN, L 'itidetnnisarion des rrictirtres de violeuce re-ruelfe 
et cot~ngule, Les Éditions Yvon Blais inç., 1998, i la page 204, note 648. 

Loi srrr /es accide~tts dtr rimari, (L.R.Q. c .  A-3) rut. 64 et 65, par renvoi, Loi sut- I'irrdenr~iisariori des 
vic[inirs n'acres ct?r~rinels. (L.R.Q.. c. 1-6 j art. 5.  

Loi sur i 'ir~de~ririisarion des vicrinres tl 'actes o-iniitrels, (L.R.Q. c. 1-6) art. 12, ant6neurernr=nt, devant 
Ia Commission des Maires sociales, L.Q. 1997, c. 43, art. 303 et 304. 



sur près d'un millier, dont au moins 850 causes judiciansées dans le district de Québec en 

1996'~'. Moins de 3%. 

Pas la peine d'en parler. Pas la peine surtout de prétendre que la Loi air 

I'i?ldena~ixztio~i des victinles d'actes criminels constitue une législation adéquate pour assurer 

des réparations justes et efficaces du dommage subi par les femmes victimes de violence 

conjugale. Seize demandes sur les 23 demandes d'indemnisation faites auprès de I'IVAC en 

1996 sont acceptées. La majorité des rejets sont fondés sur l'absence de preuve de 

 blessure^'^'. 

Que 30% des demandes de femmes victimes de violence conjugale soient rejetées, 

pour absence de blessure, lésion corporelle, ou choc mental ou nerveux, après diagnostic 

médical consigné au formulaire et compte tenu des actes criminels autorisés en annexe, 

dépasse l'entendement. 

La Direction de i'indernnisation des victimes d'actes criminels recourt peut-être à une 

interprétation de choc mental ou nerveux et de Iésions corporelles qui date des origines de la 

loi. en 1972. 

Le nombre limité de demandes et leur traitement témoignent du fait que la Loi sur 

i'i~~demriisnrio~ des vic~intrs d'acres crin1itre1.s et l'application qui en est faite par les agents 

de l'État sont inadéquates à assurer aux femmes victimes de violence conjugale .des 

29 1 Voir ;)fia 3.1.2. il n'y a pas adiquation entre le district judiciaire de QuCbec et la region administrative 
de Qut ibe .  

292 Lettre de madame DanieHe Roy, Direction de I'IVAC, 19 a d t  1997. 



réparations justes et efficacw( des  souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques~~'~~ 

subies. 

Le droit criminel est lent a répondre aux besoins pressants des femmes victimes de 

violence conjugale. Le droit statutaire québécois les ignore, ou peu s'en faut. 

D'évidence, le Québec n'a pas assuré, par ses lois, la réparation juste et efficace du 

dommage subi par les victimes de violence conjugale. 

Dans son P h i  d'aide am fumes violentées, le ministère de la Santé et des Services 

sociaux ne fait pas état des blessures physiques et psychologiques des femmes victimes de 

violence conjugale dont il attend qu'elles se prennent rapidement en charge elles-mêmes295. 

Cela explique peut-être pourquoi le gouvernement du Québec n'a pas jugé important 

de modifier la Loi srw f 'ii~demtiisntiot~ des vicfintes dfc7c~es crimimis pour l'adapter aux 

femmes victimes de violence au cmur des foyers. 

Le ministère favorise le traitement des conjoints  violent^^ plutôt que le traitement des 

séquelles psychologiques des femmes victimes de violence conjugale. Un changement de cap 

inciterait peut-être le Collège des médecins, ['Ordre des Psychologues et les universités du 

Québec a assurer la formation nécessaire au traitement des séquelles psychologiques des 

agressions intimes. 

Zc) 3 .  Diclararior i sur l'elinrilrario~t de la violertce à l'epard des fer~itttes, Risoiuuon de 1'Asembltk gentirale 
des Nations Unies, 3W104, Dac. N.G. A/J8/49 (1993) art. 4d). 

234. DL;clat*atiotr strr. Iëiir~~i~ratiotr dt. la violetlce à I'igani desfii~trrres, Résolution de 1'AssembIke genirale 
des Naiions Unies, 481 104. Dcc. N. U. N48/49 ( 1 993) art. 1. 

296. Voir szipr-a, 1.2.2. 



Pour la région de Québec, 23 victimes de violence conjugale seulement ont fait une 

demande auprès de la CSST en 1996. 

Le droit statutaire entend à peine les femmes victimes de violence conjugale. 

Le droit criminel les entend-il? Les écoute-t-il? Il faut regarder au-delà des normes. 



Conclusion intérimaire 

ÿÿ état a donc choisi de judiciariser les agressions intimes, conme toutes agressions, 

dans l'abstraction des victimes, sans intégrer les connaissances sur les séquelles 

psychologiques. 

Pour étudier, évaluer et juger la judiciarîsation des agressions intimes, il fallait poser 

les normes qui gouvernent le processus judiciaire criminel et celles qui décrivent les 

manifestations des séquelles psychologiques des victimes. 

Les premières, pour connaître et comprendre le droit applicable, le processus judiciaire 

et ses agents. Les secondes, pour connaître et comprendre les victimes. 

Ces normes posées; permettent l'analyse critique des pratiques. 
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PARTIE II : PRATIQUES 

CHAPITRE III : Quantifier I'inquanlifiable 

Pour juger de la judiciarisation des agressions intimes par l'État. il faut analyser des 

poursuites criminelles intentées contre des agresseurs. 

Choisir un corpus, aller aux sources documentaires, les dossiers de l'État, 

comptabiliser leurs données, produire les résultats. 

Pour juger de la judiciarisation, il faut refaire le processus, appliquer aux domees les 

nonnes du droit et du processus judiciaire, et comparer les résultats. 

Ils sont affligeants.  é état judiciarise au tiers. 

3.1 Janvier 1996, district de Québec 

Le droit veut-il et peut-il entendre les femmes victimes de violence conjugale? La 

question de recherche, au départ, était différente. Elle consistait simplement à étudier si le 

droit criminel écoute les femmes, s'il prend en compte ce qu'elles disent, verbalement ou par 

écrit. Posant l'hypothèse que le sexisme, les préjugés, la formation des avocats, les normes et 

les règles du droit criminel empêchent d'écouter véritablement les récits des femmes, et posant 

l'hypothèse subsidiaire que l'écoute tronquée empêche le droit de remplir ses fonctions 

judiciaire, symbolique et thérapeutique. 



Un projet d ' a d y s e  comparative)' de la qualité de l'écoute judiciaire. Identifier ce que 

les femmes disent, ce que le droit écoute et ce que le droit n'écoute pas, en faire une 

typologie, en prendre la mesure, et nommer les conséquences sur les valeurs des femmes, leur 

perception d'elles-mêmes, du système judiciaire criminel et de la justice. 

Examiner ce qu'il en est, dors que depuis rentrée en vigueur de la Charte cmiadie~~tie 

des droits el libertés, les femmes ont un droit égal, comme moitié d'une société libre et 

démocratique, à fixer les règles sociales, dont les normes, les règles et les pratiques du droit 

criminel. 

Question de donner une chance au système judiciaire criminel et de produire des 

résultats utiles aux femmes, le choix du corpus était simple: les femmes victimes de violence 

conjugale. 

Une chance au système judiciaire parce que, compte tenu de la préoccupation sociale 

à l'égard de la violence conjugale, de la mediatisation de la Polirique d'itirerve~itiori en matière 

de vioIe>~ce cotzjirgale de 1995?, des deniers publics investis depuis 1985 dans la 

ctirninalisation de la violence conjugale, et sunout du fait que la victime d'agressions intimes 

est le témoin principal, et vulnérable, de la Poursuite, les femmes victimes de violence 

1 .  Par maloge avec 1'anaiy.je comparative entre les sexes, un processus d'ivaluation selon Iri sesospklficiti 
issu du Prograir~nie ci'actiori des Nations Unies adopté Iors Je la Quatriéme ConiZrencc mondiale des 
Nations Unies SLU les femmes à Beijing en 1995. Voir AlCon. 177120 N.G., 17 octobre 1995. 
Voir Canada, Condition fiminine, .halyse cotriparativc. entre les sexes, Grride d'daboratiot~ de 
politiqtres, 1996; Canada, Condition fkrninine, Les irtdicaterrrs de I'égaltré e ~ w e  les sexes: 
preoccupariorrs piibliqtîes et politiqtres gouver-tterrrerttales, 1998. 
Au Quebec, le processus d'évaluation s'appeIle drra!vse d~fle~.ertciee~ selori les sexes: Québec, 
Progmrrrrrle d'actiolt 199 7-2000 pour :oules les Québécoises, Cr11 averiir. c i  partage); La politique erï 
riratie~+z de coridiriori fenririirre, 1997, aux pages 13 à 19. 

7 
A ,  Sis  ministres du gouvernement québkcois ont fait conjointement Ia promotion de la Politiqtre 

d'irlraveritiori eri rrratiérr de violerice cortjtrgale. Voir stipra, 1.3.2. En 1997, les ministres de Ia Justice, 
de la Santé et de la Condition fëmuiine ont annoncé conjointement l'adoption de mesures additionnefies. 
Voir le joumai Le Soleil, 18 abri1 1997, a la page A-9. 



conjugale devaient être, de toutes les femmes entendues par le système judiciaire criminel, 

celles qui étaient les mieux écoutées. 

Un projet simple, donc: examiner si le droit criminel écoute les femmes victimes de 

violence conjugale. S'il écoute, minimalement, dans ses catégories déterminées et selon ses 

règles. S'il écoute, empathiquement, le récit de victimes dévastées. Ou s'il n'écoute qu'en 

partie, évacue la narration d'agressions intimes et de leurs séquelles. 

Pour savoir si le droit écoute les femmes victimes de violence conjugale et étudier la 

qualité de I'écoute dans le processus criminel, comme les facteurs qui peuvent entacher une 

écoute véritable, deux méthodes étaient possibles: aller dans l'avenir, remonter le passé. 

A toutes fins utiles, .aller dans l'avenir)) signifiait être présente, prendre acte de la 

déclaration initiale de la victime aux agents de l'État et suivre chaque étape du processus 

judiciaire. 

Une victime de violence conjugale peut témoigner à six étapes du processus criminel: 

enquête sur cautionnement, modification du cautionnement, enquête préliminaire (pour les 

actes criminels), procès, sentence, modification de sentence. 

Le suivi progressif de chaque étape du processus criminel d'un nombre de causes 

sufisant pour arriver à saturation3 exigeait non pas une disponibilité longue et totale, mais 

Daniel BERTAUX, *Fonctions d i v a e s  des rkits de vie dans le processus de recherche,,, dans Les rrcirs 
de vie, tliéorie, métliode et nvjecroires ypes, sous la di. de Danielie Desmarais et Paul Grill, groupe 
d'analyse des politiques socides, Éditions Saint Martin, 1986, à la page 28. 
Gilles HOUDE, ~Hilroires et récits de vie: la redécouverte obligie du sens commun., dans Les ricifi de 
vie, rlréorie, !~rerlmie er n*ajecroirvs ypes, sous Ia dir. de Danielle Desrnarais et Paul Grill groupe 
d'analyse des politiques sociales, Éditions Saint Martin, 1986. au. pages 4 1 à 43. 
Dariel BERTAUX, .L'approche biographque: sa validité méthodologique, ses potentialittsm, Cahiers 
irrrer-tiatiorioti.r de sociologie, vol. 69, 1980, â la page 208. 
Paul GRILL, .Les récits de vie: une méthodoiogie pour dépasser les réalités partiellm, dans Les récirs 
de vie, rliéo~ie, » d i o d e  er rrajectoires ypes, sous la dir. de Danielfe Desmarais et Paul Grill, groupe 
d'analyse des politiques sociales, Éditions Saint Martin. 1986. à la page 169. 



Fubiquité. Des causes de violence conjugale sont entendues en même temps, dans différentes 

salles du Palais de justice. 

Bien que cette méthode permette de constater le langage corporel des différents 

agents du système judiciaire criminel et de la victime, lequel représente la part la plus 

importante de la communication', outre le temps nécessaire à une observation suffisante pour 

satisfaire aux critères scientifiques, et la fmstration inévitable engendrée par les remises, les 

changements de salle et autres aléas judiciaires, cette méthode pouvait créer des interférences 

dues à la seule présence répétitive de l'observatrice. 

En effet, dans plusieurs salles du Palais de justice affectées à l'audition de causes 

criminelles, seuls des hommes sont assis dans les sièges réservés au public, occupés le plus 

souvent par des défendeurs (pour les infiactions punissables par voie de procédure sommaire), 

des accusés (pour les actes criminels) et les personnes qui les accompagnents. 

Cette méthode a été utilisée pour assister à différentes étapes de plusieurs causes de 

violence conjugale qui ne font pas partie du corpus d'analyse mais dont l'observation s'est 

avérée fon utile à la compréhension de la réalité de la criminalisation de la violence conjugale. 

Jcan POiRIER, Sirnone CLAPER-VALLADON et Pau1 RAYEIALJT, Les recitr de vie. tlieorie crr 
pratiqrre, 3' édition, Paris, PUF, 1993, au. pages 164 et 173. 

4 Naricy M. HErUZEY, B o l  Polirics, Powr, Sex a t d  1L'oti verbol Coninrtrt~icor~ur~, EngIcwood CliEs, 
Prentice-Hail, 1977, au. pages 6 à 8. 

> - .  t e  pius souvent leur p h ,  ou un ami, selon les observations faites au Palais de justice de Quiber: de 1997 
a 1999. 
,4 certains moments de I'éte 1997, tous les hommes assis dans une salle d'audition portaient tee-shiri ou 
camisole et bermudas. une tenue qui tranche nettement avec la tenue vestimentaire observée dans les 
salles réservées aus  ~ L E X S  civiles. Peut-ëtre une tenue vestimentaire destinée ii marquer le peu de 
defikence ou de crainte des prkvenus envers le systéme judiciaire. 



Le système criminel est organisé à partir des étapes de processus, selon deux pivots: 

le pivot salle-étape pour les compamtions, enquêtes sur cautiomement et enquête 

préliminaire, le pivot saiie-juge pour les procès, les sentences et les modifications de sentence. 

Dans les faits, le système est organisé à partir du volume de travail des substituts du 

Procureur général. Ceux-ci arrivent au matin avec le nombre de dossiers attribués pour la 

journée et donnent le tempo. Les causes se plaident, l'une à la suite de l'autre, un dossier de 

violence conjugale suit un dossier de conduite avec facultés affaiblies, et précède un dossier 

de vol. 

Même à l'étape des procès, les substituts du Procureur général et les juges sont 

interrompus par d'autres avocats de défense qui veulent fixer une date, obtenir une remise ou 

l'accès au juge pour une modification quelconque, pour d'autres dossiers. 

C'est donc dire que, même i l'étape des procès, l'audition d'une cause se fait, sauf 

ordonnance de huis-clos, dans le va-et-vient incessant du tcpubliu~, venu entendre une cause 

particulière ou quelques bribes du processus criminel, et les nombreuses interruptions 

d'avocats de la défense, à leur convenance et pour planifier leur agenda. 

L'audition d'une cause criminelie se fait aussi devant d'autres prévenus, en attente de 

leur tour, à cette étape et dans cette salle, ou qui accompagnent des avocats de la défense 

pour obtenir une décision judiciaire immédiate qui les avantage. 

Les témoignages des victimes de violence conjugale sont donc susceptibles d'être 

interrompus, pour des décisions relatives à d'autres dossiers, et susceptibles d'être donnés 

devant un public de prévenus dont l'apparence rappelle celle de leurs agresseurs. 



Difficile donc dans ces conditions, de témoigner avec calme, clarté et précision, 

d'agressions intimes. Sans parler des interruptions de témoignages en raison des règles de 

preuve, qui requièrent I'exclusion de la victime pour discuter d'un point de droit6. 

La méthode du suivi progressif de chaque étape du processus criminel d'un nombre 

de causes suffisant pour arriver a saturation était donc peu praticable. L'avantage d'observer 

le laneage corporel, difficile à catégoriser et à décrire par ailleurs, était diminué de 

l'interfirence, difficile a mesurer, due à la présence répétée d'une observatrice. 

Une cause de violence conjugale, cependant, dans laquelle était mis en pr  euve I'ét 

de stress post-traumatique et dont l'audition s'est étalée sur 33  jours, d'octobre 1998 a avril 

199g7, s'ajoute aux causes observées. 

Seuls le témoignage de la victime, le prononcé du verdict et de la sentence ont été 

observés, non pas pour en faire un cas type et en tirer quelques typologies ou conclusions, 

mais pour constater les manifestations des séquelles psychologiques des agressions intimes 

observables par un tribunal8. 

La méthode (<remonter dans le passé., panir des déclarations des victimes et des 

documents judiciaires, auditionner les enregistrements des témoignages de victimes et en faire 

6. Lors de l'une de ces interruptions, la sortie de Iri victime a été suivie de celle du père de I'accuse. Au 
retour, la victime a contredit son témoignage, entaint2 quelques instants auparavant. Observation, 27 
juillet 1998, salle 2.10, Palais de Justice de Québec. Si Ies victimes de violence conjugale ont au Palais 
de f &ce de Québec une d e  qui leur est nkrvee pour attendre de rendre tkrnoignoge, el les ne sont pas 
a l'abri d'influences diverses, au ditour des interruptions et des corridors. 

S uTo bear w i t n e s ,  l'acte 1s plus sipihatif que peut poser l'auditeur du rk i t  d'un traumatisme, ainsi que 
le rappeUe Judith HERhhW cians T~.arrmo a d  Recovew New York, Basic Books, 1 992, réédition 1997, 
à la page 135. 



la transcription, a donc été choisie comme la plus adéquateg a la recherche entreprise, étudier 

si le droit criminel écoute les victimes de violence conjugale. 

Pour chaque dossier criminel, deux dossiers, destinés à des fins différentes, sont 

constitués par les agents de 1'Etat: un pour la Cour, conservé au greffe pénal du Palais de 

justice (puis archivé ultérieurement), un pour les substituts du Procureur général. 

Les dossiers de la Cour contiennent les documents judiciaires de chaque étape du 

processus et de chaque décision prise lors de chacune des étapes, ainsi que les formulaires 

correIatifs. 

Les dossiers des substituts du Procureur général contiennent les documents divers a 

partir desquels les accusations ont été portées. 

La méthode choisie requérait donc la consultation des dossiers de la Cour et des 

dossiers des substituts du Procureur général, pour accéder au récit initial de la victime et 

étudier la judiciarisation qui en a été faite. 

Les dénonciations autorisées par les substituts du Procureur général en janvier 1996 

ont été choisies, parce qu'a l'été 1997, au moment d'entreprendre la recherche documentaire, 

les causes étaient entendues, les verdicts et les sentences prononcés. Elles ont aussi été 

choisies parce que postérieures a la Politique d'i~~tervet~tiott en nmrière de violence conjugale 

de 19951°. 

9.  L'audition des enrepstrements donne accès a l'intonation, un élément primordial de Ia communication 
verbale, voir Nancy M. HENLEY, Body Politics, Poive~. Ses and Nori ve),bol Con~rriur~icario?~, 
Englewood ClEs, Prentice-Hall, 1977, au. pages 7 et 8. C'est l'intonation qui indique l'humour, 1s 
sarcasme, ou l'incrédulité de l'avocat qui contre-interroge, voir supr-a, 1.4.1. Outre i'intonation, 
l'enregistrement donne accés au, silences, a leu. dur&, et rius émotions perceptibles dans la Iocuuon. 

i O. Voir srcpra, 1.3.2. 



En janvier 1996, aucune femme juge ne siège en chambre criminelle et pénale à la 

Cour du Québec et i la Cour supérieure dans le district judiciaire de Québec. Les juges des 

agressions intimes sont exclusivement des hommes. 

Le mois de janvier en vaut un autre, il n'y a pas de saison pour la violence conjugalell. 

II a le mérite d'être très froid. Quand une victime s'échappe, en janvier, sans manteau ou en 

pyjama dans la nuit", à moins 27' C, les conditions d e  sa fuite sont éloquentes. En janvier 

1996, il y a 7 1 victimes, 7 1 agresseurs, adultes et hétérosexuels. 

Puisqu'il n'y a pas de saison pour la violence conjugale, par simple multiplication il  y 

aurait, pour fins de discussion seulement puisque des agresseurs récidivent et font l'objet de 

nouvelles accusations dans les semaines, voire les jours suivant l'accusation précédente, il y 

aurait, donc, plus de huit cent cinquante agresseurs par année poursuivis dans le district 

judiciaire de Québec. Auxquels il faut ajouter environ 170 agresseurs non poursuivis. 

Les statistiques produites par le ministère de la Sécurité publique du Québec sur la 

violence conjugale indiquent que près de 20% des d h i r e s  criminelles étudiées.) (meurtre, 

tentative de meurtre, agression sexuelle, voies de fait - incluant le harcèlement criminel - 

et séquestration), sont d & e u ~  sans mise en accusation au ~uébec').  Les données compilées 

ne comprennent pas l'infraction de proférer des menaces1'. 

1 1. Journal Le Soleil, 20 décembre 1996, a Ia psge A-2. 

1 3. Québec, ministlre de la Sécuritti publique, C'ioleme co~y%gale. Stotisliques 1996, 1 998, Tableau 6, a 
Iri page 17. 

1 .  Québec, rninistére de la Sécurité publique, Violeme cor~tcgaie, Sturistiques 1996, 1998, Tableau 6, a 
la page 17. 
4fhirel~ renvoie non i dossier cnminel ou chef d'accusation porté, mais a victime, selon l'analyse faite 
du document ministériel. 



Vingt pour cent d'affaires (classéw sans mise en accusation n'est pas le ratio que tous 

choisiraient pour affirmer que la violence conjugale est l'objet d'une judiciarisation {(presque 

systématiqueJJ. 

De ce 20% d'aôaires dasséey~ sans mise en accusation, 71% l'auraient été parce que 

le plaignant refuse de porter plainteL6, surtout pour les voies de fait simples. Vingt-deux pour 

cent l'auraient été suite à une décision d'un substitut du Procureur général sur la suffisance de 

la preuve". 

Selon ces mêmes statistiques, pour le Québec tout entier, il y aurait eu 9013 .affaires 

crirninelles~~ dans les catégories étudiées en L996. Neuf mille treize victimes de violence 

conjugale dans les catégories étudiées''. Dont 426 victimes pour la région administrative de 

Québec". 

Une domee inconciliable avec les autres, et avec les données démographiques. Pour 

le corps de police de la Ville de Québec, qui  ne dessert qu'une portion de la région 

administrative de Québec, 737 plaintes pour agressions conjugales ont été enregistrées de 

janvier à novembre 1996". 

15 .  Voir supra, 1.3.2. 

IG. Québec, ministère de la Skurité publique, Z/lolericr cot~ugale, Srarisriques 1996, 1998, Tableau 6, a 
la page 17. 

17. Quibec, ministère de 13 Sécuritri publique, L'ioieucr co~ljugale, Sroristiques 1996, 1998. Tableau 6, B 
Iri page 17. Voir supra, 1.3.3. 

I S. Quebec, ministère de la Sécurité publique, i.ïolerice cor~trgafe, Starisriquw 1996, 1998, Tableau 6, 3 

la page 17.  .Faits saillants. Les femmes reprbentent 50% des victimes de crimes violents au Qutibec. 
Trente-huit pour cent de celles-ci sont \lctimisties dans un contexe conjugal. 

: 9 Québec, ministère de la Sécurité püblique, I.?oience conjrrgale, Srarisriques 1996. 1 998, TabIeau 6, a 
la page 17, Tableau 9.03, a la page 27. 

$O. JoUnaI Le Soleil, 20 décembre 1996, a la page A- 1. 



Les chiffres varient, selon les unités administratives ou les ministères. Certains 

comptent les affaires criminelles, d' autres les dossiers criminels, les infractions, les chefs 

d'accusation, les plaintes. Pas d'unité de mesure commune. 

Comme si I'on ne voulait pas tirer la ligne, faire l'addition, dire et confronter la 

multitude, la récurrence, l'ampleur. 

Pour retracer les témoignages des femmes victimes de violence conjugale des dossiers 

introduits dans le système judiciaire du district de Québec en janvier 1996", ii faut 

l'identification des dossiers selon le code A du Ministère de la Justice du Québec (code 

statistique de la violence conjugale) et l'inscription de l'heure du témoignage de la victime 

dans les procès-verbaux contenus dans les dossiers de cour du greffe pénal. 

A chaque étape du processus criminel la greffière2' note sur le formulaire de proces- 

verbal", entre autres informations, la salle et le minutage, ainsi que les décisions prises. 

Lorsque la victime témoigne, la greffière note au poste .remarques>) au verso du procès- 

verbal, les mots wictime assermentée et entendue)), I'heure du début et de la fin de son 

témoignage. 

Les services gouvernementaux assurent la reproduction des enregistrements 

commandés à partir du numéro de la salle et des heures de témoignages repérés sur les 

procès-verbaux du système pénal. 

2 1 Ces dossim introduits en jarnier 1996 peuvent porter sur des agressions antCrieures, memr de quelques 
mois. Pour la plupart. ces dossiers portent sur des agressions commises des derniers jours de décembre 
1 CY 5 aux derniers jours de janvier 1996. 

? ?  -&. Quelques greffiers officient aussi, mais leur nombre restreint ne justifre pas I'enploi du rnascuiin. 

23. Voir Annese B. 



Si une greffière omet d'inscrire que la victime a été assermentée et entendue, ou fait 

erreur dans l'inscription du numéro de la salle ou de l'heure du témoignage, il est impossible 

de retracer le témoignage d'une victime". 

Les procès-verbaux contiennent généralement aussi une information manuscrite 

importante, le numéro de dossier criminel d'une autre cause pendante de l'accusé, ou celui 

d'un dossier antérieur pour lequel l'accusé est sous engagement" ou sous ordonnance de 

probation'6, ce qui permet de retracer les témoignages antérieurs des victimes, et de constater 

la récidive. 

En janvier 1996, quatre-vingt-cinq dossiers codés A (code statistique du Ministère de 

la Justice du Québec pour les dossiers de violence conjugale) sont entrés dans le système 

judiciaire dans le district judiciaire de Québec". L'un d'entre eux était codé A par erreur'! 

Trois dossiers qui ont pu être repérés par renvois dans les procès-verbaux, qui auraient dù 

être codés A", sont ajoutés au corpus. 

24. Dans le corpus étudié un seul dossier, contenant une erreur de salie, empêche d'accéder au témoignage 
de ln victime. 200-0 1 - 12429-969. 

25.  Voir Annexe C. 

16. Voir siipro, 1.3.1. Les ordonnances de probation ne pouvant esceder trois ans (art. 732.2(2)b) C.cr.) les 
dossiers anti.rieurs à 1993 ne font pas l'objet de renvois dans les procès-verbaux Voir Annese D. 

27 Repérage du Ministère de la Justice du Qudbec. 

25. Une fraude, 200-0 1 - 1 1687-963 

29 200-0 1 - 1 1694-969, a r e n t  a 200-0 1-1 2354-969. 
200-0 1 - 1 1958-968, affirent a 200-0 1 - 1 1 577-966. 
200-0 1 - 1 1903-964, aEerent 200-0 1 - 1 1904-962. 
200-0 1 - I i 958-968. voies de fait et bris d'engagement, dénonciation: chef de mtifoit. 
200-0 1 - 1 1903-964, introduction par effraction (les menaces profirees sont au dossier 200-0 1 - 1 1904- 
961), chef modifi? au procès pour chef de méfait: 200-0 1-1 1694-969, bris de condition, cf 700-0 1 - 
123 54-969. 



Deux dossiers ont fait l'objet d'un transfert dans un autre district judiciaire3'. Un 

dossier codé A avait trait à l'agression d'une voisine par son voisin". Restent donc, pour le 

corpus étudié, quatre-vingt-quatre dossiers de violence conjugale entrés dans le système 

judiciaire en janvier 1996 dans le district judiciaire de Québec, judiciarisés dans ce district. 

hisqu'il n'y a pas de saison pour la violence conjugale, par simple multiplication, un 

peu plus de mille dossiers de violence conjugale feraient leur entrée annuellement dans le 

système judiciaire du district de Québec. 

Quatre-vingt-quatre dossiers criminels en janvier 1996, mais soixanteonze agresseurs. 

Comme le Titanic, le droit criminel a ses compartiments étanches. Plus d'un dossier criminel 

peuvent être (couvertsb3, le même jour, pour poursuivre un même agresseur. Les dossiers sont 

ouverts selon la catégorie d'infraction criminelle et la compétence corrélative des tribunaux, 

et non les dates d'infractions criminelles. 

Le meurtre et la tentative de meurtre sont de la compétence exclusive de la Cour 

supérieure3', le vol et le méfait d'un bien de moins de cinq mille dollars, ainsi que le défaut 

d'observer les conditions d'une ordonnance de probation ou d'un engagement de ne pas 

troubler l'ordre public (art. 810 C.cr.), sont de la compétence exclusive de la Cour du 

Québec3). Comme les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure 

sommaire3'. Bien qu'un acte d'accusation soit déposé devant la Cour supérieure, un accusé 

peut choisir a tout moment avant le procès, d'être jugé par un juge de la Cour du Québec". 

30. 200-0 1 - 1 2230-96 1,200-0 1 - 1 2584-96 1 .  

5 1 .  200-0 1 - 1 1736-968. 

32. m. 469 C.cr. 

33 Af.1. 553, C.cr. 

j-t. Art. 785 C.cr. 

5 Art. 536(3), 533,56 1 C.cr. 



Pour les actes criminels qui ne sont pas de la compétence exclusive de la Cour 

supérieure, le plus emporte le moins. Les chefs d'accusation d'actes criminels et d'infractions 

punissables par voie de procédure sommaire ponés contre un même agresseur sont groupés 

dans un même dossier. 

Dans le corpus étudié, sauf pour trois agresseurs, les dossiers multiples sont jugés 

ensemble36. 

Bien que l'exercice du choix du tribunal par un accusé puisse lui faire gagner du temps, 

ce qui peut nuire a son sens des responsabilités si l'affirmation de la Polifique d'itztenje~zriotr 

etr nmriére de violetzce conjigale de 1985 est vraie3', et bien que les règles qui induisent les 

dossiers multiples se justifient sans doute pour formalistes du droit criminel et 

constitutionnalistes, il y aurait Lieu de les revoir, puisqu'en bout de piste, les dossiers multiples 

sont généralement judiciansés ensemble. Et devraient l'être. 

Pour des raisons qui échappent à l'entendement, le vol et l'incendie de la voiture de 

la ~ictirne dans les minutes suivant le vol ont fait l'objet de dossiers criminels sépares et d'une 

judiciarisation confondante: le procès pour incendie a eu lieu près de sept mois après le procès 

pour vol3'. 

Donc, en janvier 1996, dans le district judiciaire de Québec, soixante-et-onze victimes, 

quatre-vingt-quatre dossiers criminels, et cent soixante-treize chefs d'accusation ponés par 

les substituts du Procureur général. 

36 200-0 1 - 12 104-968, 2004 1 - 1205-965, 200-0 1 - t 206-963 ( 1206-963, bris d'engagement, juge 
sépari.ment); 200-0 1 - 1 1543-968, 200-0 1 - 1 1 544-966, 200-0 1-1 1545-963 ( 1 1 %t-966, bns 
d'engagement, jugé séparément); 200-0 1 -703-968,200-0 1-704-966. 

37. Voir srp-a, 1.3.2. 



Les formulaires de dénonciation peuvent en effet contenir plusieurs chefs d'accusation, 

numérotés, pour des actes prohibés commis au même moment ou a des dates différentes. 

Ces formulaires, rédigés par un agent de l'État selon les brèves indications notées sur 

le formulaire d'autorisation rempli par un substitut du Procureur général, libellés d'une 

manière standardisée, ne sont ni éloquents, ni loquaces. 

Par exemple: 

1. Le ou vers le ..............., à ...... ......., district de Québec, s'est livré à des voies 
.................. de fait contre et lui a infligé par là des lésions corporelles, 

commettant ainsi I'acte cnminel prévu à l'article 267b) du Code crimitlei. 

2 .  Le ou vers le ..............., a ............., district de Québec, a sciemment proféré 
à .................... une menace de causer sa mon ou des lésions corporelles, 
commettant ainsi I'acte criminel prévu a l'article 264. I(l)a)(Z)a) du Code 
criminel. 

Cette rédaction standardisée représente la conversion, dans les termes et catégories 

du droit criminel, du récit de la victime par un substitut du Procureur général. Sa 

compression, plutôt, puisque rien n'est dit des blessures, ni de la peur. 

A la comparution de l'accusé et au procès, sauf pour les ordonnances d'engagement 

ou de probation imposées dans ces dossiers antérieurs, le cas échéant, le formulaire de 

dénonciation est le seul document soumis a l'attention du juge. L'unique wicit~a de la victime 

dont est d'office saisi le Tribunal. Souvent le seul. 



Soixante-et-onze victime?9, cent soixante-treize chefs d'accusation portés, en janvier 

1996. Sans compter, pour les fins de la recherche tous les dossiers, antérieurs et postérieurs, 

repérés par renvois et consultés. 

Outre les procès-verbaux de chaque étape du processus criminel, les dossiers de la 

Cour conservés au greffe pénal contiennent, pour le dossier en cours, le formulaire de 

dénonciation, ou l'acte d'accusation pour les actes criminels, les formulaires de c~rnpanition'~, 

d'engagement'', d'ordonnances de sursis, de mandat d'arrestation, de condamnation (le verdict 

et la sentence sont aussi inscrits au verso du procès-verbal approprié) et les copies de 

arbp~ms expédiés a la Maime et aux témoins &dsjb4' les enjoignant d'être présents au jour 

et à l'heure dite, pour chaque étape du processus criminel. 

Dans les dossiers de la cour conservés au greffe pénal, pour les dossiers de violence 

conju_eale entrés dans le système judiciaire en janvier ! 996, les données suivantes ont été 

recueillies a l'été 1997: 

Année de naissance de l'agresseur 
Date de la dénonciation 
Corps policier et numéro d'incident 
Chefs d'accusation 
Date, salle, heure et durée de chaque étape 
Conditions de remise en libertgdétention 
Modification des conditions, le cas échéant 
Modification de chef d'accusation, le cas échéant 
Verdict/plaidoyer de culpabilité 

39. De fait. il y en a plus, puisque les dossiers antérieurs et postirieurs permettent de constater que des 
agresseurs ont agressé pIus d'une cictime. Par esemple 200-0 1 - 1 1 554-965 (victime antérieure), 200-0 1 - 
12570-960 (victime postérieure). Sans compter 1- enfants, victimes de voies de fait. de menaces, 
d'agressions sexuelles. 

JC. Voir Annese E pour les 2 modèles utilisb en 1996. 

J I .  Voir Annese C. 

42. Par opposition aux témoins apohciem. 



10. Sentence 
1 1. Modification de sentence, le cas échéant 
12. Date, heure et durée des témoignages de la victime 
13.  Numéros des dossiers objets de renvois 
14. Strbpœnm expédiés a la victime 
15. Szibpœnas retournes par la poste 
16. Mandat d'arrestation de l'agresseur, le cas échéant 

C'est à partir du traitement des données recueillies dans les dossiers de la Cour que 

la question initiale, le droit criminel écoute-t-il les femmes victimes de violence conjugale, 

s'est trouvée modifiée. Selon les données contenues dans les procès-verbaux, trente-trois 

victimes sur soixante-et-onze, 46,5%, tie témoigne~it à m m n  moment dti processus criminel. 

Le grand échec du système judiciaire. À moins qu'il ne s'agisse de la grande victoire de leurs 

agresseurs. Au départ, il s'agissait d'étudier si et comment le droit criminel écoute les femmes 

victimes de violence conjugale. Avec 46.5% des victimes qui ne témoignent à aucune étape 

du processus criminel, la question se modifie: le droit criminel veut-il et peut-il écouter les 

femmes victimes de violence conjugale? 

Que 46.5% des victimes ne témoignent à aucune étape du processus criminel, et que 

le formulaire de dénonciation soit l'unique .récit. de la victime dont est saisi d'office le 

tribunal, est a ce point intrigant que toutes les données recueillies seront colligées et traitées 

séparément: sans témoignage de la victime, avec témoignage de la victime, puis compilées 

pour tenter d'identifier des difErences, de trouver des explications. 



3.1.2 Corpus 

Tableau 1 

CORPUS 

Nombre de victimes qui témoignent: 38/72 53.5% 

Nombre de victimes qui ne témoignent pas: 33/71 46.5% 

Nombre de victimes 

Nombre de dossiers 
criminels 

Nombre de chefs 
d'accusation  ort tés 

A première vue, à partir des données colligées dans les dossiers de la cour, rien ne 

distingue les dossiers de violence conjugale des victimes qui témoignent des dossiers des 

victimes qui ne sont entendues à aucun moment du processus criminel. 

Sans 

33 

39 

77 

Vingt-six agresseurs de ces 33 victimes qui ne témoignent a aucune étape du 

processus criminel plaident coupables, à tous les chefs portés (17), ou a certains d'entre eux 

(9) ,  et sont acquittes des autres. Un agresseur s'engage a ne pas troubler l'ordre public (an. 

810 C.cr.). 

S'il était inutile de conpreiidre la victime, selon la Politipre d'hterverition erz matière 

de violeuce conjicgde de 1985, il est inutile pour le droit criminel d'etttetrdre les victimes 

d'agresseurs qui plaident coupables. 

Avec 

3 8 

45 

96 

To ta1 

7 1 

84 

173 



229 

Seules quatre des trente-trois victimes étaient absentes ou refusaient de témoigner. 

Douze pour cent. Les autres ne seront jamais entendues. Le ((récit)) des agressions intimes 

dont elles ont été victimes tient dans I'acte d'accusation (dénonciation) et ce qu'en peut dire 

un substitut du Procureur général. 

Les dossiers des substituts du Procureur général contiennent plusieurs documents, 

dont les données pertinentes ont été recueillies a l'été 1998. 

En dessus de pile, un formulaire informatique indiquant les jours de disponibilité des 

témoins  p poli ci ers^) à venir rendre témoignage. Les dates d'audition sont fixées en 

conséquence, autant pour assurer leur présence que pour limiter les frais de 1'~tat.  

Viennent ensuite les formulaires d'engagement et de comparution, sur lesquels est 

manuscrite l'objection à la remise en liberté, le cas échéant, ainsi que les motifs qui la fondent. 

Ensuite, le formulaire de demande d'intenter des procédures judiciaires rempli par  un 

policier et contenant la suggestion des chefs ii porter, soit par numéro d'article du Code 

P-itni~iel, par exemple 266a) C a . ,  soit par description d'acte prohibé, par exemple voies de 

fait simples. Chaque corps policier a ses fornulaires et sa manière de les remplird3. 

Le formulaire est accompagné d'un document de plusieurs pages, divisé en plusieurs 

parties: le ((rapport d'événement et renseignements supplémentaires)) ou ((rapport d'enquête 

et gestion de l'information poiicièrelb, ou .précis des faits)). 

Ce document, différent selon chaque corps policier, contient généralement la narration 

de l'opération policière, les constatations faites, les mesures prises, les circonstances portées 

3 .  Voir .4nnese F pour le cônevas des sections d a  formulaires du corps de police de la Ville de Quibec. 



à la connaissance des policiers, l'identité, l'adresse, la date de naissance de l'agresseur et de 

la victime, la liste des témoins civils et policiers. 

Sont aussi au dossier des substituts du Procureur générai les plumitifs criminels, ce 

qu'il est convenu de nommer les  feuilles de route?) de tous les dossiers criminels antérieurs 

du prévenu, et la Déclaraiiotl de ln vicfinte sur (es cotrséqzte~zces d i r  crime (vicrim inlpnct 

stczrertieiif), le cas échéant. 

Ces documents peuvent bien sûr être dans un ordre différent, et être accompagnés de 

rapports médicaux, photographies ou rapport pré-sentenciel. 

Les documents policiers incluent la déclaration écrite de la victime aux policiers, la 

narration première par la victime, celle a panir de laquelle tout le processus criminel est 

construit. 

Les dossiers des substituts du Procureur général contiennent le formulaire 

d'autorisation de porter des chefs d'accusation. L'acte d'entrée du récit de la victime dans le 

processus criminel, la première décision, discretionnaire, la conversion du récit de la victime 

et des rapports policiers en chefs d'accusation. 

Un formulaire d'une derni-Feuille" sur laquelle un substitut du Procureur général, 

commis aux autorisations ce jour-là, inscrit les numéros d'articles do Code crimitiei, coche 

à l'endroit indiqué le code 4 déclaration sommaire ou acte criminel, de juridiction absolue de 

la Cour du Québec ou exclusive de la Cour supérieure, ou sujet à option par le prévenu, le 

mode d'entrée du prévenu dans le processus judiciaire (sommation ou arrestation sans mandat, 

par exemple), inscrit le corps policier et appose sa signature. 

4 .  Voir Annese G. 
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Cette demi-feuille sert à la rédaction, par un fonctionnaire de l'État, de la dénonciation 

ou de l'acte d'accusation. Pour trente-trois victimes, en janvier 1996, le seul -récit>) mis a 

l'écoute du tribunal. 

Dans les dossiers des substituts du Procureur général ont été recueillies les données 

suivant es: 

Présence d'un plumitif criminel 
Ordonnances judiciaires (engagement, détention, etc.) 
Formulaire de comparution / objections i la remise en liberté (ORL) 
demandées 
Accusations suggérées par les policiers 
Numéros des dossiers objets de renvois 
Année de naissance de la victime 
Chefs d'accusation inscrits sur le formulaire d'autorisation 
Circonstances relatées par les policiers 
Constatations relatées par les policiers 
Emploi de I'agresseur, le cas échéant 
Emploi de la victime, le cas échéant 
Présence de rapport médical, le cas échéant 
Présence de photos, le cas échéant 
Présence de rapport pré-sentenciel, le cas échéant 
D é c i ~ r o t i o ~ ~  de la victime sir les co~iséqrre~ices di crime (viczim Nnpact 
stntenterit) le cas échéant 
Présence de tatouages pour I'agresseur, le cas échéant 
Cautionnement personnel de I'agresseur ou d'un tiers 

Suriout, dans les dossiers des substituts du Procureur général, ont été photocopiées, 

en masquant toute information nominative, les déclarations manuscrites des victimes aux 

policiers, le récit des agressions intimes. 

Des données relatives a certains détaiIs ont été recueiIlies dans les déclarations des 

victimes et les rapports policiers: 

1. Emploi de la victime le cas échéant 
2. Emploi de I'agresseur le cas échéant 



Lieu de l'agression 
Identité de la personne qui a téiéphoné aux policiers 
Présence de l'agresseur sur les lieux à l'arrivée des policiers 
Fil de téléphone arraché 
Ingestion d'alcool, de drogue, avant i'agression 
Co habitation victimdagresseur 
Relation victime/agresseur, durée 
Enfants de la victime 
Enfants de l'agresseur 
Enfants communs 
Âge des enfants 
Date de la déclaration aux policiers 
Lieu, heure et durée de la déclaration aux policiers 
Scripteur de la déclaration aux policiers 

Toutes ces domees ont été rapportées sur de grands tableaux, additionnées, traitées, 

pour trouver des moyennes, des algorithmes, des règles, des constantes. Pour appréhender 

et donner sens. 

Toutes ces données ont fait l'objet de traitement et résultats séparés, sans témoignage 

de la victime à l'une ou l'autre des étapes du processus judiciaire, avec témoignage de la 

victime, puis additionnées. 

Soixante-et-onze victimes et agresseun. Toutes les victimes sont des femmes, adultes. 

Tous les agresseurs sont des hommes, adultes. 

En rafale, huit tableaux commentés de la violence judiciarisée en janvier 1996, tous 

divisés sans témoignage de la victime a aucune étape du processus judiciaire, avec 

tkmoignage de la victime, et total des domees. 



Des tableaux qui donnent i voir une cohorte ordinaire, comme les autres cohortes 

jusqu'ici4'. Des données quantitatives, de base, utiles pour dresser le portrait et commencer 

a répondre à la question posée. 

Corps policiers de la région immédiate de Québec ayant rapponé les agressions des 

7 1 agresseurs en janvier 1996": 

Tableau 2 

CORPS POLICIERS 

Québec* 
Haute St-Charles* 
C haudière-Etchemin* 
Chaudière-Ouest * 
Ste-Foy* 
Lévis* 
C harlesbourç 
Donnacona 

Sûreté du Québec* 

Population 
desservie 

t Ces corps policiers desscrve)it piusieilr-s r~~u~iicipalifis. 

-4 resseurs 

XJ-k Total 

J j .  Voir a cet Çgxd Lilianne COTE. .Tribunau\: et violence conjugale: la situation dans deus disincts 
judiciriires du Q u é k l ~  dans b'ioierrce corrlirgole, Recherche sur la violemeJaire ouxjîenitties en nriiiert 
coujugal, sous la direction de Mriryse Rinfret-Raynor et Solange Cancin, BoucherviIle, Gaétan Morin 
diteur, 1994,423439 et Daniel SPLNFAÇOP.i, aRecherctie-action sur l'intervention judiciaire en matière 
de ~.iolence conjugale: cette violence qu'on juge moG dam I..Werrce corvugale, Recherche sur la 
tvolericrfaite aux fterrirrres en nrilie:~ corijugd, sous la direction de M q s e  Met -Ra jno r  et Solangr: 
Cantin, BoucI?en.ille, Gaétan Morin éditeur, 1994,43 1-454. 

6 .  Quebec, r i s t è r e  de la Sécurité publique, Données de 1àd11iinisti.arion ries corps policiers ~iiuiiiciparrx 
1996, 1998, Tableau 3 .  



En janvier 1996, les dossiers de violence conjugale émanant du corps de police de la 

ville de Québec représentent un agresseur par 6,041 résidants. 

Les dossiers émanant du corps de police de Ste-Foy, 1 agresseur par 89.066 résidants. 

De Lévis, Charlesbourg et Chaudière-Etchemin, 1 agresseur par 17,000 résidants environ. 

Des écarts significatifs. La disproportion tient peut-être aux affaires d a s s é e s ~ ~  sans 

mise en accusation, suite au refus de la victime de porter plainte ou à une décision d'un 

substitut sur la suffisance de la preuve. 

LI est probable que l'écart tienne moins a la prévalence réelle de la violence conjugale 

dans les divers territoires qu'aux plaintes portées par les victimes et à la formation des 

policiers. Le corps de police de la ville de Québec a son unité des délits familiaux et tous les 

policiers reçoivent, quasi annuellement, une formation de perfectionnement de quelques 

heures en violence conjugale*'. 

( A u  niveau des interventions, la violence conjugale constitue la priorité 
numéro un de la police de Québec, tant pour les patrouilleurs que pour les 
enquêteurs.lb4' 

Tableau 3 

ÀGE MOYEN 

47. Journal Le Soleil, 22 décembre 1996, à la page A-5. 

45. Propos du &leur du SczMce de police, M. Matte, journal Le Soleil, 22 décembre 1996. à la page A-5. 

H 

F 

Sans 

37 

33 

Avec 

36 

Total 

36.5 

34 I 33.5 



A la date de la dénonciation, l'âge moyen de l'agresseur est de 36.5 ans (20-79), celui 

de la victime de 3 3.5 ans (1 8-75}". Une moyenne conforme aux règles de I'homogarniesO. 

Dans un nombre significatif de dossiers, cependant (22 sur 7 l), la victime est plus âgée que 

l'agresseur. 

S'il est exact que ce sont chez les hommes de 18 a 24 ans que se trouvent les taux les 

plus élevés d'agression, ainsi que l'indique l'enquête faite par Statistiques Canadas', les 

agresseurs poursuivis sont plus âges. Une donnée constante", compatible aussi avec le fait 

que les victimes ont subi plusieurs agressions antérieuresJ3. 

49. EtabIis par soustraction de i 'mee  de naissance de 1996, et soustraction d'un an, puisque les données 
rccusi1lies portent sur le mois de janvier. L'attribution est donc erronk d'un an pour les agresseurs et 
victimes nés enue le i er janvier 1996 et la date de lu  dinonciation. 

50. J.C. KAüFMANT, Sociologie du couple, Paris, PUF, 1993, (coll. .Que Sais-je?., nG 2787). 
Selon les règles de I'homogmie, les fermes ont en moyenne d e u  ans de moins que leur conjoint. 

5 1. Statistiques Canada, Juristat, vol. 1.1, no 9, Résultats d'une q u ê t e  nationale sur l'agression contre iri 
conjointe. mars 1994, a la page 6. 

52. Voir, entre autres, Daniel SANFAÇON, .Cette violence qu'on juge mal: recherche-act~on sur 
l'intenention judiciaire en matière de violence conjugale dans Pïofence cortjugaie, Recherche sur la 
violetlcefaire a~ix/eirin~es eli urilierr conjrrgal, sous la direction de Maryse M e t - R a y n o r  et Solange 
Cantin, Bouchertrilie, GaCian Morin ditetu, 1994,441 -456, à la page 446. 

5 .  En moyenne 34 agmions antérieures, pour les femmes réfugées en maison d'hébergement. Voir srrpra, 
1 .1  et 1.2. 



Tableau 4 

ENFANTS 

Nombre H-F avec E communs 

H = fiorrinie, agresseur 
F = Fc~rrnle, victitne 
E = E~lfat~r 

Nombre H, F avec E non communs 

F avec E non commun 
H avec E non commun 

I 

La présence et le nombre d'enfants ont été établis a partir des données recueillies dans 

les dossiers de cour et des substituts du Procureur général ainsi qu'a partir des témoignages 

des victimes, et par déduction des conditions de remise en liberté, lorsque sont prévues les 

modalités des droits de wisitejb d'un agresseur? 

5J. .Droit de visite, est une espression consacrée et inappropriée du droit de la fanulle pour designer les 
droits d'un parent à recevoir la visite d'un enfant. 
D m  les conditions de remise en l i h t  et les conditions de probrinon peut être stipulk I'esercice du droit  
de visita, du p2re selon les termes fisis par la Cour supkrieure en droit de In famille, ou par l'sn~ernise 
d'une Maison de la famille, sorte de sas entre le pkre et la mère, où le père va chercher et recofiduire 
i'enfant, et parfois ou il reste avec L 'dan t ,  pour la piriode detznnintie sans autorisation de sortie. 

Sans 
/33 

4 
1 

Avec 
138 

[ O  
3 

Total 
/7 1 

14 
4 



Suite à I'assermentation de la victime, les premières questions qui lui sont posées sont 

généralement: 

1. C'est qui ... par rapport a vous? 

2. .4vez-vous des enfants? 

Puisque 33 victimes n'ont pas témoigné, il est possible que les données soient 

incomplètes, surtout en regard d'enfants non communs. Elles méritent cependant d'être 

rapportées. Ces restrictions valent pour d'autres domees rapporiees. 

Trente-trois des 71 victimes au moins ont des enfants communs avec l'agresseur. Pour 

près de la moitié des victimes donc, l'agresseur est aussi le pere de leurs enfants, auquel elles- 

mêmes ou les valeurs sociales et le système judiciaire veulent assurer des droits d'accès. 

Les enfants de trente-trois victimes ont un pere qui agresse leur mère. Un père avec 

lequel ils doivent avoir non seulement des relations, mais de bonnes relations. L'approche 

psychosocide privilégiée favorise une  saine communication entre le père et les enfants (. . . ) f i 5 ' .  

Elle favorise aussi l'exercice du droit de visite du pere par les enfants réfugiés en maison 

d'hébergement avec leur mère". 

Aucun document analysé ne pose que le père agresseur puisse être une personne 

inadéquate, une personne qu'un enfant a avantage, moralement et émotivement, a ne pas 

fréquenter, au moins pour un temps. Rien sur les conflits de loyauté. Rien sur la peur de 

l'enfant non plus, ni sur la mise en péril de la sécurité de la mère. 

- - 
3 .  Yves MOR[ER, C. BLUTEAU, G. ERUNFAU, C. LESSARD et P .  BEAUDET. I~irerveri~iort 

sociojtrdiciaii.e err violerrce corrjrrgale, Montréal, Wilson & Lafleur, Colligial et universitaire, 199 1, a 
la page 132. 

5 6  Yves MORER, C. BLUTEAU, G. BRUIEAU, C. LESSARD et P .  BEAUDET. Ir~rer-verirrorr 
sociojtrdiciair-e err violerrce coryt(gale, Montréal, Wilson & Laiieur, Collégial et universitaire, 1 99 1, a 
la page 142. 



L'approche psychosociale procède d'une vision idéalisée, abstraite, des rapports 

filiaux. Les droits paternels sont l'ultime tabou social et judiciaire". 

Au moins quatorze victimes ont des enfants dont le père n'est pas i'agresseur, et quatre 

agresseurs ont des enfants dont la mère n'est pas la victime. Aucun enfant non commun d'un 

agresseur ne cohabite avec lui, au contraire de plusieurs enf'anis non communs de victimes qui 

habitent avec elles. 

Tableau 5 

COHABITATION 

H-F qui cohabitent 
H-F séparés 
non-CO habitation 

16/30 = 53.3% 
22/36 = 6 1.1% 

-- - 

Sans 
/30 

Avec 
/36 1 Ti? 1 

38/66 = 57.5% des victimes cohabitent avec leur agresseur 

57. Éviter i'éclatement de la famille est I'obaiif primordial de certains travailleurs sociaux Même l'inceste 
est une daire qui doit x ré@a en famille: en &hangr: d'une entente &rire, signtk par le père incestueus, 
l'inceste n 'et  pas dénoncé aux autoritb policikm et judiciaires. Voir Rent L A P O N E ,  *Y a-t-il inceste'? 
L'expertise psychosociale du travailleur social. (1993) 23(2) Revue de droit de I'Universitd de 
Sherbrooke. 375-4 14. 
Voir: Pimette BOUCHARD, .Les documents de prévention des abus sesueIs: des documents a risque. 
Rhultats d'une analyse de contenu de quarante documents destin& aux enfants,, Revue A p p r e ~ r i i s q e  
er Socialisariori, vol. 14. na 3, septembre 1 99 1, p. 167-1 98. 
Pierrene BOUCHARD, -La notion de f d e  et la protection des enfants contre les abus semels: analyse 
des courants ideologques de prévenhonœ, Les dociuuerrrs de ICREF, na 24, 1995. 
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Trente-huit des soixante-onze victimes cohabitent avec leur agresseur. Pour cinq 

victimes, la donnée n'a pu être repérée. Vingt-huit victimes ne cohabitent pas avec leur 

agresseur, parmi lesquelles dix-neuf en sont ~sséparées~~. 

Les guillemets servent ici à illustrer que la séparation est souvent irréelle et bien 

subjective. 

Les agresseurs conservent les clefs du domicile de la victime, entrent quand bon leur 

semble, reviennent s'installer, s'incmstent. Le lien n'est pas rompu, ni par la victime, ni par 

l'agresseur. Et le cycle de violence reprends8. 

A partir des documents consultés, il n'est pas toujours possible d'identifier si les 

agressions surviennent au domicile de l'agresseur ou à celui de la victime lorsqu'ils ne 

cohabitent pas. L'identification a été possible pour dix-neuf cas5g. Dans seize de ces 19 cas, 

il  s'agissait du domicile de la victime (84%), dans trois cas, de celui de I'agresseur. 

58. Voir l~$.a, 3.4.1. 

59. Au moins un chef d'accusation dans l'un des deus domiciles. Minclut pas les menaces par téléphone. 
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et des témoignages des victimes qui peuvent en faire mention. Elles sont donc incomplètes 

quant au titre d'emploi des agresseurs. 

Le statut d'emploi n'a été repéré que pour 52 des agresseurs. Parmi ceux-ci, 3 1 (60%) 

ont un emploi au moment de l'agression, 20 n'en ont pas et 1 est étudiant. Parmi les données 

recueillies, seuls 2 agresseurs ont un emploi exigeant des études universitaires. 

Tableau 7 

INTOXICATION DE L'AGRESSEUR 

Lorsque l'agresseur est intoxiqué au moment de l'agression, les constatations des 

policiers de même que les déclarations des victimes en font usuellement état. 

A 

D 

AD 

Vingt-quatre agresseurs avaient consommé de l'alcool, deux des drogues non 

identifiées, douze avaient consommé alcool et drogue non identifiée. Au total, 38 agresseurs 

(5152%), soit plus de la moitié, avaient consommé alcool et/ou drogue selon les domees 

repérées. Un ratio identique aux ratios rapportés dans les recherches? L'ingestion d'alcool 

ou de drogue n'est pas présentée par les victimes comme le déclencheur immédiat des 

60. Voir supra, 1.1 et 2.4.1. 

Sans 
/33 

12 

2 

2 

Avec 
138 

i 2 

O 

10 

Total 
/7 1 

24 

2 

12 
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agressions, la cmrsa cairsma des juristes, sur laquelle les victimes sont d'ailleurs peu loquaces. 

Quand elles y réfèrent, la plupart des victimes indiquent simplement que (da chicane a 

commencé>) (con s'est chicané)) Mon se disputait.. 

Plusieurs victimes indiquent que, quand I'agresseur boit ou se drogue, des actes de 

violence sont commis. Elles en ont fait l'expérience et la relatent. L'ingestion d'alcool ou de 

drogue est donc, pour plusieurs victimes, un signal que la violence est imminente. 

Un signal qui, cependant, n'a pas entraîné la fuite de 50% des victimes de janvier 1996 

agressées par un agresseur intoxiqué. L'ingestion d'alcool ou de drogue est plutôt présentée 

par les victimes comme un facteur contributif. Intoxiqué, l'agresseur ne tolère aucune 

frustration, aucune contrariété. 

Le fait que ces victimes soient restées dans le périmètre d'un agresseur intoxique, alors 

qu'eiles ont l'expérience de la violence qui suit l'ingestion d'alcool ou de drogue, peut être une 

illustration de i'incapacité des victimes d'agressions conjugales répétées de mesurer le danger, 

ou une illustration de 1'4ncapacite acquisel) attribuée aux femmes battues6'. 

Par exemple: L'n agresseur boit, chaque vendredi, pour lui jour de congé, 24 bières 

et devient (<très violentai avec la victime et les enfants de celle-ci. Dans sa déclaration, la 

victime indique que I'agresseur lui a déjà cassé un bras, l'a battue a 3-4 reprises, a déjà cassé 

les meubles. Les policiers rapportent qu'il a été arrêté pour agressions contre la victime en 

1995 et 1993, et défaut de respecter les conditions de probation en 1993. La violence est 

hebdomadaire6'. 



Dans leurs déclarations ou témoignages, il est très fréquent de retrouver une phrase 

a l'effet que, quand l'agresseur prend de l'alcool ou de la drogue, 41 devient foui), .il est très 

agressif.), ( c i l  défait tout)], etc. Non pas l'agresseur frappe parce qn 'il est intoxiqué, mais 

l'agresseur frappe q u n d  il est intoxique. 

Plusieurs des victimes qui témoignent disent que sans alcool et sans drogue, 

l'agresseur est Mun bon gars) ttpas agressif du tout)), qu'elles n'en ont pas peur ni leurs enfants 

non plus. D'où le transfert d'une certaine causalité à l'alcool, et une déresponsabilisation de 

Dresseur. l'a, 

Les thérapies pour alcoolisme sont donc perçues, par ces victimes et par de nombreux 

juges, comme une solution à la violence conjugale. 

Pourtant, Ln fen~me bnttiie mi Canada: wi cercle ~icreux indiquait, dès 1980 

+..] l'homme ne bat pas sa femme parce qu'il a bu, mais boit pour justifier le 
fait de battre sa fernrne.1~~~ 

II est possible que I'ingestion d'alcool ou de drogue par l'agresseur soit l'un des 

comportements volontaires de la phase ultime de montée de tension du cycle de la violence 

conjugale. Chercher noise, accélérer et amplifier l'agressivité par l'ingestion d'alcool ou de 

drogue. S'intoxiquer pour agresser. La préparation du passage à l'acte. 

Auquel cas l'agresseur ne boirait pas (<pour justifier le fait de battre sa femme)), mais 

pour battre. Le stimulus de l'alcool ou de la drogue ajouté a l'adrénaline, avec effets connus, 

prévisibles, recherchés par les agresseurs. Avec, en prime, l'atténuation de responsabilité 

généralement accordée aux buveurs. 
C 

G 3 .  Voir entre autres Linda McLEOD, La ferrirrie balrrre arr Canada: wi cercle viciezrx, prépare pour le 
Conseil co~~s-uItatifcanadien mr la situation de la femrne, Canada, ministére des Approvisionnements et 
Sen-ices, 1980, a la page 24. 
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Comme les victimes, les agresseurs ont l'expérience des actes de violence passés, 

posés alors qu'ils étaient intoxiqués. Iis savent que les victimes ne fuient pas. Les agresseurs 

s'intoxiquent et répètent ie scénario. 

La moitié des agresseurs des femmes victimes de violence conjugale ne sont pas 

intoxiqués. 

Tableau 8 

ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES DE L'AGRESSEUR 

H = I-lo~~rrne, agresseur 

H avec antécédents judiciaires 

Quarante-neuf agresseurs ont des antécédents judiciaires, lies à la violence conjugale 

surtout, mais aussi a d'autres actes criminels. L'un d'entre eux, par exemple, a des antécédents 

judiciaires pour vol, récurrents, depuis 1975~. 

Quarante-neuf agresseurs sur soixante-onze, près de 70%, un ratio sans commune 

mesure avec celui de la population mâle adulte en général, selon Ie sens commun puisqu'il 

n'existe aucune statistique à cet égard. 

Sans 
/33 

20 

Avec 
138 

29 

Total 
17 1 

49 



Les agresseurs intimes qui font l'objet de poursuites criminelles pour violence 

conjugale en janvier 1996 sont majoritairement des hommes qui ont enfreint le Code criminel. 

Et des récidivistes de violence conjugale. Des agresseurs qui, majoritairement, connaissent 

le système judiciaire criminel. 

S'il est exact qu'il y ait tjudiciarisation presque de la vioience 

conjugale, les agressions intimes rapportées aux policiers seraient, a près de 70%, le fait 

d'agresseurs ayant des antécédents judiciaires, ce qui expliquerait leur sur-représentation 

devant les cours criminelles. 

A moins que la disproportion ne soit attnbuable pour une part aux 20% d'4Yaireub 

classées sans mise en accusation, dont 7 1 % pour refus de la victime de porter plainte et 22% 

suite a une décision d'un substitut du Procureur général sur la suffisance de la preuve? 

Auquel cas il  faut en conclure que les victimes d'agresseurs ayant des antécédents 

judiciaires refusent, de façon significative, moins fréquemment de retirer leur plainte. Les 

procès criminels feraient partie du ((paysage)) de leur vie d'adulte. 

Ou bien, il faut conclure que les substituts du Procureur générai jugent, de façon 

si-nificative, plus fiequement la preuve suffisante lorsque les agresseurs ont des antécédents 

judiciaires. 

Les agresseurs qui ont des antécédents judiciaires représentent 60% des agresseurs 

dont la victime ne témoigne à aucune étape du processus criminel. et 76% de ceux dont la 

victime témoigne à une étape ou à une autre. La seule variation véritablement significative 

65.  Vorr supra, I .3 2. 

66. Voir sirpra, 1.3.3. 



entre les dossiers sans témoignage de la victime et les dossiers avec témoignage de la victime, 

à une étape ou a une autre du processus criminel. 

Parmi les 38 victimes qui témoignent, à une étape ou a une autre, 12 victimes sont de 

mauvais témoins. pour la poursuite: 4 nient tout, 5 ne se souviennent de rien, 2 disent que 

ce sont elles qui ont frappé, 1 ne se présente pas. Douze victimes, dont 1 1 ont un agresseur 

qui a des antécédents judiciaires. 

Des témoignages qui ne garantissent cependant pas l'acquittement des agresseurs. Sur 

les 12 agresseurs de victimes qui nient, trois agresseurs seulement sont acquittés ou libérés". 

Un est trouvé coupable (le chef d'accusation ne correspond pas a la gravité de l'accusation 

~ e p e n d a n t ) ~ ~ ,  deux plaident coupables a tous les chefs portés69, six plaident coupables à 

certains chefs, sont acquittés d'autres chefs7'. 

Vingt-six victimes témoignent contre leurs agresseurs. Parmi celles-ci, 18 ont un 

agresseur qui a des antécédents judiciaires. 

Onze victimes (38%) d'agresseurs ayant des antécédents judiciaires témoignent, a une 

étape ou à une autre, en faveur de leur agresseur. Dix-huit (62%) témoignent, parfois avec 

réticence, contre. 
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Deux victimes (22%) dont l'agresseur n'a pas d'antécédents judiciaires témoignent 

en faveur de l'agresseur. Sept (78%) témoignent contre. 

Les victimes d'agresseurs ayant des antécédents judiciaires sont plus nombreuses à 

témoigner en faveur de leur agresseur. La peur, le déni et la minimisation des victimes d'abus 

ripétés sont audibles de leurs négations, atténuations, explications et silences. 

Des 33 victimes qui ne témoignent a aucune étape du processus criminel. 4 sont 

absentes lors du procès, et 2 n'ont pas à témoigner en raison de l'aliénation mentale de 

l'agresseur. 

Si les ratios sont constants, parmi les victimes qui ne témoignent à aucune étape du 

processus criminel, 22 victimes auraient témoigné contre leur agresseur. Douze (62%) dont 

l'agresseur a des antécédents judiciaires, 10 (78%) dont l'agresseur n'a pas d'antécédents 

judiciaires. 

Combien de ces 22 victimes auraient souhaité être entendues par le tribunal? 

Leurs agresseurs plaident coupables à tous les chefs d'accusation portés contre eux 

ou à certains chefs d'accusation et sont libérés, acquittés, des autres chefs. [1 est inutile pour 

le droit d'entendre les victimes. 

Est-il utile pour les victimes de se faire entendre? Le témoignage devant un tribunal 

empathique et respectueux peut participer du processus de guérison. Cependant, subir les 

sarcasmes, les questions piégées, ne pas être crues, se trouver a proximité d'un agresseur 

terrifiant ou méprisant peut être dévastateur. 



Combien des 33 victimes qui ne témoignent à aucune étape du processus criminel, ont 

le sentiment d'avoir échappé au pire? Combien ont au contraire le sentiment d'avoir été 

privées de l'occasion de se faire entendre par le seul forum social qui a le devoir de le faire? 

Combien d'agresseurs ayant des antécédents judiciaires, connaissant donc le processus 

criminel, ont plaidé coupable à tous ou certains chefs d'accusation ponés contre eux avant 

que la victime soit appelée à témoigner, pour empêcher un témoignage incriminant sur 

l'ampleur de la violence? 

La variation entre les ratios peut tenir au fait que des victimes d'agresseurs qui ont des 

antécédents judiciaires insistent pour être entendues par le tribunal. pour témoigner en faveur 

de leur agresseur. Et que ceux-ci comptent sur ce témoignage disculpatoire ou  atténuateur. 

11 est aussi possible que les substituts du Procureur général soient moins enclins a la 

négociation de plaidoyers7' avant procès de récidivistes et veuillent procéder. 

Tableau 9 

TATOUAGES DE L'AGRESSEUR 

H = i m ~ i i w  agresseur 

H ayant des tatouages repérables 

7 1 . Voir strpm. 1.3.;. 

Sans 
120 

3 

Avec 
125 

8 

Total 
/45 

I l  



Sur les 45 dossiers policiers qui rapportent l'inf~rmation~~, 11  mentionnent que les 

agresseurs portent des tatouages sur le corps. La description des tatouages indique qu'il s'agit 

de tatouages de volume plus important que les tatouages .esthétiques)) à la mode à la fin des 

années 90. 

Vingtquatre pour cent des agresseurs pour lesquels la donnée est rapportée. Un autre 

ratio sans commune mesure avec celui de la population mâle adulte en général, selon le sens 

commun, puisqu'il n'existe aucune statistique à cet égard, non plus. 

Alors que les recherches et les statistiques indiquent qu'il n'y a pas de profil 

socioéconomique des agresseurs intimes, que ceux-ci se retrouvent dans tous les milieux, les 

agresseurs traduits en justice en janvier 1996 ont un profil paniculier au regard de la 

population mâle adulte en général. 

Ils ont cependant un profil bien ordinaire au regard de la  clientèle^ usuelle des 

substituts du Procureur général. Des prévenus, semblables aux prévenus de la criminalité 

courante, qui sont massivement traduits devant les tribunaux. La surreprésentation procède-t- 

elle d 'un  biais des substituts du Procureur général? 

Les substituts portent-ils davantage d'accusations contre les agresseurs intimes qui 

correspondent au profil usuel des prévenus qu'ils poursuivent quotidiennement parce qir  'ils 

corresp~ndent au profil? 

Les données de la judiciuisation de janvier 1996 sont incompatibles avec les résultats 

des recherches et les statistiques sur l'universalité des agresseurs intimes dans tous les 

segments de la population. 

7 2 .  Les 45 dossiers du corps de police de la die  de Quibec d m  le document G.I.P., gestion de l'information 
policiire. 



Tableau 10 

NITzATIOX DE L'INTERVENTION POLICIÈRE 

Appel 91 1 F 
H 

1 Centrale de police F 
? 

Dans les données recueillies sur les circonstances des plaintes aux policiers, 18 n'ont 

pu ètre recueillies. Trente-et-une victimes (58%) ont fait l'appel 9 1 1, 13 appels 9 1 1 ont été 

faits par un tiers (plus souvent un voisin), 3 appels 91 1 ont été faits par l'agresseur et 6 

victimes se sont rendues aux bureaux des policiers pour y poner plainte. 

Sans 
133 

Bien que les victimes blessées aient elles-rnërnes fait l'appel 91 1, il est impossible 

d'établir qu'il s'agit d'un mouvement réflexe. Trop de femmes blessées ne font pas l'appel 9 1 1 

et font soigner leurs blessures sans révéler leur cause et sans appeler les policiersT). Pourquoi 

3 l victimes ont-elles fait I'appel 91 l ?  

Plusieurs recherches tentent d'identifier pourquoi des victimes de violence conjugale 

ne font pas l'appel 91 1, et en attribuent la cause aux sentiments de honte de la victime ou de 

méfiance à l'égard du système judiciaire, et à son désir que l'agression ne soit pas judiciarisèe. 

Savoir pourquoi certaines victimes font l'appel 91 1 permettrait de savoir mieux pourquoi tant 

d'autres victimes ne le font pas. 

Avec 
/38 

73. Voir s t rp~a ,  2.4.1. 

To ta1 
/7 1 



Le directeur des enquêtes criminelles de la police de Québec affirme que la baisse de 

17% des plaintes pour violence conjugale de 1995 par rapport aux plaintes de 1994 reçues 

par ce corps policier en 1994 (955 en 1994, 790 en 1995) résulte de l'insatisfaction des 

victimes à i'égard du processus judiciaire, particulièrement quant à la lourdeur du processus 

et à la légèreté des sentences7*. 

II indique aussi que les victimes savent que le processus judiciaire sera 

 automatiquement enclench&? et que plusieurs victimes ne veulent pas mettre le mécanisme 

en branle: 

K e  qu'elles désirent, c'est que la police sorte !agresseur de la maison de façon 
ponctuelle, quand il y a crise. Elles préfèrent donc s'abstenir de téléph~ner.))'~ 

En janvier 1996, des victimes sans blessures ont aussi fait l'appel 9 1 1 pour faire cesser 

I'agression, la dénoncer, mais aussi, à ce qui transpire des déclarations et témoignages, pour 

qufm agent de ll~tat,  prenne acte de l'agression, du geste prohibé et confirme son caractère 

criminel. 

Pour les agresseurs qui ont des antécédents judiciaires, et ils représentent 70% du 

corpus, le contact avec les policiers n'est pas nouveau. À certains égards les policiers peuvent 

74. loumal Le Soleil, 20 diambre 1996, aux pages A- 1 et A-2. Les sentences peuvent avoir la Iégéreté des 
accusations. Voir supra, 1.3.1 et infra 3.2.1. 

- - 
1 .  JournaI Le Soleil, 20 décembre 1996, a la page A-2. 

L'affirmation mérite d';ire nuancie. Bien que les crimes liés i la violence conjugaIe ne constituent pas 
une catégorie distincte, 17% des crimes avec violence sont -solutionnb par le senice de police de la 
tdlc de Qutibcc, sans mise en accusation. de même que 8% des crimes contre 13 propriété, et i 0% des 
llautres c r i m e .  Sans compter Ies crimes non solutionnés: 42% des crimes contre la personne, 80% des 
crimes ccntrc la propriété, et 680%~ des aautres crima. Si toutes les agressions intimes sont ~solutionnéesR 
par mise en accusation, leur cas serait donc esceptionnel. Québec, Mùirstére de Ia Sécurité publique, 
Damees de ~'adnii)risn.aiion des corps de police rr~unicipaux 1996, 1997, Tableau 6. 

- c 
I O .  j o u a l  Le Soleil, 20 dkembre 1996, à la page A-?. 



méme faire partie du ((paysage$> de leur vie d'adultes. Et de celle de leurs victimes, facilitant 

ainsi l'appel 9 1 1 par celles-ci. 

Il est possible que pour certaines victimes dont I'agresseur n'a pas d'antécédents 

judiciaires, l'intervention des policiers dans leur cadre de vie soit incongrne, ou inacceptable. 

Ou que les policiers ne représentent pas une figure d'autorité sufisante. 

D'où la sous-représentation des agresseurs sans antécédents judiciaires dans le corpus 

étudié. À moins que celle-ci ne résulte d'affaires (dassées>j sans mise en accusation, suite au 

refus de la victime de porter plainte ou à la discrétion d'un substitut du Procureur général sur 

la suffisance de la preuve7'. 

Concrètement, pour les victimes, faire l'appel 91 1 n'est pas si simple. L'agresseur 

empêche l'accès au téléphone, arrache le fil  (10%). Des victimes dépendent donc d'un appel 

9 1 1 logé par des tiers, voisins ou têrn~ins'~. Plusieurs victimes indiquent avoir alerté ou tenté 

d'alerter les voisins pour qu'ils téléphonent aux policiers. Des voisins qui diront avoir entendu 

plusieurs agressions antérieures. 

Dans 18 cas (25%), l'origine de I'appel n'est pas indiquée aux dossiers qui ne 

contiennent qu'une formule brève comme ((appelés au.. . O ,  l'information est conservée dans les 

notes personnelles des policiers. 

Ce qui étonne est plutôt le fait que des victimes ayant fait I'appel 9 1 1 en présence de 

leurs agresseurs, ceux-ci demeurent sur les lieux à attendre, avec leurs victimes, l'arrivée des 

policiers. 

7 5 En janvier 1996, plusiem t&ob (1i.we de Ia \icume, ami, vorsin, nouveau conjoint, pixe de I'agresseur) 
n'ont pas porte secours a la victime. 
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Quelques victimes incapables de faire l'appel 9 1 1 au moment de l'agression se rendent 

ultérieurement aux bureaux des policiers pour y faire une déclaration. 

3.1.3 Déclrzrtrtions écrites des victimes 

Tableau 11 

DECLARATIONS ÉCRITES AUX POLICIERS 

(Déclarations solennelles) 

Scripteur policier 

Scripteur victime 

Sans 
134 

Avec 
134 

Total 
168 

* 34 parce que 1 victime x 2 déclarations 
- 3 3 + 1  

**34 parce que 7 victimes, aucune déclaration 
1 victime x 2 déclarations 
1 victime x 3 déclarations 



Tableau 12 

LIEU DE LA DECLARATION ÉCRITE AUX POLICIERS 

Domicile de la victime 

Centrale de police 

Hôpital, refuge 

3 

Sans 
134 

Avec 
/34 

Remonter dans le passé signifie remonter à la déclaration prerniere, le premier récit, 

la déclaration aux policiers. Une déclaration écrite, le plus souvent. 

Trois victimes ont fait plus d'une déclaration écrite pour un même dossier: deux ont 

fait deux déclarations écrites, une, trois déclarations écrites. 

Sept victimes qui vont témoigner a une étape ou a une autre du processus judiciaire, 

n'ont fait aucune déclaration écrite. Une affaire n'est donc pas automatiquement gdassée~b sans 

mise en accusation lorsqu'une victime refuse de porter plainte. Pour les dossiers de janvier 

1996. i l  y a 68 déciarations écrites. 

Toutes écrites a la main sur les feuilles lignées de format légal a l'entête du corps de 

police qui reçoit la plainte de la victime. Celle-ci peut utiliser le nombre de feuilles qui lui est 

nécessaire. Un espace est réservé pour indiquer le jour, le lieu, I'heure du début et celle de la 

fin de la rédaction. 



Quarante-et-un pour cent des déclarations sont écrites de la main de la victime, 54% 

de la main d'un policier, et signées par la Pour trois déclarations, il a été impossible 

de déterminer le scripteur. 

Malheureusement, les corps policiers autres que le Service de police de ia ville de 

Québec80, d'où originent 26 plaintes, omettent généralement d'indiquer le lieu et l'heure de la 

rédaction, et même parfois le jour où elle a été faite. 

Pour 30% des déclarations écrites, il est donc impossible d'en connaître le lieu et 

l'heure. Parmi les données repérables, 42 déclarations ont été faites immédiatement après 

I'agession. 

Ceci explique peut-être pourquoi tant de déclarations sont écrites de la main de 

policiers. Des victimes peuvent ètre incapables d'écrire en raison de l'extrême nervosité qui 

suit l'agression, ou en raison des blessures subies. 

La déclaration écrite est un document contraint. Peut-être impraticable pour certaines 

victimes. 11 se peut aussi qu'écrire à longue main soit un geste qu'elles posent rarement, qui 

les intimide, qui leur semble inadéquat pour raconter les agressions intimes. Ou qu'elles 

n'osent faire de peur de faire des fautes d'onhographe, de peur de ne pas ((bien faire.. 

Alors que dans la langue parlée au Québec le mot ~ c h u r n ~ ~  est fréquemment utilisé et 

accepté pour désigner le conjoint de fait ou barni de cœua~, il n'est utilisé dans aucune 

déclaration écrite. 

- - - -- - - - - 

79. Une seule diclaraiion n'est pas s i p k .  

80 45 rapports en janvier 1 Ç96. 



Les lignes pour écrire commencent après les mots imprimés suivants: 

( C  Je 
déclare solennellement que. 

Suit alors, toujours, une date, celle de l'agression généralement. Les déclarations 

servent à décrire les faits d'un tdvénerneot~b précis, susceptible d'être judiciarise. 

Certaines sont très brèves, contiennent peu d'informations sur les coups reçus, les 

blessures. Des modèles de constriction. D'autres énumèrent longuement les insultes 

proférées, les agressions subies. 

Certaines relatent les faits de manière chronologique. D'autres, récits épisodiques, 

vont et viennent, d'une agression à l'autre. 

A l'examen, il n'apparait pas que les différences dans les narrations tiennent au 

scripteur. Des déclarations trop brèves, confuses, 

un policier. Les différences tiennent plutôt de 

victimes. 

épisodiques, lacunaires, ont pour scripteur 

I'hyperréactivité ou de la constriction des 

Certaines victimes nomment leur agresseur, prenom et patronyme. D'autres y réfèrent 

comme (.mon mari)), m o n  [ex] conjoint)). D'autres n'utilisent que le pronom d ~ .  La plupart 

utilisent le prenom seulement. Quelques déclarations sont toutes rédigées à la forme passive 

(j'ai été, j'ai reçu). 

La majorité des déclarations, que le scripteur en soit la victime ou un policier, 

contiennent des lapsus, des contresens, des inversions, des atténuations. 

Par exemple: (d'ai sauvagement agressée pan, .tu taponnes ton fils)) (alors qu'il s'agit 

du frère); ((il l'a [le chien] par la suite descendu fortement sur la table de verre du salon. La 
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table a éclaté en morceaux.; 41 m'a déjii de me tuer avec un rnarteau)~; 41 s'est mis à m'ofir  

des claques sur la gueule)$. 

Eiiipses et litotes abondent. Plusieurs déclarations relatent une première agression, le 

sommeil de la victime et de l'agresseur, une seconde agression. 

Les victimes qui ne cohabitent pas avec leur agresseur, ou dont l'agresseur ne peut 

communiquer avec elles en vertu d'une ordonnance judiciaire, expiiquent peu la présence de 

I'agresseur a leur domicile. Elles écrivent: (41 est entré)), { c i l  est venula. Le plus souvent. elles 

n'écrivent rien, l'agresseur est là, voila tout. 

Les déclarations écrites ne sont pas à proprement parler des récits de vie ou la 

narratrice donne sens, mais la description sommaire d'un événement particulier. faite à des fins 

précises. Les victimes n'expliquent pas la violence. Elles en relatent, très brièvement, les 

circonstances. Certaines ne les relatent même pas et ne décrivent que les coups reçus. 

.A qui écrivent-elles? Pensent-elles qu'un juge les lira? 

Pour lacunaires qu'ils soient, les déclarations écrites des victimes et les rapports 

policiers contiennent plus d'informations sur la relation conjugale et sur l'agression judiciarisée 

que 1 es témoignases des victimes à l'enquête préliminaire et au procès, auditionnes et 

transcrits à I'été et à l'automne 1997. 

Plus d'informations sur les coups reçus, les blessures, les actes criminels, leur nombre, 

leur répétition. 

La comparaison des déclarations ecïites des victimes, photocopiées a l'été 1998, avec 

la transcription de leurs témoignages effectuée à I'automne 1997. est brutale. N'est 

criminalisée qu'une portion des agressions relatées par les victimes. Le reste n'est pas soumis 



à l'attention des juges. Les questions des substituts du Procureur général ne portent que sur 

la portion judiciarisée. Faute de questions, la victime ne peut témoigner sur la part omise. 

Faute de comparaison entre les déclarations écrites, les rapports policiers et ies témoignages 

des victimes, l'évacuation d'une part importante des agressions par les agents de l'état est 

invisible. 

C'est à partir de la constatation d'une telle différence entre les déclarations des 

victimes et leurs témoignages que la question de départ s'est transformée. Pour écouter, 

encore faut-il entendre. Le droit veut-il entendre les femmes victimes de violence conjugale? 

Pour le savoir, il fallait faire une analyse de contenu des déclarations écrites des 

victimes, déclarations pour l'agression judiciarisée en janvier 1996 et déclarations écrites 

antérieures, le cas échéant. 

Une analyse de contenu par une juriste, pour les fins du droit, pour mesurer si les 

victimes ont (laccès a l'appareil judiciaire)) tel que stipulé à l'article 4 de la Déclnrario~l sirr 

i'din~iirntio~l de ln violence c i  l'égard des frntn~es". 

Une analyse de contenu" pour identifier les gestes criminalisés, ceux qui ne le sont 

pas, dégager les constantes, décrire, catégoriser, expliquer l'inexplicable et l'injustifiable. 

Grilles d'analyse, tableaux, analyse horizontale, venicale, transversale, avec plusieurs 

variables, sans identifier aucune variable significative, aucun coefficient de contingence valide, 

ni l'identité des substituts, des juges, les enfants communs, la cohabitation, l'âge, le statut 

d'emploi, l'intoxication, rien. 

8 1 Voir sirpro, 1.3.1. 

S 2 k m  P O i R J X  Sirnone CLAPIER-VALLADON, Paul RAYBOUT. Les recits de tif?. 3' idition, Paris. 
PLT. 1993. 
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Pour expliquer la judiciarisation fiileuse, aucune différenciation typologique possible. 

La chose est systémique. 

Cependant, pour quiconque s'intéresse à l'état de stress post-traumatique et a la 

psychobiographie, l'analyse de contenu supplémentaire des déclarations écrites des victimes 

permettrait de construire une typologie utile, indispensable à une judiciarisation efficace et à 

une aide réelle des victimes. D'autres s'y intéresseront peut-être. 

Le corpus est abondant, foisonnant. Un appariement entre les formes de narration et 

les manifestations de l'état de stress post-traumatique est possible, permettant d'identifier, dès 

la déclaration initiale aux policiers, les manifestations d'hyperréactivité et de constriction, et 

panant, d'offrir aux victimes, dès après l'agression, le soutien adéquat, ou, à défaut, de prédire 

les résultats. Une autre recherche. Pour quantifier l'inqualifiable, i l  faut en rester aux normes 

du droit et a ses pratiques. 

Alors que dans les bureaux des policiers se trouvent des agents qui ont les pouvoirs 

de CO mmissaires a I'assermentation, aucune déclaration en janvier 1 996 n'est assermentée. 

La lacune peut être importante pour les victimes dont les témoignages seront 

contraires a la narration contenue dans la déclaration écrite. Entre un témoignage rendu sous 

serment et une déclaration qui n'est pas assermentée, certains juges peuvent se sentir obligés, 

par les réeles de preuve, de choisir le témoignage, même s'ils doutent de sa vdracitég3. 

Sept victimes n'ont écrit, ou autorisé i écrire, aucune déclaration. Dans 3 cas, il s'agit 

de bris de probation ou d'engagement. Les constatations et témoignages des policiers sufisent 

à judiciariser et à faire la preuve. Pour les 4 autres cas: les victimes sont terrorisées. L'absence 

de déclaration n'a pas empêché la judiciarisation. Les chefs portés résultent des informations 

83 Obsenation, 27 juillet 1998, srille 2.10. 



contenues dans les rapports policiers. Bien que les victimes nient ou minimisent l'agression, 

un  seul agresseur est libéré, un est jugé coupable et deux plaident coupables aux chefs 

d'accusation portés. 

Tableau 13 

DÉCLARATIONS DE LA VICTIME SUR LES CONSEQC'EKCES DU C ~ I E  

( Victini Incpnct Stntemen t )  

Les dossiers des substituts du Procureur générai contiennent neuf DécIarn~iom de In 

wcrinw sirr les co~~séq~ier?ces dtr crime (vzctini impact sturenmf), destinées aux juges, pour 

déterminer la sentence (à ne pas confondre avec les déclarations écrites faites aux policiersg4). 

F ayant fait une déclaration 

Les anciens fo mulaires de Déc Iczratzo~r de In victime sur les coriséqirences dtr crime 

comportaient six espaces, reliés aux blessures physiques, où la victime pouvait écrire les 

informations sollicitées: description des blessures, des soins médicaux, des lieux de traitement, 

des traitements Futurs, des incapacités actuelles et d'autres problèmes de santé résultant de 

I'événernent. 

84. Voir srrpr-a, 3.1.3.1. 

5/33 = 15.0% 
4/38 = 10.5% 

9/71 = 12.6% 

Sans 
/33 

5 

Avec 
/3 8 

4 

Total 
/7 1 

9 



Deux espaces étaient réservés aux conséquences psychologiques: traumatisme émotif 

ou psychologique depuis l'acte criminel et impact de l'acte criminel sur la vie de la victime et 

celle de son entourage. Un autre espace était réservé au détail des penes financières et le 

dernier espace aux autres commentaires de la victime. Le nouveau formulaire reprend les 

mêmes divisions, mais réduit l'espace réservé aux autres commentaires, de six lignes à trois. 

En janvier 1996, neuf Dc'clnrotiotis, rédigées sur les formulaires des services 

judiciaires du Ministère de la Justice du Québec, qui n'ont pas été remises aux jugesE5 

Il est possible que les substituts du Procureur général aient fait pan aux juges du 

contenu des Déclmntiorn de lu victime sur les cotiséquences du crime sans que s'y objectent 

les avocats de la défense, et sans que ceux-ci insistent pour contre-interroger les victimes. 

11 est aussi possible, et même probable compte tenu de la durée des procès et du 

prononcé de la sentence, qu'ils n'en aient rien fait. Neuf Decfmtioil de In victime srrr les 

comiqirrmes dlr crime sont restées dans les dossiers des substituts du Procureur général. 

Les juges ont été privés des mots mêmes des victimes, de leur langage graphique, de 

leurs émotions, des séquelles qu'elles décrivent. Cinq de ces victimes ne seront entendues à 

aucune étape du processus judiciaire. 

La première victime écrit que son médecin lui a diagnostiqué beaucoup de 

~(drarnatismed6. Le néologisme est émouvant et tellement juste. Cette victime est séparée de 

I'agresseur depuis huit ans. Le dossier policier fait état d'agressions et de bris de probation 

multiples depuis 1990. L'agresseur n'a jamais payé de pension alimentaire pour l'enfant. Il 

85. Voirslrpra,i.3. 
Deus formulaires différents en janvier 1996. L'ancien formulaire et le nouveau SJ-753 (94-09). 
Voir Annese H et lettre de transmission. 



exerce son droit de visite)) par l'entremise de la Maison de la famille8', parfois en état 

d'ivresse. En janvier 1996, ivre, il fait à nouveau des menaces à la responsable de la Maison 

de la famille, à la victime et à l'égard de I'enfmt. Les policiers ont suggéré une objection à la 

remise en liberté de I'agresseur. Le substitut du Procureur général n'a pas demandé la 

détention de I'agresseur. 

Dans sa Déclaratior~ de la victime sur les cor~séquerzces dit crinte, cette victime fait 

état de sa nervosité, de son anxiété, de sa peur, de ses attaques de panique. Elle indique aussi 

que son fils ne veut plus voir son père. qu'il en a peur. Aucune pene financière déclarée, mais 

des déboursés de vingt dollars par mois pour le psychologue. 

Dans cette Déc/arutio~~ rédigée à la fin avd  1996, cette victime parle d'une vie de 

crainte pour elle et son fils, dont les résultats scolaires se sont améliorés depuis qu'il ne voit 

plus son père. Elle veut une protection, une sécurité, pour elle et son fils. 

Le droit lui en accordera une de courte durée. L'agresseur est jugé coupable et 

condamné à 3 mois d'empri~onnernent~~, et a une interdiction de communiquer avec elle 

pendant deux ans. 

Le droit a-t-il pu écouter par présentation verbale du substitut le besoin de la victime 

et de son enfant d'être et de se sentir en sécurité? Le besoin de l'enfant de ne plus voir son 

père, au moins pour un temps? A-t-il écouté? II n'y a pas d'interdiction de communiquer avec 

l'enfant.. . 

La seconde victime a reçu trois coups de poing au visage, qui ont cassé sa prothèse 

dentaire et fracturé son nez, rapport médical à l'appui. Elle écrit dans sa Déclmtiori de la 

57 No mm's  land de l'esercice des droits de visite parentaus. Les pkrrs y visitent leurs enfants uu les 1; 
cueillent pour la visrte et les y reconduismt aprizs celle-ci. 

85 Le temps d'cmprisomement rtkl correspond, au plus, au tiers de la peine d'empnscnnement imposée. 



victime mr les cot~séqzie~ices dzi crime la douleur physique, la perte de sa prothèse, la peur 

et la nervosité devant son avenir et celui de son enfant. La Déclaratiolt est datée du début de 

mars 1996. L'agresseur a plaidé coupable et reçu sa sentence en janvier 1996. Pour qui la 

déclaration a-t-elle été écrite? Le droit n'a pu l'écouter en temps opportun. Malgré le rapport 

médical, le chef d'accusation porté pour les coups de poing est celui de voies de fait avec 

lésions (267 C.cr.) et non celui de voies de fait graves (268 C.cr.). Voies de fait avec lésions, 

par déclaration sommaire de culpabilité. L'agresseur a fait faillite. 11 n'a pas payé l'amendesg. 

Même avec l'aide d'une préposée du C A V A C ~ ,  catégoriser les séquelles selon qu'il 

s'agit de problêmes de santé ou de problèmes psychologiques n'est pas simple. Pour la 

troisième victime, les maux de tête et troubles digestifs sont des conséquences 

psychologiques, alors que l'anxiété, le stress, la peur, la nervosité et l'insomnie sont des 

problèmes de santé9' Cette victime avait repris contact avec son agresseur, pour retrouver 

une même relation de contrôle et d'agressivité. Les accusations portées seront modifiées en 

ordonnance pour garder la paix (810 C.cr.). 

La quatrième est victime d'un agresseur intoxique a l'alcool, qui lui a donne un coup 

de poing au visage, I'a menacée de moc, a menacé de brûler la maison et de tuer les enfants. 

Elle Scrit peu de choses dans sa Déclararioii de ln vicrime sur les co~~séq~ tences  du crime. 

Son incapacité à dormir, parce qu'elle a trop de peine et qu'elle est angoissée pour la maison 

(<et notre chien)), son incapacité a se concentrer, sa peur et son goût de ne rien faire? Un écrit 

succinct dans lequel transpirent plusieurs manifestations de l'état de stress post- traumatique. 

90. Centre d'aide aux bictrmes d'actes criminels. Les fomuIaires font partie de l 'MO-PAC, un ensernbIe de 
dipliants et d'informations divases ekpedie aux tictirna d'actes criminels. Le CAVAC fait aussi le suivi. 
Voir Annese 1. 



Il s'agissait de la troisième intervention policière depuis 18 mois dans cette maisonnée 

où vivent deux enfants en très bas âge. Lors de la première intervention, I'agresseur avait tout 

cassé dans la maison, voulu sortir l'enfant et se battre avec une hache. Lors de la dernière 

intervention, I'agresseur hurlait, voulait réveiller le bébé puis prendre l'aîné. Comme pour 

plusieurs dossiers, aucun dossier judiciaire antérieur n'a été retracé par renvoi dans les procès- 

verbaux du dossier de la cou?', aucune accusation pour bris d'ordomance de probation ou 

d'engagement n'a été portée. 

L'objection à la remise en liberté de cet agresseur qui a des antécédents judiciaires 

selon le plumitif criminel n'a pas été accueillie par le juge, qui a ordonné une cure de 

désintoxication parmi les conditions imposées pour la remise en liberté. A la fin de la cure, un 

mois avant le procès, les conditions sont modifiées. L'agresseur revient dans son château. II 

plaidera coupable a deux chefs d'accusation réduits. 

La D i c l m t i o ~ i  de la victime sur les comeque~~ces di, crime n'est qu'évoquée entre 

l'avocat de la défense et le substitut du Procureur général dans un seul cas de victime qui 

témoigne a une étape ou à une autre du processus criminelgJ. 

Dans les trois autres cas. il n'en est pas fait mention lors du témoignage de la victime 

à une étape ou à une autre du processus criminel. Elles ne sont donc pas questionnées à cet 

égard. 

L'une d'elles, victime de voies de fait, décrit les séquelles psychologiques des femmes 

victimes de violence conjugale, qu'elle nomme .phases débilitantes., et les modifications de 

comportement de son enfant, renfermé et triste". 

93. L'esistence de dossiers judiciaires anttrieurs a i t i  retracke d m  le dossier des substrtuts. 

9'. 200-0 1 - 12068-965. 

95. 200-01-11554-965. 



Elle indique que la violence dure depuis deux ans, qu'elle bénéficie d'un traitement 

avec une travailleuse sociale depuis un an et d'un suivi avec un psychologue depuis trois mois. 

Bien qu'eiie fasse état d'une dépression durant les trois mois précédant l'agression de janvier 

1996, dépression qui l'a (abligée de prendre un congb, t'espace réservé aux pertes financières 

ne contient aucune mention. Le lien n'est pas rompu. L'agresseur a été arrêté au domicile de 

la victime, quatre jours après I'agression. 

Cette victime avait porté plainte contre l'agresseur en 1994, et ne s'était pas présentée 

au procès. Absence qu'eiie a répétée pour maladie, en 1996. Le procès a été remis à une date 

ultérieure et la victime sommée par mandat d'y venir témoigner. Elle ne désire pas 

d'ordonnance de probation interdisant à l'agresseur de communiquer avec elle et l'enfant 

commun. 

Son açresseur avait été reconnu coupable de menaces de mon et de voies de fait sur 

une première femme en 1990. 11 a été reconnu coupable de voies de fait contre un enfant 

commun avec cette première femme en 1996. Au moment de ce procès, sa conjointe du 

moment, une troisième femme donc, avait témoigné en faveur de l'agresseur et contre l'enfant. 

Une seconde victime qui témoignera à I'enquête sur remise en liberté et a l'enquête 

préliminaire, et qui a reçu deux coups de poing au visage n'indique aucune séquelle autre 

qdun saignement de nez dans sa Déciororzon de ln vic~inte sur les co~lséqzmces di/ crimep6. 

11 s'aeit de la troisième intervention policière depuis 1995. L'agresseur était intoxiqué a 

l'alcool. II a d'abord (.sauté. sur le fière de la victime, lequel s'est enfui, laissant la victime 

seule avec l'agresseur. L'agresseur a de nombreux antécédents judiciaires. 



266 

Les policiers décrivent cette victime comme une femme qui ne coopère pas bien et qui 

refuse les traitements offerts. Elle veut cautionner l'agresseur pour qu'il soit remis en liberté. 

Au procès, elle et son frère diront qu'ils ne se souviennent de rien. 

Une troisième victime, qui témoignera a l'enquête préliminaire et au procès a été 

agressée par un agresseur intoxiqué a l'alcool et aux stupéfiants. Elle rédige sa Déclarntio~i 

de ln victime szrr les coi~.séqi/e~zces drr crime le jour de l'enquête préiiminaire, en avril 1 99697 

Elle indique que l'agresseur a continué à la harceler. Une interdiction de communiquer avec 

la victime avait été imposée a l'agresseur lors de sa remise en liberté en janvier. Aucune 

accusation pour bris d'engagement n'a été portée. Les Déclnratioms des victimes nrr les 

coméqrre~rces du crinte sont-elles lues par les substituts du Procureur général? Aucune 

interdiction de communiquer ou d'importuner ne sera imposée à l'agresseur trouvé coupable. 

Une Declumtioi~ de la victin~e sur les co~rsiqi~etzces drt crinle est lue, et utilisée, par 

un avocat de la défense. 

Cette Déchmtiotz de [a victime s i ~ r  les cotrréqiie~zces dir crime a été évoquée devant 

un juge par un avocat de la défense pour appuyer une nouvelle demande de remise en liberté 

d'un agresseur auquel la remise en liberté suite à sa comparution avait été refusée9'. Cette 

Diclnrniio~r de la victhte srrr les comépe t se s  du crime a été rédigée le jour même de 

l'audition de la nouvelle demande de remise en liberté au cours de laquelle la victime contredit 

la déclaration qu'elle a faite aux policiers. La victime indique dans sa Déciarat~on n'avoir 

aucune séquelle, mais écrit que les enfants réclament l'agresseur et qu'elle-même souhaite que 

l'agresseur suive une cure .pour le hash et I'agressivite~~. L'agresseur a de nombreux 

antécédents judiciaires. Il fait vie commune avec la victime depuis décembre 1995. La 

demande de remise en liberté sera rejetée. 

9 7 200-0 I - 1 1 7 1 0-963. 

35. COG-O I - 12068-965. 



L'agresseur plaidera coupable aux deux seuls chefs d'accusation portés contre lui en 

janvier 1996. L'ordonnance de probation lui interdira d'importuner la victime. II pourra 

communiquer avec elle. Le cycle pourra continuer. 

Dans sa Decluratzoii de la victime sur les coi~seséq~re~lces dit crime, une femme victime 

d'une tentative de meurtre par un agresseur, en crise psychotique, jugé non coupable pour 

cause d'aliénation mentale au moment de l'agression n'indique aucune séquelle 

psychologiquew. 

Sa Déclnra~iotr est rédigée très sobrement. La section réservée aux commentaires 

contient une précision à l'effet que son conjoint a toujours été un mari attentionné, jamais 

violent, et que l'agression n'est due qu'à la maladie. L'agresseur, dépressif, a tenté de tuer la 

victime pour l'empêcher de souffrir d'un avenir de malheurs sans fin. Cette femme aur~it  été 

victime des circonstances et de la maladie. Il est bien possible qu'elle n'ait jamais été victime 

d'agressions antérieures et qu'elle soit, à cet égard, une victime atypique'". 

Des victimes ont donc pris le temps de remplir des formulaires de Dt;clarntion de la 

victime nrr les coméqttemes di, crime. Des formulaires au demeurant peu adaptés à la 

description des séquelles psychologiques des agressions intimes. 

Keuf victimes ont pris le temps de rédiger. Pour quelques-unes, des mots brefs. Pour 

d'autres de longs paragraphes. Quel était le lecteur imaginé par elles au moment de la 

redaction, soignée, dans les espaces prévus pour des réponses standardisées? 

1 Cc)  II en =art ainsi aussi pour l'autre victime d'un agresseur acquitté p o u  cause d'aliination mentale (200- 
0'1 - 12 193-96 1). Bien que le trouble mmtd ne fasse pas de doute en ce cas, 1e fhit que ia victime, 75  ans, 
ayant des fractures multiples rbultrint des coups de bâton de baseball repu, ait été en train de laver le 
sang dans la cuisine ii l'linivée des poIiciers pourrait laisser penser qu'elle a ddji subi des agressions 
intimes, puisque faire le ménage, etiacer Ies traces, est une rtiaction fkquents des victimes après uns 
agression. 



S'il s'agissait du juge qui prononce la sentence, comme le droit criminel le donne à 

entendre, eles ont été flouées. Les Décloratiom sont restées dans les dossiers des substituts 

du Procureur général. 

Faute de réglementation provin~iale'~', ils n'avaient pas l'obligation de les remettre aux 

juges. Ils pouvaient le faire, cependant. Ils ne l'ont pas fait. 

3.2 Pour écouter, encore faut4 entendre 

3.2. I Quantifier IYinqunIifinble 

Le droit écoute-t-il les femmes victimes de violence conjugale? Donne-t-il importance 

et conséquence à ce qu'elles disent? Pour le savoir il faut refaire le chemin, partir des 

informations disponibles aux substituts du Procureur général, les déclarations écrites aux 

policiers et les rapports policiers (déclarations solennelles). Refaire les étapes de la 

judiciarisation. 

Pour identifier ce que le droit judiciarise et ce que ie droit ignore, la méthode était 

simple: attribuer aux gestes relatés dans les déclarations écrites des victimes et les rapports 

policiers les chefs d'accusation correspondants, en respectant la règle idiosyncrarique d'un seul 

chef de même nature par séquence temporelle. 

Pour cela, toutes les déclarations écrites et les informations des rapports policiers ont 

été retranscrites dans des tableaux. À gauche, la description des gestes posés, a droite l'espace 

pour attribuer l'article du Code crirnhrf correspondant au geste posé. Un travail fastidieux, 

mais simple a exécuter. Par exemple: 



Récit de la victime 

Je, déclare solennellement que le 28 
novembre 1995 vers 17h30, j'ai 
demande à de s'expliquer avec moi 
parce qu'il n'est pas comme d'habitude 
avec moi et il m'a brusquement dit .He) 
lâche-moi tranquille j1a.rrive>> et je lui ai 
répondu que je voulais juste 
comprendre.11 a tout de suite réagi en 
me projetant dans le mur et je suis 
tombée par terre. Il me frappait sans 
arrêt (avec ses mains) sur la tête et me 
donnait des coups de pied il s'est 
ensuite enfui. Vers les 19h00, il est 
revenu pour prendre quelques effets 
qu'il a chez moi et je n'ai pas voulu, je 
lui ai dit de partir que je ne voulais plus 
le voir, il m'a garrochee sur mon bureau 
dans ma chambre pour m'étrangler je ne 
pouvais plus respirer alors je lui ai tiré 
les cheveux jusqu'à ce qu'il me lâche et 
en m'étranglant il me disait qu'il voulait 
me tuer que c'est ce que je voulais alors 
i l  allait le faire j'ai tiré ses cheveux plus 
fort et il m'a lâchée et il s'est sauvé. J'ai 
irnmkdiatement appelé 9 1 1 parce que 
j'ai eu peur de lui puisqu'il était sous 
l'effet de la drogue. 

Rapport policier: 
Pas le  fois, 3 ou 4 fois depuis 1 % an 
200-0 1-7409-943 
F. a voulu que H. revienne vivre avec 
elle depuis 1 '/2 an, malgré interdiction 
de communiquer 
F. a oeil rouge 

Possibles Portés Modifiés 

!68(1)(2) 
ijouté à 
3. 



Récit de la victime 

................. est mon époux. Nous 
sommes mariés depuis 22 ans. Le 16 
janvier 1996, ........... est arrivé vers 
20:45 hies. II est en état de boisson. II 
a commencé à crier, il m'a poussée dans 
l'escalier (en montant, j'ai mal dans le 
dos) et a cassé la TV du sous-soi, 
donné des coups de pied dans les 
meubles. Il a aussi poussé ma fille 
............ Il a toujours été comme ça. II 
m'a déjà pris à la gorge. Quand je suis 
seule avec j'ai peur et je vais me cacher. 
II est propriétaire de ............ Ce soir 
quand j'ai tél. a la Police il a arraché le 
fil de téléphone. La date de naissance de 
. . . . . . . .  Mon fils .... ......, était a la maison 
lors des troubles de ce soir. 

Possibles Suggérés 

vdf 

Portés Modifiés 

Le droit criminel a ses idiosyncrasies. 11 est d'abord organisé à partir d'une date. 

Ensuite, les chefs d'accusation portés dépendent de leur nature. Dans une séquence de gestes 

de même nature posés au cours d'une agression, un seul chef, celui correspondant au geste 

le plus grave, est porté. Voila peut-être ce que le Manird de directives des substituts du 

Procureur général entend par ne pas porter un nombre excessif de chefs d'accu~ation'~'. 

Par exemple, et pour simplifier: un agresseur donne un coup de poing à la victime et 

lui casse la mâchoire le 3 janvier, la jette par terre le 5 janvier, deux chefs d'accusation: 267b) 

voies de fait avec lésions pour le 3 janvier, 266a) ou b), voies de fait simples pour le 5 janvier. 



Un agresseur jette la victime par terre, la gifle, lui tord les bras, lui casse la màchoire 

d'un coup de poing le 8 janvier, un seul chef d'accusation: 267b) voies de fait avec lésions. 

Logique? Juste? Le droit a des raisons que la raison isnore. 

L'attribution des chefs d'accusation possibles a partir des récits des victimes et des 

rapports policiers a été faite erl respecrant cette rè@e idiosymratiqzre. 

Cinq victimes relatent dans leurs déclarations les menaces d'enlèvement d'enfant. 

Impossible d'attribuer un chef d'accusation correspondant. Il manque au Code crimz~iel un 

article pour criminaliser les menaces d'enlever un enfant. À l'aube de l'an 2000, et depuis 20 

ans que se judiciarise la violence conjugale, après tant d'études, de recherches, de discours, 

de tant et de tant d'agents divers, le Code crimirzel ne contient pas d'article permettant de 

porter un chef d'accusation pour menace d'enlever un enfant. 

L'article 264.1 du Code crimirlei criminalise les menaces 

b) de brùler, détruire ou endommager des biens meubles ou immeubles; 
c) de tuer, empoisonner ou blesser un animal ou un oiseau qui est la propriété 
de quelqu'un. 

Hors sa personne, ce que chérit un suzerain, et qui pourrait lui être ravi, ou brisé. Un 

Code criminel construit par les hommes. Des hommes, faut4 croire, qui n'ont jamais reçu 

pareilles menaces, ou craint que ce qu'elles sous-entendent puisse réellement advenir. 

Les femmes savent combien est t e d a n t e  la menace d'un agresseur de lui enlever ses 

enfants. Combien sont réels l'enlèvement et le meurtre d'edmts par leurs pères. Les 

agresseurs le savent aussi, qui font ces menaces qui n'ont rien à voir avec I'obtention d'un droit 

de garde par un juge de droit de la famille. 



Au mois de janvier 1996, cinq femmes ont été victimes de menaces d'enlever leur 

enfant. Aucun chef d'accusation n'a pu être poné par les substituts du Procureur général. Afin 

de rendre visibles ces menaces, une mention sans chef d'accusation correspondant a été faite. 

Aucun article non plus dans le Code crimirtel pour criminaliser la possession d ' m e  

dans le but d'intimider. Comment prouver que l'agresseur n'est pas un collectionneur ou un 

sportif, dans l'âme ou le corps? 

En conséquence, au contraire des menaces pour enlever un enfant. aucune mention 

n'a été faite pour la possession d'arme dans le but d'intimiderlo3. 

Les attributions de chefs d'accusation de voies de fait avec Iésions corporelles (article 

267 du Code criminel) ont été faites en application de la version anglaise de la définition de 

lésions corporelles contenue à l'article 2: blessure qui nuit à la santé ou au bien-être de la 

victime. 

Et sans égard à la nature passagère ou sans importance de la blessure. Qui peut 

déterminer qu'un oeil tuméfié, des écchymoses par tout le corps sont sans importance pour 

une victime? 

L'article 265 du Code crin~iizel (voies de fait simples) dont la sanction est énoncée à 

l'article 266, porte sur le fait de mendier ou d'importuner, le pon d'arme, la menace. la 

tentative ou l'emploi de la force. Sans référence à I'idiction de blessures. 

1 03. Avant d'intadm a un agresseur la pussession d'armes ti feu, on s'inquiktc de savoir s'il est chasseur, 200- 
01-1 2452-961. 
D m  iuie déclaration h i t e  par une victime, les derniires phrases sont rédigtks sous forme de question: 
Avez-vous des armes? Non, juste 2 Rotnvsiler, 200-0 1 - 12068-965. 
Une victime a porte les armes de son agresseur aus policiers de Ia Sûretr;i du Qulbec en 1995 parce 
qu'eile avait peur. Mari& depuis 3 5 ans, le juge dit .Vous allez pas bousiller ça, 3 5 a n s m .  L'ordonnance 
de probation interdit a i'rtgesseur de crier. 



L'article 268 du Code crimi~iel (voies de fait graves) stipule: 

268(1) [Voies de fait graves] Commet des voies de fait graves quiconque 
blesse, mutile ou défigure le plaignant ou met sa vie en danger. 

La différence entre I'accusation d'infiiction de lésions corporelles et celle d'infliction 

de voies de fait graves tient à la gravité des blessures. Les attributions ont été faites en 

conséquence. 

L'article 267 du Code crzn~itiel a donc été utilisé par défaut, en somme, pour que ne 

soient pas occultées les lésions corporelles des femmes victimes de violence conjugales qui 

n'ont pas le caractère de gravité requis par l'article 268 du Code crirni~zel. Pour les bosses, 

ecchymoses et entorses, par exemple. 

Par ailleurs, lorsque le Code criminel laisse le choix du mode de judiciarisation, 

l'accusation d'acte criminel plutôt que d'infraction punissable sur déclaration sommaire de 

culpabilité a été attribuée. 

Le droit veut-il entendre les femmes victimes de violence conjugale? 

À partir des tableaux de transposition du récit des victimes en chefs d'accusation, de 

grands tableaux ont été confectionnés pour juxtaposer les chefs d'accusation possibles selon 
C 

les transpositions faites a partir des récits des victimes et des rapports policiers, les chefs 

d'accusation suggérés par les policiers, les chefs d'accusation portés par les substituts du 

Procureur général, les modifications dont ils ont été l'objet, et les chefs d'accusation omis. 

Pour organiser, rendre visible, quantifier, synthétiser. 

De grands tableaux, faciles a lire et très parlants. Sur lesquels sont aussi notées 

piusieurs autres informations afin de rendre visibles les éléments de départ et les résultats. 
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Il ne s'agit plus d'analyser la qualité de l'écoute des femmes victimes de violence 

conjugale par le droit criminel, mais de constater qu'une part importante du récit des victimes 

n'est pas convertie dans les termes et catégories du droit criminel, n'est pas soumise à 

l'attention du seul forum public qui a devoir d'entendre et pouvoir de sanctionner. 

Comme les agresseurs, comme les victimes, letat dénie et minimise. Comment rendre 

compte du déni et de la minimisation des agents de l ~ t a t ?  A l'aube de l'an 2000. par l'unité 

première, mesure de toutes choses, immédiatement compréhensible, les chiffres. La 

conversion de récits qualitatifs en domees quantitatives. Quantifier l'inqualifiable. 

Une conversion identique a celle effectuée par les substituts du Procureur général, 

mais une conversion de tout le récit des victimes et des informations contenues dans les 

rapports policiers, selon l'ampleur relatée. 

Puis les additions des chefs d'accusations. possibles, portés, modifiés, omis. Une 

mathématique primaire, incontestable. Des résultats dévastateurs. 



Tableau 14 

ATTRIBUTIONS ET JUDICIARISATION 
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3.2.2 Constriction étatique 

3.2.2.1 Dénis 

Les tableaux donnent d'abord à voir le déni et ia minimisation par les agents de l'État. 

Le déni des substituts du Procureur général porte sur deux choses: la totalité des agressions 

antérieures (onle violence) à l'événement judiciarisé en janvier 1996, agressions auxquelles 

réfèrent les victimes ou les policiers, et une partie des gestes d'agression de l'événement 

judiciarisé en janvier 1996. 

Tableau 15 

DÉYI ÉTATIQUE 1 M T E  VIOLENCE / CEIEFS D'ACCUSATION 

(agressions an térieures, non datées) 

Anie violence / Chefs possibles 

Réference Récit F 
Rapport Pol 

K chefs possibles Ante violence 

Ante violence / Chefs omis 

266a) ou 267b) 
264.1 (l)a)(2)a) 
43 O( 1 )a)(4)a) 
73 3.1 (1)a) ou 740(1) 
145(3)a) 
267b) 
264( 1 )(2)b)(3 )a) 
27 l(1)a) 

1 
1 Total chefs onris Ante violence 

Total des chefs possibles 
(excluant les menaces d'enlever E) 

1 Total chefs omis / Ante violence 

Sans /33 

18 
9 

Sans /33 

Avec 138 

Avec /38 

Anie violence / Chefs omis 1 Chefs possibles 
54 / 325 = 16.6% 

Total 171 

Total /7 1 

1 

E = Etifam 
F = Fevinie, vic!inie 
Pol = Police 



Vingt-six victimes réferent dans leun déclarations écrites a des agressions antérieures 

( A m  ~ ~ ~ o l e m e ) ' ~ ,  sans toujours en préciser la date, par le même agresseur. Ces agressions 

ne font l'objet d'aucune judiciarisation. Douze rappons policiers ou dossiers réferent aussi a 

des agressions antérieures par le même agresseur, non judiciarisées. Pour un total de 38 

victimes (53%)lo5. 

Parfois, la référence à la période, aux gestes et aux blessures est précise: 41 y a trois 

semaines, il a tout cassé dans la maison)), 41 m'a déjà cassé un bras~a. Parfois moins: c e  n'est 

pas la première fois que ça arrive., da victime dit qu'elle se fait battre reguliêrement)~. 

Lorsque les victimes et les policiers réferent a des gestes précis, des attributions ont 

été faites. 

Cinquante-quatre chefs d'accusation possibles ont ainsi pu être attribues pour les 

agessions antérieures relatées dans les diclarations et les rapports policiers. Cne attribution 

minimale, de chefs d'accusation minimaux. Une attribution bien inutile, sinon pour illustrer 

l'ampleur àe l'évacuation par le droit. 

Aucun complément d'enquête, aucune déclaration supplémentaire de la victime n'ont 

été demandés, aucun chef d'accusation n'a été poné. Ces agressions antérieures ont toutes été 

totalement évacuées, ignorées. Parce que les \himes n'en ont pas précise exactement la date, 

fondement du droit criminel? 

Parce que les substituts du Procureur général n'ont pas porté de chefs d'accusation 

pour des actes commis entre le ... et le ..., ce que le droit criminel permet. Parce que les agents 

de ['État n'ont pas requis de la victime une déclaration écrite supplémentaire, pour préciser 

- -- 

1 O .  7' colonne, tableau, voir supra. 3.2.1. 

105. -4irrc violerlce. possibles, 7' colonne, Tableau, voir supra, 3.2. L 
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la date, les circonstances, les faits. Parce que des substituts du Procureur général n'ont pas 

communiqué avec des victimes, pour en savoir plus, et judicianser. 

Cent pour cent des agressions antérieures relatées sans précision exacte de date, sans 

précision exacte de gestes posés ou de conséquences, ont été évacuées. Relatées de la main 

des victimes, ou de leur voix, transcrites ou rapportées par les policiers. 

On ne peut inferer que les victimes qui ne font pas état d'agressions antérieures non 

darées n'ont pas subi de telles agressions. Les recherches indiquent en effet que les femmes 

victimes de violence conjugale dont les agresseurs sont poursuivis ont été victimes 

d'agressions répétées (entre 10 et 34 agressions)lo6. 

A I'égard des victimes qui ne relatent pas d'agressions antérieures, le droit feint de 

croire que ces agressions sont inexistantes, a l'encontre de toutes les études et de toutes les 

recherches depuis 1980. 

La fiction règne, déterminant tout le processus judiciaire. Les victimes ne peuvent 

témoigner des agressions antérieures pour lesquelles aucun chef d'accusation n'a été porté. 

Les sentences imposées aux agresseurs ne tiennent pas compte des agressions répétées. 

A I'égard des victimes qui font état d'agressions antérieures dans leurs déclarations 

écrites aux policiers, et a I'égard de rapports policiers qui en mentionnent, le droit ignore, 

évacue, dénie ces agressions. 

Le droit ne cherche pas entendre la violence antérieure, ies agressions antérieures, non 

datées. dont le récit est imprécis. Ne cherche pas a préciser, à judiciariser. 



Le droit veut-il entendre la violence  actuelle^^, celle qui fait l'objet de la poursuite en 

janvier 1996? Veut-il l'entendre telle que relatée par la victime et les policiers? 

Les tableaux donnent à voir que les substituts du Procureur généra! évacuent une part 

importante des gestes d'agression de l'évènement judiciarisé en janvier 1996. 





Tableau 17 

DENI ÉTATIQUE / VIOLENCE ACTUELLE I SOMMAIRE 

SAKS 
1 

Chefs violence actuelle 1 1 IO 1 35 1 161 1 70 

AVEC 
I 

Possibles 

Total chefs possibles 27 1 
Menaces enlever E 5 

Omis 

Menaces d'enlever E 

Total chefs omis 105 
Menaces enlever E 5 

1 05/27 1 = 3s. 77% de la violence actuelle évacuée par omission de porter des 
accusations 

Possibles 

3 

515 = 100°/0 menaces d'enlever E évacuées faute de chef correspondant dans 
le Code criminel 

Omis 

Pour les séquences d'agressions judiciaisées en janvier 1996 (violence  actuelle^)), 27 1 

chefs d'accusation pouvaient être portés, en respectant la règle idiosyncratiquelu7. 

3 

Cent cinq de ces chefs d'accusation n'ont pas été portés. Trente-neuf pour cent. 

Evacués, déniés. 

L'omission de porter des chefs d'accusation pour des actes relatés par les victimes ou 

rapponés par les policiers peut résulter d'une application endémique de la contre-règle floue 

du iMor~r(el de dirrcthrs des substituts du Procureur général posant que ceux-ci doivent 

2 

107 Possibles, 2' colonne, Tabteaus, voir strpr-n, 3.2.1. 

2 



t~s'abstenir de poner un nombre excessif d'accusations relativement à une même &aireJo8. Au 

détriment de la règle a l'effet que le nombre de chefs d'accusation doit refléter le nombre 

d'infractions perpétrées. 

La discrétion à la baisse des substituts s'exerce sur près de 40% des chefs d'accusation 

possibles attribués en respectant la règle idiosyncratique. 

À l'examen des déclarations des victimes et des rapports policiers, la discrétion des 

substituts du Procureur général n'est pas fondée sur le critère de la sufisance de la preuve. 

Cent soixante-treize chefs d'accusation ont été portes par  les substituts du Procureur 

général, parmi lesquels 7 chefs qui ne correspondent pas à des actes reiatés par les victimes 

ou les policiers'0g. 

Le droit ne veut pas entendre près de 40% de la violence l~actuelle~~, près de 40% des 

eestes d'agressions, relatés par les victimes et les policiers. Les juges ne peuvent entendre près 
Y 

de 40% des agressions subies. 

Sur quoi ponent principalement les coupures des substituts? La moitié des chefs 

d'accusation possibles de menaces de mon ou de causer des lésions  corporelle^"^ ne sont pas 

portés. 

Le premier ajout au Code criminel, la création d'une in.f?action pour quiconque profère 

des menaces"' est donc, du fait des substituts du Procureur général, a moitié utile. 

10s. Volr supra, 1.3-3. 

169 Port&, 4' colonne, Tab l r a i~ ,  voir sllpro, 3.2.1 

i i O.  M. 264  1 ( l)a)(2)a) et 264,l(l)a)(3)3); (curieusement les chefs sont portes selon Ie paragraphe relatif 
i la peine ou au mode de judiciarisation). 



Il en va de même pour la création de l'infraction de harcèlement criminel. Plus de la 

moitié des chefs d'accusation possibles de harcèlement criminel ne sont pas ponés112. 

Des agresseurs qui téléphonent sans arrêt, la nuit comme le jour, suivent les victimes, 

vont sur les lieux de leur travail, ne sont pas poursuivis pour les gestes posés. .Même ratio 

pour les méfaits sur les biens des victimes"'. 

Soixante-six pour cent des chefs d'accusation possibles d'introduction par efiaction 

ne sont pas Des introductions par efiaction dans le domicile des victimes, en pleine 

nuit, bien souvent. Des portes, des fenêtres fracassées. Par des agresseurs auxquels, bien 

souvent aussi, une ordonnance judiciaire interdit de communiquer avec la victime. 

A l'évidence, pour 66%, les victimes n'ont pas les droits des suzerains de vivre en paix 

dans un château inviolable destiné à les reposer et protéger de la firocité du monde. 

Etonnarnment, les substituts du Procureur général omettent de porter 81% des 

accusations possibles de défaut de respecter les conditions de probation imposées aux 

agresseurs dans des dossiers judiciaires antérieurs à janvier 1996"'. Opposer aux agresseurs 

la force du droit? II semble que le droit lui-même y tienne peu. Comment justifier un tel 

laxisme? Comment rassurer les victimes sur la force du droit? 

Pour la plupart, la condition non respectée est l'interdiction faite à l'agresseur de 

communiquer avec la victime. Des ordonnances judiciaires, inposées am agressews, et qu'ils 

1 1 2 26 J( 1 )(?)ti)(3)a), 264( l)(2)b)(3)b) et 264( 1 )(2)d)(3 ja). 

1 13. J3O( 1 )a)(4)a), 430(I )o)(4]b), J30(l ja)(3)a). SeuIs les nefaits sur les biens appmenûnt en propre aux 
ucumes, ou pour IqueIs  elles pourraient revendiquer un droit (patrimoine fa i l i a l )  ont fait l'objet d'une 
attribution de chefs upossiblw 

1 i J. 34S( 1 )b)d), 338( 1 )a)d). Seules les introductions par eîEriction dans le domicile autonome des victimes 
(dont l'ancien domicile commun auquel une ordonnance in terdi t I'accis à I'agresseur) ont fait 1'0 bjet d'une 
attribution de chef npossibb. 



ne respectent pas. Ils reviennent chez la victime, s'installent, s'incrustent. Les victimes ouvrent 

la porte, accueillent, refont vie commune. La phase de contrition est un succès. Le cycle de 

la violence conjugale reprend. 

Pour les substituts du Procureur général, il semble suffisant de poner des accusations 

pour des actes criminels, et de n'en pas porter pour le défaut de respecter les conditions des 

ordonnances de probation sans lequel, pour la majorité, ces actes n'auraient pas eu lieu. 

Le droit criminel, complice par son laxisme de la phase de contrition, qui assure la 

domination de l'agresseur et permet au cycle de la violence de se poursuivre? 

Bien sûr, des victimes ouvrent la porte. Souvent même, elles réclament la présence de 

leur agresseur, l'aiment absolument, se sentent perdues sans lui. Les émotions courantes des 

victimes en constnction, durant la phase de contrition du cycle de la violence conjugale: déni, 

minimisation de l'agression, dévalorisation de soi, sur-valorisation de l'agresseur, du couple 

et de l'intensité de l'amour'? 

Des victimes ouvrent aussi la porte simplement parce que l'agresseur leur dit de 

l'ouvrir, et qu'elles ont appris à obéir. Le comportement caractéristique de la constriction de 

l'état de stress post-traumatique, peu importe la phase du cycle de la violence conjugale: 

passivité, démission, fatalisme, restriction des affects, détachement, sentiment 

d'irnp~issance"~. 

Les conditions de probation ne s'imposent pas aux victimes, elles s'imposent aux 

agresseurs. II appartient au droit d'en assurer le respect, pour que les victimes sortent du 

cercle vicieux de la violence conjugale. 

I 16. Voir sirpra, 2.1.1. 

i 1 7 .  Voir sirpra, S. 1.2. 
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À l'évidence, en janvier 1996, le droit criminel a failli à interdire clairement la phase 

de contrition indispensable au cercle vicieux. A failli à criminaliser le défaut d e  respecter ses 

ordonnances. La force imputée au droit impressionne peu les agresseurs, et pour cause. 

Au total donc, 105 chefs d'accusation possibles en janvier 1996 n'ont pas été portés. 

Trente-neuf pour cent, évacués. Déniés. 

Le droit criminel dénie 39% des actes criminels datés, précis, judiciarisables, relatés 

par les victimes ou les rapports policiers Ce faisant, le droit criminel participe au déni par les 

victimes et par les agresseurs. 

Pour les victimes, le message est clair: 39% des agressions subies n'ont aucune 

existence pour 1'~tat.  Comment résoudre la dissonance1"? Comment sentir que 1 '~ ta t  leur 

accorde importance? 

Pour les agresseurs aussi le message est clair: près de quatre actes sur dix sont 

autorisés par l'État. Quatre sur dix, gratis. Un beau rabais, dès l'institution des procédures 

judiciaires. 

Pour près de 40%, les victimes ont écrit, ou fait écrire, pour rien. Le droit criminel ne 

veut pas entendre. 

Restent 6 1% 

i 3. Coniradiction entre ce qui est perqu et ce qui est dit exister 



Des 6 1% restants, soit 166 chefs, auxquels il faut ajouter les 7 chefs portés par les 

substituts du Procureur général sans rapport avec les faits relatés par les victimes et les 

policiers, 75 chefs d'accusation seront réduits (43.3%). 

Des chefs d'accusation réduits au sens du Code criminel, c'est-à-dire que les chefs 

d'accusation portés renvoient à des actes criminels moins graves que les gestes posés relatés 

par les victimes et les policiers. Malgré les preuves disponibles. Ces réductions bénéficient à 

45 agresseurs (63%), dont plusieurs ont des antécédents judiciaires. 

Dès l'entrée dans le système judiciaire, donc, 38.7% (105 chefs) de la wiolence 

actueile~~ telle que relatée par les victimes et rapportée par les policiers est déniée, les chefs 

d'accusation possibles ne sont pas portés. Des 173 chefs restants, 66 seront réduits (29 chefs 

d'accusation d'agressions contre le corps des victimes, 37 chefs d'accusation, d'actes criminels 

réduits à infractions) dès l'entrée dans le système judiciaire. 

Les tableaux donnent a voir trois sortes de minimisations par les agents de 1 '~ ta t .  

Deux minimisations sont faites dès l'institution des procédures judiciaires. Une minimisation 

est faite durant le processus criminel. 

La première minimisation, faite dès l'institution des procédures, porte sur la gravité 

des gestes d'agression contre le corps des victimes. 

La deuxième minimisation, faite elle aussi dès I'institution des procédures, porte sur 

la gravite des gestes poses, selon les dispositions du Code n- im id :  les actes criminels réduits 

à des infractions punissables sur déclaration sommaire de culpabilité. 



La troisième mininiisation, faite durant le processus criminel porte a la fois sur la 

réduction d'actes criminels à infractions et sur le remplacement de chefs d'accusation ponés 

par des chefs d'accusation moins graves. 

Tableau 18 

CONTRE LE CORPS DE LA VICTIME 

Possibles 

Possibles - omis 7/44 omis = 16% 
4 4 - 7 = 3 7  29/37 réduits = 78.3% 

TOTAL 

78.3% des chefs de violeme contre le corps de la victime ponés sont des chefs 
ridrr its 

Réduits 

Des 3 7 chefs d'accusation possibles pour tentative de meurtre, voies de fait graves ou 

voies de fait avec lésions qui restent (7 ont été évacués), 29 sont réduits. 

44 

Posant, parce que la marge est ténue, que trois chefs d'accusation pour voies de fait 

graves (268 C.cr.) auraient dû être par attribution des chefs d'accusation pour voies de fait 

avec lésions (2671, C a . ) ,  tels que ponés par les substituts du Procureur général, 26 chefs 

d'accusation pour actes de violence contre le corps de la victime ont été réduits. Soixante-dix 

pour cent. 

Omis 

Si l'attribution de ces trois chefs de voies de fait graves (268 C.cr.) est inexacte, et 

aurait dû être une attribution de voies de fait avec lésions (267b) tels que ponés par les 

substituts, seuls I I  chefs d'accusation pour violence contre le corps de la victime 

Tel quel 

29 7 8 



correspondent a i'ampleur et à la gravité des gestes relates par la victime et par les policiers. 

Trente pour cent sculement. Soixante-dix pour cent des chefs d'accusation d'agressions 

contre le corps des victimes sont des chefs réduits. Si l'attribution est exacte et que les chefs 

portés auraient bien dû i'être sous l'article 268, le pourcentage est de 78%. 

Vingt-quatre chefs d'accusation possibles pour voies de fait graves ou voies de fait 

avec lésions ont été réduits ab ir~itio à des chefs de voies de fait simples dont 9 à une 

infraction de voies de fait simples punissable par déclaration sommaire de cuIpabilité. 

Quatorze des 22 agresseurs qui ont ainsi vu réduire au dépan les chefs d'accusation portés 

ont des antécédents judiciaires de violence. Sauf pour 2 de leurs victimes, pour lesquelles les 

documents ne contiennent pas d'information relative aux  blessure^"^, toutes les autres 

victimes ont des lésions qui peuvent être prouvées: rapports médicaux, photographies, film, 

constatations policières. 

Un exemple? Une victime est frappée au visage avec un sucrier. Après, elle reçoit 

deus  coups de poing au visage et un  coup de poing au ventre, a une station service. Le 

pompiste a vu l'agression, la caméra vidéo l'a filmée. Les policiers constatent les marques sur 

le visase de la victime. L'agresseur a des antécédents judiciaires de violence depuis 1983. Le 

substitut du Procureur général pone une accusation de voies de fait simples (266a) C.cr.)"O. 

Autre exemple? Une victime est frappée de deux coups de poing, devant le père de 

l'agresseur. Le père quitte les lieux. L'agresseur frappe la victime a nouveau à coups de poing 

et de pied. Les policiers ont reçu un appel, la victime est en pyjama et pantoufles au 

dépanneur, par -27" C. L'ambulancière constate combien la victime tremble, pleure, gémit, 

a peur, est incapable de parler. Les infirmières constatent des traces de coups. récents et 

anciens, à plusieurs endroits sur le corps de la victime. La victime signe l'autorisation de 

1 19. 200-01 - 12 159-962 (frappée avec les mains et coups de pred). 
200-0 1 - 12429-969 (claques sur la gueule, cou serre, bras tordus, tete iiappée contre le mur). 



communiquer le rapport médical. L'agresseur a des antécédents judiciaires. Le substitut du 

Procureur général porte une accusation pour voies de fait simples, modifiée ultérieurement 

pour une infraction de voies de fait simples, punissable sur déclaration sommaire de 

culpabilité, lors de l'enquête préliminaire au cours de laquelle la victime dira qu'elle ne se 

souvient de rien, et que 4arnour vaut la peine d'ètre sauvé>). La victime et l'agresseur se 

connaissent depuis un an. Ils ne cohabitent pas. L'agression a eu lieu chez la victime. Malgré 

la double réduction du chef d'accusation, l'agresseur ne plaide pas coupable. Il est jugé 

coupable. Depuis i'enquête préliminaire, la condition de ne pas communiquer avec la victime 

a é t é  changée pour une interdiction d'importuner la victime. Une condition reprise dans 

l'ordonnance de probation imposée lors du prononcé de la sentence, tout comme celle de 

suivre une cure de désintoxication pour 

Des réductions justifiables? Des chefs d'accusation possibles de voies de fait graves 

qui ont blessé la victime (268 C.cr.), par exemple, réduits a une infraction pour voies de fait 

simples punissable sur déclaration sommaire de culpabilité (?66b) ... 

Réduits d'office et réduits d'abord. Lors de l'autorisation de poursuite par un substitut 

du Procureur général, à la première décision prise, après lecture des documents. 

I l  200-0 1 - 1 1576-968. 
Le qiikrnr:  judiciaire impressionne peu les services psychosociaus igalernent. Le directeur du cenue de 
cure écrit que l'agresseur ne pourra Otre devant le uibunal ii la date fixée parce qu'il est en cure fermer 
pour 20 jours. 



Tableau 19 

zKme ~ ~ ~ S A T I O N  1 ACTES CRmZINELS &DUITS 

A INFRACTION / AUTRES CHEFS 

AVEC 

1 
1 
6 
4 
-- 
1 
3 
3 

TOTAL, 

2 
2 
16 
9 
1 
1 
3 
3 

TOTAL 1 18 1 19 1 37 

37 autres chefs sont réduits a) - b) à la dénonciation 

Compte tenu de la volonté étatique de criminaliser la violence conjugale, de lui donner 

un caractère fortement répréhensible, lorsque le C d  criniilrei donne le choix du mode de 

judiciarisation, les chefs d'accusation attribués sont des chefs d'accusation d'actes criminels 

et non d'infractions punissables sur déclaration sommaire de culpabilité. 

Certains pourraient alléguer que, lorsque le Code crin~it~el laisse le choix du mode de 

judiciarisation, le mode de judiciarisation par voie sommaire choisi par les substituts du 

Procureur général est partout adéquat et judicieux, et donc qu'aucun des 37 chefs 

d'accusation d'actes criminels réduits à la dénonciation a des infractions ne devrait être 

comptabilisé comme une minimisation étatique. 

Auquel cas, 134 chefs d'accusation possibles (49%) auraient été l'objet du déni et de 

la minimisation étatiques, plutôt que les 1 i l  chefs comptabilisés (67%). La gravité des gestes 

posés, relatée par les victimes et les policiers, et les antécédents judiciaires des agresseurs, ne 



permettent pas de soutenir que tous les chefs d'accusation d'infractions punissables par 

déclaration sommaire de culpabilité sont adéquats et judicieux, bien au contraire. 

Aussi, le choix de comptabiliser les 37 chefs d'accusation d'actes criminels possibles 

réduits a la dénonciation à des infiactions punissables par déclaration sommaire de culpabilité 

a-t-il été fait et maintenu. 

Ces attributions sont contraires a la règle générale énoncée dans le Mmii~ei de 

di,-ectiiles des substituts du Procureur général'" à l'effet de privilégier les procédures par voie 

sommaire, mais conformes à l'exception énoncée au Itln~iiiri de direcziws, soit, lorsque au 

regard des circonstances de l'espèce la procédure par voie de mise en accusation parait plus 

appropriée. 

Marquer le caractère grave et criminel des agressions intimes est une circonstance 

justifiant les procédures par voie de mise en accusation. 

Les attributions permettent de voir la minimisation, la banalisation des agressions 

intimes. Une minimisation, dès l'institution des procédures judiciaires, qui a une incidence sur 

la remise en liberté des agresseurs qui ont des antécédents judiciaires. 

Pour les actes criminels autres que les voies de fair graves, les voies de fait avec 

lésions et les tentatives de meurtre, 37 chefs d'accusation possibles d'actes criminels ont donc 

été réduits dès l'institution des procédures a des accusations d'infractions punissables sur 

déclaration sommaire de culpabilité1? 

122. Voir sripva. 1.3.1 et 2.4.1. 

1 7 3 .  Sauf dans le cas ou le geste de i'agmseur n'est pas aviolentn, tous les chefs d'accusation nttnbués sont des 
accusarions possibles pour actes crimineis. 
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Des atténuations de gravité contraires au message à l'effet que les agressions intimes 

sont criminelles, fortement répréhensibles. Des atténuations qui, à l'examen, n'apparaissent 

fondées ni sur la nature des gestes relatés ni sur des caractéristiques de l'agresseur. 

Quinze agresseurs ayant des antécédents judiciaires voient leurs chefs d'accusation 

ainsi réduits, ab fiario, a des infractions punissables sur déclaration sommaire de culpabilité. 

Des réductions justifiables? 

Tableau 20 

ACTES CRIMISELS &DUITS A NFRACTIOXS / A LA DÉNONCMTIOY 

Autres chefs réduits / H Antécédents judiciaires 

430(l)a)(4 )a) - b) 
264( 1 )(2)d)(3 )a) - b) 
264.1 ( l)a)(Z)a) - b) 
266a) - b) 
27 i (1)a) O b) 
43O( l M 3  )a) - b) 
145(3)a) - b) 
740( 1 )a) - b) 

TOTAL SANS 

3 

8 
2 
1 

Au premier acte judiciaire d'un agent de l'État donc, 62% des chefs d'accusation 

AVEC 

1 
1 
2 
3 

1 
3 
3 

possibles sont réduits, par mise en accusation pour un acte criminel moins grave que l'acte 

relate par la victime et les policiers, ou parce que les accusations sont portées, non pour acte 

criminel, mais pour infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité. 

D'autres chefs sont réduits durant le processus criminel, par modification des chefs 

d'accusation portés lors de l'institution des procédures. 



Tableau 21 

3ièR'C MINIMISATION 1 MODIFICATION I AUTRES CHEFS 

SANS AVEC 

9 chefs sont réduits par modification des chefs d'accusation 

Tableau 22 

CHEFS RÉDGITS / MODIFICATIOS 1 

H AVEC ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES 

266a) - - b 
348( 1)b)d) - 430( W ( 3 ) b )  
264.1 ( 1 )a)(S)a) 266b) 
348(l)b)d) - 43 O(4)a) 
264.1 (1 )a)(2)a) 1 b) 

N WAjlréduction par modification 

Neuf chefs d'accusation sont ainsi réduits ultérieurement. Pour certains, la 

modification est une conversion: un chef d'accusation différent est substitue a un autre. 



Pour 4 chefs, il s'agit d'une réduction d'accusation d'acte criminel à infraction 

punissable sur déclaration sommaire de culpabilité, dont 2 contre des agresseurs ayant des 

antécédents judiciaires. 

Des modifications ultérieures ont donc été faites pour 5 chefs a l'égard de cinq 

agresseurs avec antécédents judiciaires, et pour trois d'entre eux, des agresseurs dont un 

substitut du  Procureur général avait préalablement demandé la détentioni?. . 

Des modifications ultérieures qui résultent de l'opération occulte de négociation de 

plaidoyer. sans doute1? Des réductions justifiables? 

Des 273 chefs d'accusation possibles, 171 ont été déniés ou réduits, à la première 

décision d'un substitut du Procureur général. Soixante-deux pour cent des récits des victimes 

ou des rapports policiers, déniés ou réduits, discrétionnairement, à l'entrée du processus 

criminel. 

Au total, l'équation est simple: 33.5% de la violence .actuelle)) est judiciarisee selon 

l'ampleur et la gravité relatées par les victimes et les policiers. 

124. 200-0 1 - 1 1923-962. Menaces de brûler la maison proftirées devant les policiers ec coups de poing au 
~isag de In victime, réduits a voies de fait simples punissables sur diclaralion rommaire de culpsbiliti 
(266b) C.cr.). 
200-0 1 - 1 1 955-964. Introduction par effraction et commission d'acte c h e l ,  passible de 
I'ernprisonrement à perpétuité, convertie en accusation de méfait a 1'Cgard d'un bien de moins de cinq 
mille dolIars, passible d'un emprisonnement maximal de deus ans. 
200-01 - 12520 menaces de mort par mise en accusation réduiles ii menaces de mort punissables sur 
déclaration s o m a i r e  de culpabilité. 

I 25 Voir srip~-a, 1.3.3. 



Tableau 23 

VIOLENCE &ACmELLEfi 1 JUDICIARISATION / SOMMAIRE 

VIOLENCE ACTUELLE 

Chefs possibles (excluant menaces enlever E) 27 2 

Déni: chefs omis: 105 (38.7%) 166 
Chef ajoutés: 7 
Chef menace eniever E: 5 

1'" minimisation (chefs 268, 267b), 239) 

2' minimisation (chefs a) + b)) 

3' minimisation (chefs réduits 
par modification) 

105 chefs omis 
7 5  chefs réduits 
9 1 chefs 4ntacts)b de la violence  actuelle^) 

judiciarisée 
telle que rapportée et selon 
l'ampleur rapportée 

lO5/37 1 = 3 8.7% des chefs de ((violence  actuelle^^ possibles sont omis 

75/173 = 43% des chefs de wiolence actuelle)> ponés sont des chefs réduits 

Pour les tenants de toute judiciarisation des agressions intimes par voie sommaire 

lorsque le Code crin~i~wl donne le choix du mode de judiciansation, 52% des chefs 

d'accusation possibles n'ont pas été ponés ou ont été réduits à la dénonciation ou par 

modification. 



Pour ceux qui croient que la judiciansation des agressions intimes judiciarisées en 

janvier 1996 devait être faite par voie de mise en accusation, 66.5% des chefs d'accusation 

possibles n'ont pas été portés, ou sont des chefs d'accusation réduits, au regard des faits 

rapportés et des preuves disponibles. 

Trente trois et demi pour cent de la wiolence  actuelle^^ a été judiciansée en janvier 

1996 selon l'ampleur des gestes d'agression rapportés. Zéro pour cent de la violence 

antérieure ( v i o l e ~ m  nn~e). 

Valait-il la peine pour les victimes de raconter leur histoire, de rapporter les 

agressions? Peut-on parler de judiciarisation presque systérnatique~~ lorsqu'elle est amputée 

à ce point? Comment expliquer l'amputation? 

Pour les 62% déniés ou minimisés nb itiiiio (105 chefs omis, 68 [29 + 371 chefs 

réduits) cela tient-il aux ressources financières limitées, qui obligent les substituts du 

Procureur général à travailler vite? Inscrire les chefs d'accusation correspondant aux faits 

relatés par les victimes et rapportés par les policiers, n'est pas plus long que d'inscrire des 

chefs réduits, d'omettre d'en inscrire d'autres. 

L'omission généralisée des substituts du Procureur générai de porter des accusations 

pour défaut de respecter I'interdiction de communiquer avec la victime imposée comme 

condition de remise en liberté ou de probation est affligeante. Les limites financières peuvent 

tout au plus expliquer que les policiers n'aillent pas recueillir des déclarations écrites 

supplémentaires pour la violence antérieure (viole>ice mite) pour laquelle des précisions 

permettrait une judiciarisation efficace. Et une judiciarisation réelle des agressions réellement 

subies. 

Moins les chefs d'accusation portés sont graves ou nombreux, plus courts seront les 

procès? Cne fleur aux agresseurs avant de porter des accusations, pour assurer leur 

 collaboration^^? Donner beaucoup avant de négocier? Le procédé est illogique, ei l'hypothèse 



fausse. La durée des auditions judiciaires tient moins au nombre et à la gravité des chefs 

d'accusation portés qu'à la négation de culpabilité de l'agresseur et à la preuve des agressions 

lorsque nécessaire. Les plaidoyers de culpabilité d'agresseurs aux chefs d'accusation portés, 

que la victime témoigne ou non à l'une ou l'autre étape du processus judiciaire, ne résultent 

pas du cadeau fait ab i ~ ~ i i i o .  La preuve, n cor~frczrio, est probante: des agresseurs à l'égard 

desquels des chefs d'accusation possibles ont été omis ou réduits, nb irzitio, ne plaident pas 

coupables. 

Il est possible que pour les neuf chefs d'accusation réduits par modification au cours 

du processus judiciaire, ceux-ci aient été ainsi réduits par un substitut du Procureur général, 

dans l'espoir d'un plaidoyer de culpabilité. Des cadeaux faits a cinq agresseurs qui ont des 

antécédents judiciaires, et malgré les preuves disponibles. 

Xeuf chefs réduits par modification au cours du processus judiciaire, sur 173 chefs 

portés. 5%, peut-être en raison de la négociation de plaidoyer. Soixante-deux pour cent des 

agressions intimes telles que relatées par les victimes et rapportées par les policiers sont 

déniées ou minimisées, ab ittitio. 

Le déni et la minimisation étatiques de 62% de la violence conjugale telle que relatée 

par les victimes et rapportée par les policiers ne tient pas aux limites des ressources 

financières de l'État. 

Le déni et la minimisation étatiques sont systémiques, tiennent a un système occulte 

que personne ne veut questionner. 

Lin système qui s'appuie, pour une part, sur le ~ ~ u m e l  de directives des substituts du 

Procureur général et les discrétions dont il est truffé. 
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Un système qui s'appuie aussi sur la formation professionnelle des avocats, le 

scepticisme et la méfiance, comme la ttmoralité de droit. et l'évacuation de la responsabilité 

des conséquences qui en résultent. 

Pourquoi, ab inizio, faire cadeau de 62% des agressions intimes aux agresseurs? 

Les femmes victimes de violence conjugale et la collectivité endossent-elles la 

prodigalité étatique? 

Le fait demeure. Seulement 33.5% des agressions intimes, de la violence  actuelle^^, 

sont portées, telles que relatées par les victimes et les policiers, devant les juges. 

Le reste, 66.5? 

la gravité d'autres. 

Comment les 

,, est dénié, minimisé. ~ ' k t a t  nie l'existence de certains gestes, réduit 

rictirnes perçoivent-elles le résultat du déni et de la minimisation 

étatiques? Reconnaissent-elles leur récit dans l'acte d'accusation? Se sentent-elles 

personneilement déniées, minimisées? Vaut-il la peine de poner plainte et de raconter les 

agressions intimes, pour qu'il n'en reste que 33.5% telles que relatées? Vaut-il la peine d'aller 

témoigner pour les 33.5%, de la violence (tactuelle>) qui ont échappé au moulinet des substituts 

du Procureur général? 

Lorsque les victimes témoignent contre leurs agresseurs, elles portent en elles la 

totalité de la violence  actuelle^ et la totalité de la violence antérieure (i~ioierlce Ante). 

Elles ont été l'objet de plusieurs agressions1? Le droit fait comme si tel n'était pas le 

cas. Le droit fait aussi comme si l'agression (tactuelle. était toute contenue dans les chefs 

d'accusation portés. Le droit se satisfait de ses mensonges. 

126 Voir srcpr-a, 1. I et 2.4.1 



Les sentences imposées aux agresseurs sont corrélatives aux chefs d'accusation portés. 

Elles ne sanctionnent pas la réalité, la totalité des agressions commises, relatées par les 

victimes dans leurs déclarations écrites. 

D'où la perception, immédiate, que les agresseurs sont peu punis. Les sentences ont 

la légèreté des accusations portées par les agents de l'État. 

II est bien probable qu'une pan de l'insatisfaction des victimes a l'égard du système 

judiciaire dont fait état en 1996 le Directeur des enquêtes criminelles de la police de la ville 

de Québec vienne du fait qu'à leur insu, un agent de 1 '~ ta t  a amputé leur récit de 66.5% pour 

une  bonne part à l'entrée même du processus. Que, sauf exception, elles ne pourront 

témoigner de la part amputée. 

Comme elles ne pourront témoigner de toute la violence antérieure (vtoiri~ce atlte) 

a la violence judiciarisée en janvier 1996, a laquelle leurs déclarations écrites réfèrent. Et que 

la sentence imposée n'aura rien a voir avec la réalité des agressions subies. 

Les femmes savent-elles les choix du Procureur général"'? 

3.2.2.3 Remise erz liberté 

Le déni et la minimisation étatiques pratiqués dès I'autonsation d'intenter des 

procédures criminelles ont un effet immédiat et direct sur la liberté des agresseurs. 

Selon le paragraphe 5 15(5) du Code crimir~el, l'État peut faire valoir des motifs 

justifiant la détention des agresseurs et selon le paragraphe 5 15(6) le juge ordonne la 

127 A cet Cgard, par exemple. B I'CiC 1989. daru ie cadre de I'atTairc: T t r t r i b k  c. Doigk, par laquelle un 
homme voulait empêcher une femme de se faire avorter. une reprisentante du Conseil du Statut de la 
fsmme rsr intervenue a la tkleMsion ymur rassurer les fernrneu~ sur leur doit a I'intigntti. Quelques jours 
plus iani le Procureur gaiérai du QuCbec plaidait a titre d'intervenant devant la Cour supreme I c i  droits 
du  fcetl~s et leur suprématie sur les droits des mères. Y avait-il consensus sur ces valeurs et cene 
argumentation? Le Procureur general du Quibec reprksente-t-11 les femmes'? 
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détention des agresseurs accusés d'actes criminels commis aiors qu'ils étaient en liberté sur 

engagement, à moins qu'ils fassent valoir des motifs justifiant leur remise en liberté. 

Pour décider de la détention ou des conditions de remise en liberté, un seul document 

est présenté au juge: le formulaire de dénonciation, sur lequel sont inscrits les chefs 

d'accusation portés par les substituts du Procureur général. 

Ni déclaration écrite de la victime aux policiers, ni rapport policier. Un seul document, 

la dénonciation, le choix discrétionnaire d'un substitut du Procureur général, libellé de façon 

uniforme: la date de l'agression, la description contenue au Code crimiriel, le numéro d'anicle 

correspondant. Le formulaire de dénonciation est le squelette réduit d'une histoire qui ne sera 

pas racontée, ou le sera bien peu, au cours du processus judiciaire. 

Rien sur le sang, la nature des blessures, des biens et de leur destmction. Rien sur la 

terreur. 

Un seul document, et ce qu'un substitut du Procureur général peut en dire. Sauf 

exception, la décision est prise en deux minutes. 

En janvier 1996, les substituts du Procureur générai se sont objectes a la remise en 

liberté de 28 agresseurs. Les juges ont ordonné la détention de 11 d'entre eux'? 

128. Dans k dolner200-01-12529-969, la dkntion a tii ordomie bien que l'accusation ait été faite par voie 
de procedure sommaire. L'agresseur était en liberté conditiomek Aucune accusation de defaut de 
rcspater i'ordomance de  probation n'a été portée. 



Tableau 24 

OBJECTIONS A LA REMISE EN LIBERTE (ORL) 

1 1/11 H P.C. (presque tous chefs ponés) 
Délai moyen plaintdfin: 1.25 mois 

H avec Antécédents judiciaires 

ORL demandées 

ORL accordées 

Les substituts du Procureur général n'ont pas eu a faire valoir longuement les motifs 

justifiant la détention de 7 de ces 1 1  agresseurs: l'enquête sur remise en libené a duré moins 

de 2 minutes. Ces 7 agresseurs n'ont pas contesté la demande des substituts du Procureur 

général. 

Les onze agresseurs dont la détention a été ordonnée ont tous plaidé coupable, a la 

quasi totalité des chefs d'accusation ponés contre eux et dans un délai record: 1.25 mois, soit 

le tiers du délai moyen entre la plainte et la fin du processus judiciaire en janvier 1996. Une 

efficacité remarquable, au regard du délai judiciaire et des plaidoyers de culpabilité. 

11/28 = 39% 
7/11 non contestées par H 

SANS 

20 / 33 

10 

5 

Les juges n'ont pas ordonné la détention de 17 agresseurs pour lesquels les substituts 

du Procureur général avaient fait valoir des motifs justifiant la détention. 

Pour 9 de ces agresseurs, le temps moyen pris par un substitut du Procureur général 

pour faire valoir les motifs justifiant la détention est de 4 minutes. 

AVE 
C 

2 9 /  
38 

18 

6 

TOTAL 

4 9 / 7 1  

28 

11 
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Dans quatre des 17 cas refusés par les juges, les accusations portées ont éré l'objet de 

déni et de minimisation  important^"^. Dans cinq autres cas, les accusations de défaut de 

respecter un engagement ou une ordonnance de probation n'ont pas été portées'30. 

Quatre agresseurs dont la détention n'a pas été ordonnée ont récidivé en 1996, selon 

les renvois repérés dans les dossiers consultés en 1997 et 1998"'. 

Le déni et la minimisation étatiques pratiqués dès l'autorisation d'intenter des 

procédures judiciaires expliquent sans doute treize cas où des objections à la remise en liberté 

d'agresseurs ayant des antécédents judiciaires n'ont pas été soulevées et auraient pu (et dû) 

l'ètre si les accusations n'avaient pas été réduites ab i>iit~o'~'. 

Les dénonciations ne reflètent ni l'ampleur et la gravité de l'agression ni la répétition 

des cycles de la violence. Outre les accusations non ponées, dans ces 13 cas, pour 9 

agresseurs, les accusations ont été ponées par voie de procédure ~ommaire"~. Pour 3 cas"' 

les accusations de défaut de respecter une ordonnance de probation n'ont pas été portées, et 

pour  i cas, les accusations ponées ne traduisent pas la gravité des gestes posés"5. 

200-0 1 - 1 1525-965, 200-0 1 - 1  1923-962,200-0 1-1 1955-964,200-0 1-1  2 1 15-964. 

100-0 1-1 2354-969, 200-0 1 - 1 1577-966,200-0 1 - 1 1669-96 1,200-0 I - 12570-960,200-0 1 - 12573-964. 

200-0 1 - 1 1 525-965,200-0 1 - 1 1669-96 1, 2000 I - 1 193 5-966,2OO-O 1 - 12570-960. 

200-0 1 - 1 1576-968,200-0 1 - 1 1579-962,200-0 1 -1 Igj6-96?,2OO-O 1 - 1 2 1 59-962,2004 1 - 1 2 1 99-968. 
200-0 1 - lZ476-960,2OO-O 1 - 1 170 1-962,200-0 1-1  1903-964,200-0 1 - 1 1928-96 1,200-0 1 - 1 2475-962, 
200-0 i - 1248 1-960,200-0 I - 12546-960,200-0 1 - 12547-968. 

200-0 1 - 12 199-968, accusation réduite a voies de fait simples (266b) malpi  les constatations des 
policiers: sang, surdité de l'oreille gauche. 

200-0 1 - 1 1 70 1 -962,200-0 1 - 1 I 579-962, 200-0 1 - 1 ? 159-962. L'accusorion de difaut de reqxctrr une 
ordonnance de probation n'a pas et2 port& non plus dans 2 dossiers ou l'accusation n et6 porte par voie 
de procédure sommaire: 200-0 1 - 1248 1-960,200-0 I - 1 1950-962. 

200-0 1 - 12 l99-%8. 



A l'égard des 15 agresseurs ayant des antécédents judiciaires qui voient leurs chefs 

d'accusation réduits nb i~iifio, ces réductions ont d'autant plus d'importance que la détention 

d'un prévenu ne peut être ordonnée que s'il est accusé d'avoir commis un acte ~rirninel"~. 

Pour I l  de ces agresseurs, les substituts du Procureur général n'ont donc pas soulevé 

d'objection à leur remise en liberté. Ils se sont objectés a la remise en liberté de 4 agresseurs 

dont les actes avaient fait l'objet de chefs d'accusation réduits. Deux objections ont été 

acc~eil l ies '~~.  

Tableau 25 

CHEFS &DUITS À LA DÉNONCLATION / 
H ANTÉCÉDENTS JUDICLAIRES ORL 

(objections a Ir remise en liberté) 

K H Ant. judiciaires / Réductions a) - b) / 
ORL 

i 3: 200-0 1 - 12429-969. Bien que tous les chefs daccusauon ponb i'aient e tC pour des inlraciions punissables 
sur dkclaration sommaire de culpabilité, l'agresseur etait en iibertct condiiionneile au moment de 
I'agtrision de janbier 19%. 11 avait de nomb~u\r  anticdents judiciaires. 11 a ciifonci le mur de sa cellule. 
200-0 1 - 1 1743-962. Seul le chef d'accusation pour méfait est un chef réduit d'infraction punissable sur 
diclararion s o m a i r e  de cu!pahilirk Les motifs d'une accusation réduite de rntfait, pour un agresseur 
accuse de tentative de meurtre, voies de fait avec Itisions et menaces de mon par mise en accusation 
d'actes criminels, sont inespiicables. Les policiers ont photographié les meubles cassd ,  chaise, lustre, 
t,t?nitiemes, au domicile de la victime. L'agresseur avait de nombreux mtic2dents judiciaires, etait 
récherchk, deux mandats d'arrestation avaient Cté b i s  à son égard. 

Obj. pas demandée 
re fù sée 
accordée 

i 

SANS 
18 

6 
1 
! 

AVEC 
17 

TOTAL 
11 5 

5 
1 
1 

11 
A 3 

2 



Tableau 26 

H ANTECEDENTS JUDICMLRES / AUTRES CHEFS &DUITS 
PAR iMODIFICATION /ORL 

(Objections a la remise en liberté) 

SANS 

ORL = Objecriori à la remise en liberté 

AVEC 

- Objection pas demandée 
- Refùsée 

A l'issue du processus judiciaire, seuls 4 des 13 agresseurs dont la détention n'a pas 

été demandée et aurait dû (pu) l'être, se verront imposer une interdiction de communiquer 

avec la victime dans les conditions de leurs ordonnances de probation. Trente pour cent. 

Le déni et la constriction étatiques ont aussi un effet sur la perception de la violence 

et de sa gravité par les victimes et les agresseurs. 

2 
A 1 

Est portée devant le seul forum qui a le devoir d'entendre et le pouvoir de sanctionner, 

une histoire tellement réduite que la victime ne la reconnaîtrait pas. Et dont elle ne pourra 

raconter à sa manière l'ampleur et la gravité, ni peut-être même y croire. 

2 

Le déni et la minimisation par les agents de l'État va dans le droit fil du déni et de  la 

minimisation par la victime et par l'agresseur. 

U est bien possible que déni et minimisation étatiques affectent toute la judiciarisation 

criminelle au Canada et que des agents de l'État, comme des justiciables, la justifient. Il serait 

intéressant de savoir si les ratios de déni et minimisation étatiques sont les mêmes pour les 

autres types de criminalités des hommes, pour les autres types de victimes de criminalité 

masculine. 



II serait intéressant aussi de savoir si les ratios de déni et de minimisation étatiques 

sont les mêmes pour la criminalité féminine, ou si le laxisme a un sexe. 

A i'égard des agressions intimes qui participent d'un cycle infernal, déni et 

minimisation étatiques sont dévastateurs. 

Pour les victimes, parce qu'ils renforcent le déni et la minimisation de la phase de  

contrition. Parce qu'ils peuvent être source de dissonnance cognitive entre ce qu'elles ont 

p e r p  et ce que l h t  leur en dit. Parce que l'État leur indique qu'il accorde peu d'importance 

aux agressions subies et a elles-mêmes. Et parce que les sanctions dépendent des accusations 

portées. 

A i'égard des agresseurs, déni et minimisation étatiques sont tout bénéfice. Parce qu'ils 

sont l'écho de leurs dénis et de leurs minimisations. au point de s'en convaincre. Parce qu'ils 

peuvent être remis en liberté, pour la majorité, et assurer le succès de la phase de contrition. 

Parce que les sanctions encourues sont sans rapport avec l'ampleur et la gravité des agressions 

commises. A leurs avocats d'atténuer la victoire"'. 

Le déni et la minimisation étatiques sont dévastateurs pour la société tout entière, à 

qui on ment en professant judiciariser véritablement la violence conjugale. Le leader mondial 

est un modèle bien imparfait qui ne respecte pas ses engagements internationaux. 



CHAPITRE IV : Prendre en compte les séquelles 



CHAPITRE IV : Prendre en compte les séquelles 

 état a choisi de judiciariser les agressions intimes dans l'abstraction des séquelles 

psychologiques des victimes. 

Pour juger de la judiciarisation, il faut appliquer aux données les normes de la 

psychiatrie et de la psychologie. 

Les résultats là aussi sont digeants.  Judiciariser dans I'abstraction des séquelles 

psychologiques permet de s'aveugler sur le maintien du cercle vicieux de la violence 

conjugale, dont rendent compte les récits des victimes. 

4.1 Peu entendues, mal écoutées 

4.1. I Interdiction de communiquer 

A l'égard de la victime, à l'étape de la remise en liberté ou à celle de la sentence, trois 

interdictions peuvent être imposées à un agresseur: interdiction de se trouver dans un lieu ou 

un périmètre déterminé, interdiction de communiquer directement ou indirectement avec la 

victime, et interdiction d'importuner la victime. 

L'omission de se conformer aux interdictions de se trouver et de communiquer peut 

être constatée par quiconque, et donner lieu a des accusations criminelles. Lorsque constatée 

par des policiers, il n'est pas nécessaire à la victime de faire une déclaration écrite, ni même 

de témoigner, le témoignage des policiers qui ont constaté la présence de ['agresseur suffit 

à prouver l'infraction. 

L'omission de se conformer à une interdiction d'importuner ne peut être alléguée que 

par la victime, puisqu'elle seule peut déterminer ce qui l'importune. 
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En matière de violence conjugale, (orsque le droit n'impose pas à I'agresseur une 

interdiction de communiquer avec la victime, il autorise de fait la phase de contrition du cycle 

de la violence sans laquelle le cercle vicieux est rompu. 

Pour les 11 agresseurs dont la détention a été demandée par les substituts du 

Procureur général et ordonnée par les juges, 8 se verront imposer une interdiction de 

communiquer avec la  victime dans les conditions de leurs o rdo~ances  de probation. 

Soixante-douze pour cent. 

Pour les 17 agresseurs dont la détention a été demandée mais n'a pas été ordonnée par 

les juges, 9 se verront imposer une interdiction de communiquer avec la victime dans les 

conditions de leurs ordonnances de probation. Cinquante-deux pour cent. 

Quatre victimes d'agresseurs dont la détention a été demandée mais n'a pas été 

accordée demanderont que la condition de remise en liberté interdisant a I'agresseur de 

communiquer avec elles soit modifiée pour une interdiction d'imponuner'. 

Dans un cas, aucune interdiction n'est imposée lors de la remise en liberté de 

~'a~resseu?. Dans un autre cas, la victime ne s'étant pas présentée à l'enquête préliminaire, la 

détention ordonnée est modifiée pour une remise en liberté avec interdiction d'importuner la 

victime3. 

Plusieurs facteurs peuvent influencer l'imposition d'une interdiction de communiquer 

avec la victime à l'issue du processus judiciaire. Au nombre de ceux-ci, pour la victime, le 

support de la famille, des amis, des agents de l l~ta t ,  des thérapeutes, le processus de guérison. 

Des facteurs qualitatifs invérifiables et difficiles a mesurer. 



Cependant, vu le faible pourcentage d'interdictions de communiquer imposé aux 13 

agresseurs dont la détention n'a pas été demandée mais aurait dû (pu) l'être, il est probable 

que l'inaction étatique, ajoutée au déni et à la minimisation, soit à cet égard une variable 

siçpificative. 

Si lstat ne juge pas important de demander la detention de l'agresseur, si l'État nie ou 

mini,se le nombre ou la gravité des gestes posés, comment la victime peut-elle croire a la 

réalité et à la gravité de la violence qu'elle subit? Sur quoi peut-elle ancrer la nécessité de la 

rupture? 

Au moment du procès, 53 des 71 agresseurs de janvier 1996 ont comme condition 

imposée à leur détention ou à leur remise en liberté l'interdiction de communiquer avec la 

victime4. 

À l'issue du processus judiciaire, 26 des 58 agresseurs jugés ou déclares coupables ont 

comme condition de leur ordonnance de probation l'interdiction de communiquer avec la 

victime. Quarante-six pour cent. 

Pour que l'interdiction de communiquer soit changée pour une interdiction 

d'importuner il faut que la victime le demande. 

Certaines des victimes de janvier 1996 n'ont témoigné qu'à l'occasion de cette 

demande. 

Les victimes peuvent nier ou minimiser l'agression pour obtenir que l'interdiction de 

communiquer imposée a la remise en liberté soit changée en interdiction d'imponuner. 

3 .  200-0 1 - 1 2389-965, détention postkrieure au rejet de la demande de detention, bu les nouvelles 
accusations (1  2395-%2); 200-01- 12570-960, diiention posttrieure au rejet de la demande de détention 
LU les accusations de voies de fàit et m a a m  contre une autre femme et son enfant (22290-963); 200-0 1 - 
1 1925-967. detention demandk par Ia caution. 



La demande est faite généralement dans le mois qui suit la dénonciation, souvent dans 

les jours suivant l'agression, en pleine phase de contrition, de confusion, de peur, de 

culpabilité pour la victime de chercher a s'en sortir. 

La demande est présentée par l'avocat de la défense pour qui la victime est, à cette 

occasion, non pas le témoin de la partie adverse, mais son témoin, favorable aux intérêts de 

son client. 

Deux victimes ont invoque sans succès immédiat les besoins de leurs enfants pour 

demander que l'interdiction de communiquer imposée à la remise en liberté soit changée en 

interdiction d'importuner. 

L'une ne vit avec l'agresseur que depuis un mois. Ils ont cependant un enfant commun, 

âgé de 3 ans et demi. La victime est aussi la mère d'un autre enfant, âgé de 22 mois. Depuis 

2 semaines, l'agresseur est de plus en plus violent: en plus des menaces de mort, il projette la 

victime contre les murs et dans l'escalier, q h s  qu'à ilhabitude),. II a pris l'enfant commun 

violemment par le bras et lui a lancé la {moppe)) parce qu'elle avait uriné sur le plancher. Le 

frère de la victime aurait été témoin de voies de fait précédentes, mais refuse de témoigner. 

Trente jours après l'agression, la victime veut que l'agresseur détenu soit remis en liberté parce 

que les enfants ~cs'cnnuiem de lui, là, c'est ça ie pire, là),: 

Moi j'airnerais ça qu'il revienne avec nous autres parce que les enfants pleurent 
puis moi aussi puis je m'ennuie de lui [...] les enfants pieurent puis ils me le 
demandent sans cesse. C'est insupportable, là. 

Cette victime dit aussi que son ancien chum était beaucoup plus agressif que ça puis 

je n'ai jamais levé de plainte)? 



La demande de remise en liberté de I'agresseur est rejetée. À l'issue du processus, 

cependant, la sentence n'impose qu'une interdiction d'importuner. L'agresseur peut revenir, 

le cycle peut continuer. 

L'autre victime qui invoque sans succès immédiat les besoins de son enfant, veut voir 

convertir l'interdiction de communiquer imposée à la remise en liberté en interdiction 

d'importuner, pour elle et son enfant. L'agresseur lui a serré les bras, donné une daque)) au 

visage. Le lendemain, il l'a prise à la gorge, disant qu'il allait la dompter, la pousse dans la 

neige, lui lance un chaudron sur la jambe, la prend par le cou, la soulève, lui donne 2-3 

daqueslb, dit qu'il veut se tuer lui aussi. L'enfant est présent lors des deux agressions. La 

victime indique dans sa déclaration écrite que I'agresseur l'a frappée antérieurement a deux 

reprises, et qu'à une occasion elle a eu un oeil au beurre noir. L'agresseur l'a accompagnée 

chez le médecin. Elle écrit aussi qu'elle ne veut plus que son enfant voit des choses comme 

ça, qu'a force de voir I'agresseur, I'erfant est devenu agressif, la pince et la mord. Moins d'un 

mois après, la victime demande la modification des conditions de remise en liberté, l'agresseur 

lui ayant promis de ne plus refaire ça. Le juge est réticent: .Faut la protéger elle-même aussi)). 

L'interdiction ne sera modifiée qu'à l'égard de l'enfant6. 

Honnis ces 2 cas, les demandes des victimes sont accueillies. 

Une victime demande, pour son enfant, que soit changée l'interdiction de 

communiquer de l'ordonnance de remise en liberté en interdiction d'importuner. 

Cene victime juge préférable d'avoir des contacts avec l'agresseur (tétant donné qu'on 

a un enfant ensemble.. Début janvier, la victime constate que l'agresseur a laissé l'enfant de 

4 ans seul. L'agresseur a arraché le cadre de la porte, donné un coup de pied dans la porte. 

Le même jour, il est remis en liberté, avec interdiction de communiquer avec la victime. Six 

jours plus tard, l'agresseur est couché chez la victime. Durant la ~4ousculade~~, I'agresseur sort 

O .  2W-0 1 - 124 19-960. l'agresseur phide coupable a l'accusation de voies de h i  t un mois et demi plus tard. 
Interdiction d'importuner dans l'ordonnance de probation. 



un couteau, la victime veut le reprendre et se coupe le doigt. L'agresseur 

des deux téléphones. Il consomme alcool et drogue. Une cure de 
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avait arraché les fils 

désintoxication est 

ordonnée. La victime demande que l'interdiction de communiquer de la remise en liberté soit 

modifiée pour une interdiction d'importuner. Le substitut du Procureur général ne s'objecte 

pas a la modification7. 

Une autre victime invoque I'intérêt de ses enfants pour faire modifier les conditions 

de probation de l'agresseur. Victime de harcèlement criminel d'un agresseur qui ne respecte 

aucune des interdictions de communiquer imposées dans les ordonnances de probation ou de 

remise en liberté depuis 1993, dont elle témoigne longuement aux procès, la victime viendra 

demander en 1997 que l'interdiction de communiquer imposée dans l'ordonnance de probation 

soit changée pour une interdiction d'importuner. 

Cette victime avait témoigné que l'agresseur entrait dans son domicile à tout moment, 

malgré les interdictions, souvent alors qu'elle était dans son bain, venait aussi y poner 

d'innombrables lettres d'amour ou d'insultes, et téléphonait sans cesse. Un cycle de violence 

conjugale, avec menaces de mort et voies de fait, qui dure depuis près de dix ans. Près de 20 

dossiers crirnineIs en 3 ans. 

Une victime épuisée, défaite, mais aussi une victime qui laisse la porte déverrouillée, 

ne change pas son numéro de téléphone, conserve les lettres. Un cercle vicieux qui n'est pas 

rompu. Un agresseur pour qui même la détention n'est pas un frein au défaut de respecter les 

interdictions imposées. 

En 1997, cette victime demande que l'interdiction de communiquer soit changée en 

interdiction d'importuner, pour le bénéfice de ses enfants: 

" 
i .  2 0 0 4  I - 1 1 577-966. Le substitut indique au juge que l'agresseur a arraché Ies deus appareils de téléphone 

chez lui, alors qu'il s'agit du domicile de la victime, tel qu'il appert de sa déclaration knte et du rapport 
policier. 



Mes enfants ça reste que c'est leur père, puis il est pas question que j'empêche 
le père de voir leurs fils [sic], mes enfants ils veulent le voir, ils veulent voir 
leur père, c'est nomal [...] il est pataud, il est peut-être, il sait pas comment 
s'y prendre, c'est un homme qui sait pas comment s'y prendre [...] Je suis 
tannée de la chicane et de la vengeance, puis je pense qu'il a fait, il a eu sa 
leçoa, il l'a eu sa leçon [ . . .18 

L'agresseur a des droits de visite#) accordes par la Cour supérieure. Non pas le droit 

de visiter ses enfants a sa guise au domicile de la victime, bien sûr, mais de les recevoir chez 

lui. 

Il faut longtemps pour rompre un long cercle vicieux. 

D'où, peut-être, l'incohérence syntaxique centrée sur l'agresseur. Les témoignages 

rendus en 1996 pour les accusations portées en 1995 et lors de la demande de modification 

d'ordonnance de probation diffèrent, à l'audition des enregistrements. 

La remarque n'a pas valeur scientifique, puisque la distance de la victime au micro 

lorsqu'elle rend témoignage ne peut être mesurée et peut être différente en 1996 et en 1997. 

Cependant, avec ajustement de la vitesse du débit sur l'appareil ayant servi a I'audition des 

enregistrements pour leur transcription9, la différence des graves et des aïgus est perceptible. 

En 1996, le témoignage de la victime, par son rythme et sa teneur, reflète les 

manifestations caractéristiques de la constriction, et les fréquences basses dominent. La 

victime raconte sa fatigue, son désespoir, les dommages psychologiques, la domination et la 

manipulation de l'agresseur: 

[ . . ]  faut que je réussisse à m'en aller. 

5. 200-0 1 - 1 1733-963 et al. 

4. Lanier Regcnr, P-85. 



En 1 997, les hautes fréquences ressonent. L'agresseur n'est qu'un pataud. La demande 

de modification d'interdiction de communiquer en interdiction d'importuner est accueillie. Le 

cycle, jamais rompu, peut continuer. 

Pour les autres victimes, la demande d'une interdiction d'importuner plutôt qu'une 

interdiction de communiquer s'appuie sur le déni ou la minimisation de l'agression, et leur 

désir de maintenir la relation avec leur agesseur. 

L'agresseur d'une victime est entré chez elle, ivre, moins d'un mois après sa remise en 

liberté avec interdiction de communiquer avec la victime. 11 était en attente de proces pour 

avoir, à deux reprises à la fin décembre 1995, frappé la victime a coups de poing, l'avoir prise 

à la gorge, frappé sa tête sur les murs et le plancher. L'agresseur et la victime font vie 

commune depuis 5 mois, la violence dure depuis 4 mois. A l'enquête sur remise en liberté 

pour le défaut de respecter l'interdiction, la victime nie l'agression antérieure, témoignant 

qu'elle était ivre, et indique qu'elle n'a pas rompu sa reiation avec son agresseur. L'agresseur 

est jugé coupable de défaut de respecter la condition interdisant de communiquer avec la 

victime, mais I'ordonnance de probation n'impose aucune interdiction. Le juge dit: 

Arrangez-vous pas pour appeler la police trop souvent, peut-être une journée 
ils voudront plus y aller chez vous.1° 

Une inf'ërence de responsabilité de la victime pour des agressions ultérieures. Une 

infërence de contrôle, par la victime, de la violence de l'agresseur et sunout, une inférence que 

les secours pourraient ne plus venir. 

Il aurait été plus aidant, pour prendre un terme psychosocial, de dire à la victime 

qu'elle n'hésite pas à appeler au besoin, que les secours viendront. 
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II aurait été plus utile, pour rompre le cercle vicieux, d'imposer une interdiction de 

communiquer. 

Si le droit écoute peu ou écoute mal les victimes de violence conjugale lorsqu'elles 

relatent les agressions intimes dans leurs déclarations aux policiers, Iorsqu'elles décrivent les 

séquelles de ces agressions dans les Décfmatio~rs de la vzcrirne sirr les corzsequences du crime 

ou lorsqu'elies témoignent contre leur agresseur, il semble bien que quand les victimes veulent 

des contacts avec leur agresseur, le droit les prend au mot. 

II est hallucinant de constater en effet que les interdictions de communiquer imposées 

aux agresseurs sont changées pour des interdictions d'importuner, sur demande des victimes, 

permettant ainsi au cycle de la violence de continuer. 

Comme s'il ne s'agissait pas d'une ordofinance judiciaire ferme, une limite imposée à 

la liberté de l'agresseur, mais d'une ordonnance optionnelle, au gré de la victime. 

II est certain qu'aucune personne ne peut obtenir qu'une interdiction de boire de 

l'alcool imposée à un prévenu ou a un coupable soit annulée au motif qu'elle préfère le 

prévenu ou le coupable lorsqu'il est saoûl. Ou qu'aucune personne ne peut obtenir qu'une 

interdiction de conduire un véhicule automobile imposée à un prévenu ou a un coupable soit 

annulée au motif qu'elle souhaite que le prévenu ou le coupable la conduise ou elle désire. 

A l'égard des interdictions de communiquer avec les victimes de violence conjugale 

imposées aux agresseurs, il y a démission du système judiciaire, fondée sur le postulat que la 

demande de la victime de faire annuler l'interdiction de communiquer résulte de liens affectifs 

et sentimentaux. 

Un postulat commode, issu des vieux mythes et préjugés sur .la grandeur d'âme, de 

pardon et de dépendance économique, sociale ou affectives) perpétués par la Politique 
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d'ititenwtio~z et1 mcitzère de violerlce conjugde de 1985' l et maintenus depuis. Un postulat 

commode, sur lequel est fondée l'approche familialiste de l'État. Un postulat qui cache peut- 

ètre autre chose. Le chaos guette-t-il les milliers d'agresseurs intimes qui devraient assumer 

seuls leurs besoins économiques, sociaux affectifs et matériels? 

Le droit écoute volontiers les femmes victimes de violence conjugale qui réclament 

le maintien du lien. De tout le processus criminel, la demande de modification d'interdiction 

de communiquer en interdiction d'importuner est la mieux écoutée, la plus satisfaite. 

Le droit écoute les mots. parfois forts brefs, parfois non assermentés, de victimes 

vulnérables. Il n'écoute ni le désarroi, ni la confusion, ni la constriction, ni la honte. 

Une ignorance, un aveuglement sur la peur, le désarroi, la constnction, sur 

l'intimidation et les supplications des agresseurs, et de leurs proches et même des proches de 

la victime. 

La démission du système judiciaire est aussi fondée sur le vieux mythe .ce que femme 

veut. .:B. de 4impuissance~~ du droit à interdire la communication si la victime la permet", bien 

qu'il s'agisse d'une limite imposée a la liberté de l'agresseur. sous peine de sanction judiciaire13. 

La démission est patente, non seulement pour l'imposition d'interdictions de communiquer 

avec les victimes, mais pour le respect de conditions imposées dans des dossiers antérieurs. 

I l .  Voirsupi-u,l.3.2. 

i 2 .  À l'exemple du mi visite par le Petit Prince. qui n'ordonne que ce qui serait obCi. Antoine de SAINT- 
E.WERY. Le Perrr Prixe .  Paris. Éditions Gnilirnard. coll. Folio junior. 1987, chap. X. aus pages 36 
a 41. 

13. La  minimisation de l'obligation de l'agresseur de respecter une interdiction de communiquer avm la 
~ictims est aussi le fait des juges: 
f 00-01 -1 7195966. Le juge atténue la responsabilité di: l'agesseur au motif que ia victime lui a 
tildphiine, I'a invite, est 1'~insiigaince~ du difaut de respecter l'interdiction de communiquer. 
700-01-1 1955-963. Ou le substitut laisse au juge Ia discrétion de juger du bris d'une ordonnance 
interdisant a I'agresseur de se trouver a prosirnité du domicile de la victime er l'omission du juge de se 
prononcer à cet égard. 



Comment expliquer que peu de chefs d'accusation soient portés a l'égard de défaut de 

respecter des ordonnances judiciaires? 

Aux victimes de violence conjugale, il faudrait la force et la fermeté de or état pour 

briser le cercle vicieux de la violence en imposant à l'agresseur l'interdiction de communiquer 

avec la victime pendant une durée suffisante pour dépasser la phase de sécurité, pour dépasser 

la durée des phases du cycle de la violence de son agresseur. Une durée suEsante pour que 

la victime atteigne la deuxième étape du processus de guérison1'. Et assurer le respect, par 

I'agresseur, de l'interdiction qui lui est imposée. 

Le droit peut-il venir ainsi en aide aux femmes victimes de violence conjugale? 

Imposée à I'agresseur, l'interdiction de communiquer avec la victime est une limite 

à sa liberté qui s'apparente à l'interdiction de boire de I'alcooi, de se trouver dans un bar, de 

consommer des drogues, de se trouver seul en présence de mineurs, de conduire un véhicule 

automobile. 

Vue du point de Mie de la victime, I'interdiction de communiquer imposée a 

l'agresseur peut être perçue comme une limite a sa liberté, une ingérence dans sa vie. 

Tel est peut-être le cas, le maintien de l'interdiction de communiquer malgré une 

demande de modification en interdiction d'imponuner demandée par la victime peut être taxée 

d'ingérence et d'attitude 4cpatemalisten par certaines. 

Les connaissances sur les séquelles psychologiques de la violence conjugale, 

particulièrement sur la constriction, et la récidive d'agressions intimes lorsque le cercle 

cicieux n'est pas rompu militent cependant pour le maintien d'interdictions de communiquer 

lors de la remise en liberté et dans les ordonnances de probation. 

1 1. Voir siipra, 2.1 .2. 



Pour faire image et sans apparenter les femmes victimes de violence conjugale à des 

personnes malades, tenir I'agresseur a distance, comme ne pas offrir drogue et alcool a 

l'intoxiqué et l'alcoolique. Aider au sevrage. 

Début janvier 1996, les policiers ont requ un appel les informant qu'un agresseur sous 

interdiction de communiquer avec la victime, tente d'entrer chez elle. L'agresseur est sous 

ordonnance de probation pour voies de fait, et sous engagement dans l'attente d'un procès 

pour agression contre la victime. 

Dans ses déclarations écrites pour ces dossiers, la victime relate qu'en juillet 1995, 

I'agresseur avait lancé le biberon et donné des coups de poing aux bras et au visage de la 

victime. La fille aînée était partie avec le bébé, âgé de 10 jours. L'agresseur avait été expulse, 

sans être arrêté. La fille aînée avait déjà été menacée avec une arme. Elle avait dit aux 

policiers que la victime avait été violentée durant sa grossesse. Sept ans auparavant, 

l'agresseur avait braqué une arme et tiré. La victime ne veut pas porter plainte pour cette 

agression, elle a pardonné. 

En septembre 1995, la victime a téléphoné aux policiers pour faire expulser I'agresseur 

soumis à une orcio~ance lui interdisant de communiquer. Les policiers le reconduisent chez 

lui, le revoient près du domicile de la victime, i'arrêtent. La victime dit qu'une fois a l'intérieur, 

i l  ne  décolle^) plus. Il est suivi par un agent de probation. 

En janvier 1996, à l'enquête sur remise en liberté pour le défaut de respecter 

l'interdiction de communiquer en janvier 1996, la victime témoigne que I'agresseur venait voir 

les enfants: 

[...] puis il s'arrangeait pour rester. Tout ça, t'sé il disait euh là, je suis mal 
pris, tu pecix pas me, me mettre dehors puis euh ... 15 



Le juge ordonne la détention. Sept jours après, l'agresseur plaide coupable. II est 

condamné a un emprisonnement d'un mois. Les interdictions de communiquer avec la victime 

et ses enfants, de se trouver au domicile de la victime, imposées dans les dossiers judiciaires 

antérieurs sont simplement renouvelées lors d'un procès tenu treize jours plus tard. Seraient- 

elles respectées à l'avenir? La force du droit est-elle suffisante? 

II faut longtemps pour renoncer aux chimères. Et il faut aux victimes, dans la phase 

de contrition de leur agresseur, la force de l'État pour rompre le cercle vicieux de la violence. 

Plusieurs victimes de janvier 1996 n'en ont pas bénéficié. Comme pour la judiciarisation, le 

maintien du cycle est laissé à la responsabilité des victimes par les substituts du Procureur 

général. Des victimes qui relatent les agressions répétées, incapables, en raison même des 

séquelles qui résultent de ces agressions, de rompre le cercle vicieux. 

Dans sa déclaration écrite, une victime qui fait vie commune avec I'agresseur depuis 

7 mois indique que I'agresseur a saisi le chien, i'a projeté sur la table du salon, qui casse, l'a 

frappé sur les murs et jeté par terre, puis saisi la victime aux épaules. La victime tombe, 

I'agresseur la relève et la fait retomber sur le plancher. La tète de la victime heurte encore le 

sol. Six semaines auparavant, I'agresseur avait projeté la victime sur le mur, brisé une porte 

de placard et fendu les 5 portes d'armoire de cuisine de coups de poing. L'enfant de la victime 

avait été témoin, et, en janvier 1996, les policiers constatent des ecchymoses a la hanche de 

la victime qui résultent de l'agression de novembre 1995. Treize jours après l'agression de 

janvier 1996, elle veut faire changer l'interdiction de communiquer en interdiction 

d'importuner. Devant le tribunal, eile ne dit qu'un seul mot,  oui^, en réponse a la question 

de l'avocat de la défense qui présente la demande. La modification est accordée. 

La victime en pyjamas et pantoufles au dépanneur, qui dit à l'enquête préliminaire que 

4arnour vaut la peine d'être sauvé>), qu'elle ne se souvient de rien parce qu'elle était saouie et 

qu'ils feraient leurs fiançadles, la victime frappée devant le père de I'agresseur, puis refrappée, 

qui dit suivre une thérapie pour l'alcool, qui dit j e  n'ai pas l'intention que ça recommence>), 



verra l'interdiction de communiquer imposée à son agresseur changée a sa demande en 

interdiction d'irnport~ner'~. 

La victime qui a eu la prothèse dentaire cassée dans sa bouche par son agresseur, la 

côte fracturée à coups de bâton veut elle aussi faire changer l'interdiction de communiquer 

imposée à la remise en liberté de l'agresseur en interdiction d'irnponuner, 1 l jours après 

I'agession. Lors de la demande de modification de conditions de remise en liberté, elle nie 

l'açression. La demande est accueillie1'. 

Une autre victime témoigne longuement de la violence physique et psychologique d'un 

agesseur qui a des antécédents judiciaires de violence à l'égard d'une autre femme. En janvier 

1995, l'agresseur a failli casser la machoire de la victime. La victime ne se présente pas au 

procès, l'agresseur étant redevenu très aimable avec elle. Le cycle reprend. En janvier 1996, 

agression, entorse à la cheville de la victime. Elle aussi parle d'amour. L'ordonnance de 

probation impose une interdiction d'imponunerlB. 

Il faut longtemps pour renoncer aux chimères. 

4.1.2 Constriction (.es victintes 

A une étape ou a une autre, 14 victimes nient l'agression, ne se souviennent pas, 

atténuent, disent qu'elles sont responsables. Les agresseurs de 3 victimes qui nient sont 

acquittés ou libérés de tous les chefs portés contre eux. 

La première de ces trois victimes nie tout à l'enquête préliminaire. L'agresseur est sous 

engagement pour des voies de fait contre la victime commises précédemment (environ 6 



semaines auparavant, 200-01- 1007 1-953). I1 a emménagé chez la victime le jour de l'agression 

de janvier 1996. La détention demandée par le substitut du Procureur général n'a pas été 

ordonnée. La victime témoigne à l'effet qu'elle est responsable des deux agressions. Elle a 

renoué avec l'agresseur, ctencore son ami de  cœur^^ après sa remise en liberté. Le juge lui 

souhaite bonne chance. Le substitut passe de madame à rnadern~iselle~~. 

La seconde de ces trois victimes nie tout des agressions pourtant relatées dans trois 

longues déclarations: étranglements, tentative de noyade, coups de pied, coups de poing. 

Deux jours après la première déclaration écrite, dans une seconde déclaration, la victime 

indique qu'elle veut quitter I'agresseur qui a passé la journée et la nuit chez elle, l'a bousculée, 

prise à la mâchoire, poussée sur le lit et prise a la gorge. Dans sa troisième déclaration écnte, 

faite le lendemain, !a victime indique que l'agresseur lui a fait la veille des menaces de mort, 

et elle précise les dates et circonstances de quatre agressions antérieures, deux en décembre 

et deux en janvier 1996: étranglements, coups de pied au ventre, coups de poing au visage, 

menaces de mon. Lors de la prerniére déclaration écnte faite à la Centrale de Police, des 

photographies de marques aux bras et aux épaules sont prises. Le lendemain, elle avise qu'elle 

veut attendre pour porter plainte, parce que l'agresseur lui a dit qu'il allait suivre une thérapie. 

Les jours suivants, la victime rédige ses seconde et troisième déclarations. La victime a 20 

ans. Elle fait vie commune avec I'agresseur depuis 5 mois. Au procès, elle s'être 

blessée elle-même. qu'elle a un trouble émotionnel qui la fait se frapper les bras'". 

La dernière de ces trois victimes ne se présente pas à l'enquête préliminaire. Elle avait 

refusé de faire une déclaration écnte, persuadée que I'agresseur la tuerait. Le rapport policier 

indique que l'agresseur I'a frappée à coups de poing au visage, et avec une wadrouille~~ au dos 

et aux côtes. II a cassé la prothèse dentaire de la victime dans sa bouche, d'un coup de poing, 

tenté d'étrangler la victime et défoncé les murs. La victime a une côte fracturée. Les policiers 

photographient les marques sur le corps de la victime, le bâton cassé, le sang, le téléphone 



arraché, le désordre. Ils indiquent aller souvent au domicile commun de l'agresseur et de la 

victime. L'agresseur a fait une déclaration incriminante. Neufjours après l'agression, la victime 

avait demandé la conversion de la condition d'interdiction de communiquer imposée a la 

remise en liberté de l'agresseur en interdiction d'importuner, et nié toute agression 

antérieure". 

Malgré le déni et la minimisation des onze autres victimes, leurs agresseurs plaident 

coupables à tous ou certains des chefs d'accusation portés contre eux. Un seul de ces 

agresseurs est jugé coupable". 

Les victimes peuvent nier ou minimiser a l'une ou l'autre étape du processus judiciaire. 

Une victime peut nier au procès la véracité de son témoignage incriminant pour I'agresseur, 

rendu a l'enquête préliminaire ou à l'enquête sur remise en liberté. 

Par exemple. une victime qui n'a pas rompu sa relation avec son agresseur atténue au 

procès les voies de fait qu'elle a racontées aux policiers, sans faire de déclaration écrite, et 

dont elle a témoigné à l'enquête sur remise en liberté. Le rapport policier indique que 

I'agesseur l'a Frappée a coups de tête, poussée sur le mur. Les voisins ont fait l'appel 9 1 1. A 

l'enquête sur remise en liberté, la victime minimise l'agression, due à l'alcool selon son 

témoignage. L'agresseur plaide coupable à l'accusation de voies de fait, le juge ne veut pas 

enlever a la victime (d'amour de sa vie)). A la victime de surveiller le respect de I'interdiction 

de consommer de I'alcool imposée dans l'ordonnance de probationu. 

Des victimes peuvent aussi dénier ou minimiser l'agression parce qu'elles sont 

terrorisées. Dans la plupart des déclarations écrites, les victimes indiquent qu'elles ont peur. 

22.  200-0 1 - 13 199-968, chef réduit, agresseur avec antécédents judiciaires, juge coupable suite au. 
timoipages des policiers et de la grand-mère de l'agresseur, chez qui l'agression a eu lieu. f as 
d'interdiction de commuiliquer ou d'importuner dans l'ordonnance de probation. 



Dans l'une de ces déclarations, la victime écrit: d'ai peur. en majuscules, au centre de 

la page, et entoure les mots d'un cercle. Une peur immense, centrale, qui emprisonne. Alors 

qu'elle dormait, l'agresseur la pousse par terre, la Frappe, menace encore une fois de lui tirer 

une balle dans la tête. II dit qu'il va la tuer, la pousse, la tête de la victime heurte le comptoir. 

Elle sort prévenir les policiers, parce que cette fois-ci elle prend la menace au sérieux. La 

semaine précédente, I'agresseur a tiré deux fois en direction de la victime. 

Cette victime réécrit les mots (J'ai peurab. Elle écrit aussi que la semaine précédente, 

alors qu'elle dormait, l'agresseur lui a dit qu'elle mérite (juste de crever., qu'il a pointé son 

arme en direction de la victime, tire dans le salon et dans le lit ou se trouve la victime, puis 

tourné le matelas. L'agresseur et la victime font vie commune depuis 2 ans. Depuis 1 an et 

demi, l'agresseur bat la victime et la menace de mort. Quelques jours avant la dernière 

agression, l'agresseur avait à nouveau visé la victime, le coup déta i t  pas parti.. L'agresseur 

avait séquestré la victime durant deux jours. Les policiers ont retrouvé les douilles et constate 

les trous de balle. 

Cette victime ne se prbente pas à l'enquête préliminaire. Un mandat d'amener est émis 

par le juge. Au procès, elle pleure tout au long. L'agresseur plaide coupable aux chefs 

d'accusation portés contre lui mais est acquitté, faute de preuve. du chef d'accusation 

d'utilisation d'arme a feu? 

Faute de preuve? La victime témoigne avoir entendu deux bruits, mais ne peut 

affirmer qu'il s'agit de coups de feu, non plus qu'affirmer que les trous constatés par les 

policiers sont des trous de balle. Les policiers témoignent des trous de balle, mais ne peuvent 

affirmer qui les a faits, ni quand. II semble que le droit ne peut additionner ici les témoignages. 



Lorsque les victimes nient ou minimisent l'agression dors qu'elles rendent témoignage, 

les substituts du Procureur générai insistent peu, recourent peu à l'article 9(2) de la Loi sur 

Zn prrirw qui leur permet de contre-interroger la victime". 

La victime en pantoufles et pyjamas qui explique à l'enquête préliminaire les marques 

sur tout son corps par une chute dans l'escalier parce qu'elle était ivre ne peut être mise en 

contradiction puisqu'eile n'avait pas fait de déclaration écrite. Son explication ne convainc pas 

le juge qui ordonne la tenue d'un procès. L'agresseur plaidera coupable à une infraction de 

voies de fait simples? 

La victime qui fait vie commune avec son agresseur depuis I mois et demi et qui 

réclame sa présence parce que ses enfants le réclament sans cesse est réticente a témoigner 

a l'enquête préliminaire. Eiie dit que l'agresseur était (un petit peu) agressif, veut consulter ses 

notes, Ne avoir été frappée. Le substitut doit arracher chaque mot. L'avocat de la défense 

parle de discussion a propos de i'éducation des enfants. Le juge ordonne la tenue d'un procès. 

Deux semaines plus tard, la victime veut faire changer la détention en interdiction 

d'importuner. Elle témoigne que l'agresseur a seulement crié, qu'il n'a pas fait de menaces, qu'il 

n'est rien arrivé dans l'escalier. Confrontée à son témoignage a I'enquête préliminaire, la 

victime dit: 

[. . .] je n'ai pas pu placer un mot, je suis obligée de lire qu'est-ce qui était écrit. 
le  voulais l'annuler la plainte puis ils ne voulaient pas." 

Sa demande est rejetée. Deux semaines plus tard, l'agresseur plaide coupable et peut 

revenir faire vie commune. 

25.  Voir srrpl-a, 1.3. I . 

26. 200-0 1 - 1 1576-968. 

27.  200-0 I - 12068-965. 
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Le substitut du Procureur général ne s'objecte pas a la conversion de l'interdiction de 

communiquer en interdiction d'importuner demandée par la victime qui a eu la prothèse 

dentaire cassée et la côte fracturée". 

Une victime nie au procès ce qu'elle a relaté dans trois déclarations écrites: 

étranglements, tentative de la noyer dans le bain, coups sur tout le corps, coups de poing au 

visage, menaces de mort, crachats au visage, coups de pied au ventre. Le substitut du 

Procureur générai lui montre les photographies des marques sur son corps prises par les 

policiers. Elle dit que les marques sur les bras ont été faites par elle, et que celles dans le cou 

sont des sucettes d'amour: 

Puis sur les bras c'est moi parce que j'ai tendance à, comment dire, j'suis très 
émotive puis quand je me choque des fois ben j'ai un pro, j'ai un trouble 
émotionnel quand je me choque ben j'ai, j'étais dans la, dans la cuisine chez 
mes parents puis je me suis cogné les, les bras de même sur le comptoir de la 
cuisine? 

Malgré le fait que la victime ait fait trois déclarations écrites, elle n'est pas mise en 

contradiction. L'agresseur est acquitté des accusations ponées contre lui. 

L'ne autre victime, cependant est mise en contradiction a l'enquête préliminaire. Dans 

sa déclaration écrite, la victime avait raconté quatre agressions successives en janvier 1996 

durant lesquelles l'agresseur I'a bousculée, prise par le collet et jetée dehors, et menacée. 

Durant son témoignage, la victime répète .je veux dire- sans rien dire de précis. La 

locution (.prendre par les bras. requiert trois pages (trois minutes) d'interrogatoire. A la 

question comment, la victime répond: 



[. . .] il m'a prise par les bras, en voulant ... en voulant me prendre probablement 
puis.. . 30 

A la question de quelle façon, la victime répond: 

Mais il m'a pise par les bras, je veux dire ... il m'a prise par les bras pour 
essayer de comprendre là, probablement. 

La victime est réticente, ne se souvient plus. Le substitut veut la mettre en 

contradiction avec sa déclaration écrite3' et la lui donne à relire. 

C'est beau de la relire mais je la tiens pas en tête là [...] J'ai beau de le lire, 
mais j'arrive pas toujours à retenir, Ià, quand même [...] 

La victime dit qu'elle ne se souvient plus: 

[. . ]  je me souviens pas, je suis pas capable de rien retenir [...] 

A propos de la déclaration écrite: 

Ils me l'ont fait relire sûrement deux (2) fois mais ... j'arrive pas à rien retenir 
[. . . ]  je peux pas amver à tout ... a tout savoir, tout comprendre. 

Au procès, l'accusé est absent. Un mandat d'amener est émis contre lui. Quatre mois 

plus tard, il ne plaide coupable qu'a l'accusation de harcèlement criminel. Un arrêt des 

procédures sur les deux autres chefs est ordonne. L'ordonnance de probation lui interdit 

d'importuner la victime. 

1. Ce que substitub, juges es avocats désignent par -Cofl-msa en réference au jugement de la Cour suprime. 
Une dksipation que peu de tho ins  doivent connaître. 



3 5 1  

Maigre le déni ou la minimisation de Ieurs victimes, 1 1 agresseurs plaident coupables 

à tous ou certains des chefs d'accusation portés contre eud' et rentrent à la maison. 

4.1.3 Techniques d'avocats 

A une étape ou à une autre, des victimes témoignent, parfois avec réticence, contre 

leur agresseur. Parfois pour se dédire à l'étape suivante du processus criminel. 

Qu'elles nient l'agression ou qu'elles témoignent contre leur agresseur, les victimes 

de violence conjugale s'expriment comme il convient aux femmes, de manière hésitante 

(tentative). 

Sauf pour une victime, toutes se taisent dès qu'elles sont interrompues, ne reprennent 

la paroie que lorsque sollicitées, et sur le sujet requis. 

Toutes manifestent politesse aux juges, substituts et avocats et les vouvoient (même 

lorsquyelles-mêmes tutoyées par un substitut du Procureur général). Elles remercient le juge 

à la fin de leur témoignage. 

Les victimes qui nient ou minimisent l'agression répondent de façon imprécise, vague 

et hésitante aux questions posées. Celles qui témoignent contre leur agresseur sans réticence 

s'expriment d'une manière plus fluide, racontent d'abondance les coups et les circonstances 

de l'agression, souvent avec précision. Elles ne parlent pas de leurs émotions. 

Celles qui témoignent avec réticence, comme les victimes qui nient ou minimisent, 

répondent d'une façon imprécise, vague et hésitante. Au contraire des victimes qui 

témoignent en faveur de leur agresseur cependant, elles parlent peu, répondent par 

3 2 .  L'un de ceus-ci est jugé coupable: 200-0 1-1 2476-960. 



monosyllables. Chaque mot qui leur est arraché est chargé d'une multitude de souvenirs 

douloureux dont rendent compte leurs silences et leur intonation. 

Eiles sont confuses, souffrantes et terrorisées. Des victimes d'abus répétés, dont la 

constriction est manifeste. Elles ne parlent pas de leurs émotions. A la différence verbale des 

femmes, s'ajoutent les manifestations de l'état de stress post-traumatique. 

Ne répondant qu'aux questions posées, et souvent de maniere restrictive, les femmes 

victimes de violence conjugale en disent peu. 

Les témoignages rendus devant le tribunal ne rendent compte que très partiellement 

des agressions relatées dans les déclarations écrites des femmes victimes de violence 

conjugale. 

Pour ne pas appréhender la douleur, le droit se concentre sur la segmentation des 

gestes posés et des quelques circonstances de lieu et de temps utiles à la preuve de 

1' agression. 

Lorsque les victimes témoignent contre leur agresseur, l'insistance des substituts du 

Procureur général porte sur trois choses: la date et l'heure de l'agression, le nombre de coups 

reçus et les marques des coups reçus. Ce qui est particulier, compte tenu de la règle 

idiosyncratique d'un seul chef d'accusation par nature d'infraction dans une séquence 

d'agression, et compte tenu du déni et de la minimisation étatiques. 

Les enquêtes commencent toutes comme le recommande le livre Techriiqiies de 

plciiduiries, par des questions ouvenes. Après l'assermentation de la victime, la première 

question est presque invariablement: .Qui est l'accusé par rapport à  vous?^)", suivie de 

(~Pouvez-vous raconter au tribunal ce qui s'est passé le...)). 

3 3. Ici aussi Ir: mot uchurnn de la langue pariée n'est pas utilisé. II est remplacé par mami de c e m .  Par 
exemple: 200-0 1 - 1 1563-964.200-0 1 - 1 1576-968,2OO-û 1 - 1 1579-962,200-0 1 - 1 23 1 1-969. 



Sans doute en raison du volume important de dossiers à traiter, les substituts du 

Procureur général, les avocats de la défense et les juges s'embrouillent davantage dans les 

dates d'infractions que les victimes. 

Dans un cas, I'embrouiiie et le déni étatiques ont entraîné l'arrêt des procédures contre 

u n  agresseur sur un chef d'accusation porté contre lui. Dans deux déclarations écrites, la 

victime relate les trois appels téléphoniques de menaces de mort, le 5, le 7 et le 9 janvier 

1996. Pour l'appel du 7 janvier, la victime a remarqué le numéro de téléphone de la mère de 

l'accusé. qui habite une autre ville, sur son afficheur. Le substitut n'autorise la poursuite que 

pour l'appel du 5 janvier. L'imprécision des questions amène l'avocat de la défense a conclure 

que la victime indique que l'appel repéré est celui du 5 janvier. Compte de téléphone de la 

mère de  l'accusé en main pour prouver l'erreur de date, il obtient l'arrêt conditionnel des 

procédures sur le chef d'accusation ponéU. Le substitut avait omis aussi de porter des 

accusations pour défaut de respecter l'interdiction de communiquer avec la victime imposée 

trois semaines auparavant suite aux accusations de menaces de mort portées par les agents 

de ~ ' ~ t a t  contre Ifagresseur". La victime est séparée de l'agresseur depuis sept ans. Elle a un 

nouveau conjoint et est enceinte de sept mois au moment des agressions de janvier 1996. 

L'agresseur récidivera3! 

Pour les menaces par téléphone, l'heure et le nombre d'appels semblent importants. 

A l'enquête préliminaire, un substitut questionne une victime sur l'heure et la durée des appels, 

le ton de la voix de l'agresseur, la teneur des propos. Aucune accusation de menace n'avait 

été ponée, ni ne sera ajoutée3'. 

34. 200-0 1 - I 1669-96 1, la transcription permet de constater que 13 victime parle de deux appels distincts. 

35. 200-01-1 1095-95 1. menaces de mort les 9 et 1 1  décembre 1995. 

37 200-0 1 - 1 202 I -964. 11 est possible, jusqu'au procés, d'ajouter des chefs d'accusation pour des actes 
criminels rév~ lés  lors d'une enquête p d i i i a i r e .  



Dans un procés, un substitut demande combien d'appels de menaces ont été reçus ce 

jour-là, que disait l'agresseur? La victime témoigne qu'elle a reçu au moins vingt appels, 

auxquels elle a tous répondu, que I'apesseur disait des insuites et faisait des menaces de mort, 

à son endroit, d'enlèvement et de mort de l'enfant commun38. Un seul chef d'accusation de 

menaces avait été poné. 

Si le témoignage de la victime sur le nombre d'appels sert à raconter les faits, il a peu 

d'incidence sur le résultat. 

Qu'il y ait eu un appel ou 20 ne fait augmenter ni le nombre de chefs d'accusation ni 

la sévérité de la sentence. L'agresseur est jugé coupable des accusations telles que portées3', 

en l'occurrence un chef d'accusation pour appel téléphonique harassant, et non de harcèlement 

criminel. À l'étape du verdict et du prononcé de la sentence, le juge, le substitut et l'avocat de 

la défense rient entre eux. L'accusé devait rire sous cape aussi, puisque le juge a prononcé un 

sursis de sentence. Quel effet peut faire à une femme victime de violence conjugale les 

rigolades d'inities des juges, substituts et avocats? À une femme qui vient de témoigner que 

l'agresseur a menacé d'enlever et de tuer i'enfant commun? 

L'audition judiciaire est pour les juges, substituts et avocats de la défense un lieu de 

travail. Un lieu où ils sont habitués les uns aux autres, familiers même a plusieurs égards. 

Chacun y joue son rôle, dans la connaissance des limites et des préférences des autres. Trois 

acteurs pour des pièces qui ont toutes la même trame, qui se côtoient quotidiennement, qui 

appartiennent au même monde, au même système, a la même profession. Qui ont la même 

formation. et a ce qu'il semble, le même sens de l'humour, de la moquerie, qui échappent a 

ceux qui n'appartiennent pas à la confrérie, et aux femmes qui racontent les agressions 

intimes. 

39 L'article 372(3) du Code criminel décrit l'infraction d'appels tdephoniques harassants. punissable sur 
dkluation de culpabilitk par voie de procédure sommaire. Des appels harassants, mais qui ne font pas 
craindre pour la saunte, au contraire des appels de harcéternent criminel d&riis a l'article 264( 1 )(Z)bj. 
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A l'enquête sur remise en liberté et au procès de I'agresseur d'une victime de violence 

conjugale mariée depuis 35 ans, et à qui le juge dit .Vous êtes pas pour bousiller ça trente- 

cinq ans vous là I b ,  juge, substitut et avocat de la défense rigolent aussi beaucoup. 

Dans sa déclaration écrite, cette victime avait relaté que l'agresseur avait mis un 

couteau sur son thorax, menaçant de se tuer si la victime le quittait, et que ce n'était pas la 

première fois qu'il faisait des menaces quand la victime dit vouloir le quitter. Dans le rappon 

policier, il est noté que la victime veut divorcer depuis cinq ans, qu'elle craint de plus en plus, 

et qu'en 1995 elle a porté les m e s  de l'agresseur aux policiers parce qu'elle a peur. La 

situation dure depuis des années. L'agresseur plaide coupable à des voies de fait ayant causé 

des lésions corporelles, alors qu'il est accusé de menaces. Une interdiction de crier, est 

imposée par Ilordonnance de probationJ0. 

Lors d'une enquête sur remise en liberté, juge et substitut se moquent de l'avocat de 

la défense". La victime avait relaté dans sa déclaration écrite qu'elle dansait avec son frére, 

sur qui i'agresseur a sauté. Le frère de la victime s'est enfùi dehors. L'agresseur a donné deux 

coups de poing au visage de la victime. L'enfant de la victime tremblait de peur. La victime 

indique que I'agresseur la bat régulièrement. ils font Me commune depuis deux ans. La victime 

indique qu'elle sait que I'agresseur va la fiapper encore, parce qu'elle parle. 

Comme pour plusieurs déclarations écrites, le scripteur de celle-ci est un policier. La 

victime ajoute, de sa main: 

Je ne veux pas passer en cour 
(souligné) 

Parce que je veux tout simplement qu'il change, qu'il ne soit pas violent avec 
ma. 

(encadré) 



Le rapport policier indique que I'agresseur a deux dossiers pendants, que depuis six 

mois les querelles sont plus fréquentes et plus violentes, que la victime subit sans réagir, par 

tqpeur~t, qu'il s'agit de la troisième intervention policière depuis 1995 pour chicanes, que la 

victime ne coopère pas bien, qu'elle refuse le traitement offert. 

Ce qui n'empêche pas juge et substitut de rigoler. À l'enquête sur remise en liberté, 

l'avocat de la défense indique que la victime veut cautionner l'agresseur. L'offre est 

évidemment rejetée. L'avocat de la défense fait néanmoins entendre la victime, pour 

démontrer que la détention de I'agresseur n'est pas nécessaire. 

La victime témoigne que l'agresseur est {tsupern, qu'il n'y a jamais eu de violence 

conjugale avant, que ses enfants (cadorent)] I'agresseur, qu'elle veut qu'il revienne a la maison, 

qu'elle a saigné du nez, tout simplement. 

L'avocat de la défense cite alors une publicité pour soigner la sinusite: ((Only a rose 

rnay with irnpunity impair a nosen. Juge et substitut s'esclaffent, rigolent, mais ne s'opposent 

pas a la remise en liberté de I'agresseur, avec interdiction d'importuner imposée à la remise 

en liberté4'. 

Une victime, en constriction que les agents de l'État n'ont pas aidée. Un avocat de la 

défense risible, mais qui obtient que I'agresseur soit autorisé à communiquer avec la victime. 

Que peut penser une victime d'une telle bouffonnerie? 

À l'enquête préliminaire, cette victime déclare: 

42. 20û-0 1 - 1 1 579-962, le juge s'appuie sur l'absence d'antécédents judiciaires pour remettre L'agresseur en 
liberté. Le rapport policier indique deus dossiers pendants a la Sûreté du Québec, peut-être pas 
judiciaris&i. Le piumitif criminel fait état de nombreux antécédents judrciaires. 



Je sais que j'ai saigné du nez mais vraiment Ià j'ai pas, je, j'ai pas, j'ai pas 
remarqué pantoute ce qu'il peut, ce qu'il peut m'avoir fait. 

Le juge suspend l'enquête préliminaire, pour qu'une copie de sa déclaration écrite soit 

remise à la victime. L'agresseur plaide coupable aux agressions telles que portées. 

La bouffonnerie reprend. Lors des représentations sur sentence, malgré le plaidoyer 

de culpabilité, I'avocat de la défense soutient que le coup de poing (alors qu'il y en a eu deux) 

était accidentel. Une hérésie juridique, dont se moquent juge et substitut. Le juge demande 

un rapport pré-sentenciel (RPS). L'agresseur ne reconnait pas sa culpabilité, ne ressent pas 

de douleur, se déresponsabilise, dit que c'était accidentel, mais s'est inscrit à une thérapie pour 

conjoints violents (GAPI)". L'agresseur et la victime ont l'intention de refaire vie commune. 

Le juge dit a l'agresseur qu'il est chanceux que la victime veuille retourner avec lui, qu'il en 

doit beaucoup à la victime, beaucoup. L'ordonnance de probation sera modifiée pour enlever 

l'obligation de thérapie pour conjoint violent. Fin du vaudeville. Fin du cycle de violence? 

Tel qu'enseigné dans Techm'ques de plaidoirie, pour les agressions physiques, le 

nombre de coups reps, la description des coups et des marques, la segmentation des gestes, 

sont l'objet d'innombrables questions posées à la victime par les substituts du Procureur 

général. 

À l'enquête préliminaire, un substitut questionne une victime sur le nombre de coups 

de poing, de pied, sur quelle partie du corps, de quelle façon l'agresseur a pris la victime à la 

gorge, combien de temps a duré l'étranglement, a quoi pensait la victime. Un chef d'accusation 

pour voies de fait graves est ajouté, dont l'agresseur sera acquitté au procès, faute de preuve, 

33. Pour des dossiers où il fait mention de thérapies suivies par les agresseurs, avant ou après janvier 1996, 
voir par esemp[e 200-0 1 - 1 l48j-962,2ûO-O 1 - 1 1 577-%6,2004 1 - 1 I 955964,200-0 1 - 12476-960,200- 
G 1 - i 1576-968. Thérapies pour toxicomanie ou violence. 



selon les dossiers. Le substitut n'a posé aucune question sur les séquelles physiques de 

l'agressionU. 

Au procès d'un agresseur accusé sous un seul chef d'accusation de voies de fait 

simples, par voie de procédure sommaire, un substitut segmente chaque mouvement de 

['agresseur et de la victime: (~Apres, il fait quoi exactement)), (41 est en face de vous, il est sur 

!es côtés?)), .Faut pas aller trop vite>), deQuelle sorte de coup?1~, .Poing ferme?#), .A quel 

endroit?., pendant quinze minutes. Une segmentation outrance. La victime témoigne à I'effet 

que  l'agresseur lui a fait des menaces et qu'elle a eu une entorse, avec rapport médical a 

l'appui. La victime est déménagée, l'agresseur a pu réintégrer le logement. L'agresseur assume 

le coût du loyer. L'avocat de la défense dit: 

Finalement, ça été un mal pour un bien qu'il, qu'il y ait cette chicane là pour 
vous? 

L'agresseur est jugé coupable de voies de fait simples". 

Il est possible que les questions sur le nombre de coups reçus, que la segmentation des 

mouvements de I'agresseur et de la victime représente la compréhension, par les substituts du 

Procureur général, des conseils prodigués dans Techniqzres de plaidoirie pour que le 

témoignage ait du rythme: des questions courtes permettant de séparer le récit en segments 

faciles a assimiler, afin de recréer l'horreur de l'événement. 

L'effet est inverse, il faudrait revoir l'enseignement. La segmentation dépouille de 

l'émotion, interrompt inutilement le récit, n'ajoute aucune information. Elle est imtante à 

entendre, elle doit l'être à subir. 

J f 20041 -12159-%2. Le substitut utiiise le svbstantif~mademoiseIls~ pour s'adresser à la victime, ce qui 
est inhabituel. 
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La segmentation n'est pas l'apanage des substituts, elle est aussi pratiquée par les 

avocats de la défense. 

A l'enquête préliminaire d'un agreszeur accusé de voies de fait simples et de menaces, 

le substitut veut un témoignage {(par le détail.. La victime a eu un ongle arraché, et Le doigt 

fracturé (aucun rapport médical, mais le doigt, resté courbé, est montré). Au détail du 

témoignage de la victime, I'avocat de la défense ajoute une hypersegmentation des moindres 

mouvements. Si le doigt a été cassé, c'est au cours de la bouscdade, et non par l'agresseur. 

De l'hypersegmentation, I'avocat de la défense passe aux sarcasmes, à l'incréduiité, à 

la minimisation, aux inférences, à la mesquinerie: 

Est-ce que j'ai raison de dire que vous n'avez jamais demandé l'autorisation à 
. . . d'inviter vos enfants chez vous?"6 

Tecltniqzrrs de plaidoirie limitait ses conseils à l'usage en cont re-interrogatoire de 

l'humour, de ('incrédulité et du sarcasme. 

Les questions sur le nombre de coups reçus, sur leurs séquelles, inlassables, sont a 

toutes fins inutiles, puisque les chefs d'accusation portés ne sont pas modifiés. 

À l'enquête préliminaire, pour une accusation de voies de fait simple, un substitut 

s'enquiert du nombre de coups de poing au visage et au corps de la victime. Réponse: un 

dizaine. Des marques? Des bleus au visage. à la mâchoire, au bras. Le chef d'accusation de 

voies de fait simple n'est pas modifié. L'accusé est déclaré coupable4'. 

46. 200-0 1 - I 1575-960. Autre esemple de segmentation par l'avocat de la defmse: 200-0 1 - 1 1956-962. 

4 7  200-01 -1 1710-963. À l'enquête priliminaire, le substitut tutoie la victime, ce qui est mhabituel. La 
iieclaration écrite de la victime ne contenait aucune rnformation sur i'ampteur de I'agession et les 
stiqudles physiques. 



Au procès d'un agresseur accusé de voies de fait simples, le substitut demande à la 

victime le nombre de coups de poing qu'elle a reçus et les marques qu'ils ont laissées. La 

victime a reçu des coups de poing dans le dos, sur les jambes et sur les bras, a été tirée par 

la cheville puis jetée par terre. Elle est allée à l'hôpital le lendemain. Elle avait des hématomes 

au dos, à la hanche, aux côtes, aux bras, aux jambes, aux fesses, à la tète. Elle a perdu deux 

jours de travail. L'agresseur est déclaré coupable de voies de fait simples*'. 

Dans sa déclaration écrite, une victime relate avoir été frappée a coups de poing au 

visage par I'agresseur et avoir eu le menton couvert d'ecchymoses. Un chef d'accusation de 

voies de fait simples est porté à l'égard des coups reçus par la victime. A l'enquête 

préliminaire, le substitut demande si elle a eu des marques ou des ecchymoses. La victime 

témoigne qu'elle en a eu au menton et au visage. L'agresseur plaidera coupable au chef 

d'accusation de voies de fait simples porté49. 

Au procès d'un agresseur avec antécédents judiciaires accusé de voies de fait simples 

par voie de procédure sommaire, le juge limite le témoignage de la victime à l'agression pour 

laquelle des chefs d'accusation ont été portes en janvier 1996. La victime racontait que 

I'agresseur lui a déjà cassé un poignet, qu'il se saoule tous les vendredis: 

A tous les vendredis, comme il est en boisson, je dis quasiment mon acte de 
contrition, j'ai peur. Je sais jamais qu'est-ce qui va arriver. Ça faisait quatre (4) 
semaines de suite qu'il se faisait embarquer? 

Le juge maintient les objections de l'avocat de la défense, .étant donné qu'on est dans 

le procès, on n'est pas sur représentations sur sentence*). Le substitut demande si la victime 

a eu des blessures. La victime répond: des bleus au bras. Elle avait poné plainte contre 

JS. 200-0 1-1 201 3-961. La dtjclaration écrite de la victime ne contenai: aucune descripuon des coups et des 
séquelles. 



l'agresseur en 1993, puis nié les faits à l'enquête préliminaire. En contre-interrogatoire, 

l'avocat de la défense applique tous les conseils de Techniques de plaidoiries: preuve de 

caractère, inférences, mise en contradiction, discrédit de la victime, interruptions, 

segmentationJ1. L'agresseur est jugé coupable de voies de fait simples. Absolution 

conditionnelle, amende et suramende. Aucune interdiction dans l'ordonnance de probation. 

Certaines victimes insistent pour raconter des agressions antérieures pour lesquelles 

aucune accusation n'a été portée". Pour quelques-unes, le récit est possible, ttautorisé. par le 

juge. 

Une victime peut raconter longuement, sans reprendre haleine, l'agression judiciarisée 

en janvier 1996, et toutes les mesquineries, gestes de violence, violences psychologiques, sa 

peine et son désarroi. En 1995, elle avait porté plainte, mais ne s'était pas présentée au procès. 

Au procès pour l'agression de janvier 1996, elle raconte, longuement, parfois confusément, 

combien l'agresseur peut blesser son âme et son corps. Elle ne veut pas le regarder mais 

accepte de le revoir, pour l'enfant commun. Les policiers ont arrêté l'agresseur, trois jours 

après l'agression, chez la victime. II faut longtemps pour renoncer aux chimères5). 

A l'enquête sur remise en libené, une victime témoigne de I'agression, le 27 décembre 

1995, relatée dans sa déclaration écrite: l'agresseur crie, dit à l'enfant que sa mère sera 

lon_etemps sans pouvoir l'embrasser et que celle-ci le cherchera longtemps. La victime a 

téléphoné aux policiers. L'agresseur a téléphoné trois fois, alors que les policiers étaient sur 

les lieux. Aucune accusation n'a été ponée pour les menaces du 27 décembre. La victime 

insiste quand mème pour en parler, y revient. 

5 1 .  Pour d'auîres esernples de conire-intarogatoires seion les conseils de Teclrrrrques de plaidoirie voir 200- 
O 1 - 1 1 54 3 -968 et al., 200-0 1 - 1 166 1-968, 200-0 1 - 1 1808-965 ou la victime est interrcrnpue, ne peut 
s'tx$iquer, est amen& a approuver 1- assertions de l'avocat de la défense uniquement. 

53. 200-0 1 - 1 1 554-965. L'agresseur a des antdcedmts judiciaires de violence contre une premiére victime. 
Il sera ultérieurement juge coupable de voies de fait sur l'enfant commun de cette premitire m o n  
conjugale. 



Une enquête sur remise en liberté (ou enquête sur cautiomement) n'est pas l'étape de 

la preuve des accusations portées. Cependant les témoignages y sont assermentés et peuvent 

servir a cet égard. Pour une victime, I'enquête sur remise en liberté a été la seule étape 

judiciaire où elle a pu raconter son histoire, et elle l'a racontée d'abondance. 

La violence dure depuis 1992. L'agresseur a suivi deux thérapies pour conjoints 

violents, en 1992 et 1994. La victime a été en maison d'hébergement pour femmes victimes 

de violence conjugale en 1994 et 1995. L'agresseur et la victime se sont ((séparésu en 1994, 

mais l'agresseur est revenu au domicile de la victime quelque temps en 1995. La victime 

raconte les agressions des 25, 29 et 31 décembre. Aucune question n'est posée pour les 

accusations portées en regard des agressions d'août et de novembre 1995. Lorsque l'agresseur 

plaidera coupable au procès sans témoin d'une durée de 6 minutes, un arrèt des procédures 

sera ordonné à l'égard de ces deux agressions pour lesquelles aucune question n'avait été 

posée lors de I'enquête sur remise en libené. 

Le substitut du Procureur général s'objecte a la remise en liberté. la victime raconte 

longuement les agressions, les menaces qui empoisonnent sa vie et celle de sa famille. 

L'agresseur veut être remis en liberté pour suivre des cours et terminer son Secondaire V. Il 

a 43 ans, l'école est à deux pas du domicile de la victime, qui répète combien elle ne se sent 

pas en sécurité. Le juge consent à la remise en liberté avec conditions sévères. 

Un mois plus tard i'agresseur veut un assouplissement des conditions de sa remise en 

Liberté. II ne va plus a l'école et dit avoir trouvé un emploi. La victime témoigne des défauts 

de respecter les conditions imposées un mois auparavant, constatés par de tierces personnes. 

Le substitut laisse à la discrétion de la Cour la question de savoir s'il y a eu manquements à 

l'ordonnance de remise en liberté. Le juge ne se prononce pas a cet égard. 11 permet 

l'assouplissement demandé par l'agresseur, bien que la victime dise se sentir .cernée.. 



Un homme qui travaille c'est un homme qui pense pas a faire une autre chose 
de mauvais. 5J 

Une victime écoutée? 

Vingt-trois victimes, plus de 60% des victimes qui témoignent, à une étape ou à une 

autre du processus criminel, témoignent contre leurs agresseurs. Quatre de ces victimes ne 

sont pas m e s .  

Dans deux cas, il s'agit de menaces de mon ou de causer des lésions corporelles et 

dans ces deux cas, les contre-interrogatoires ont porté sur autre chose, des biens qui auraient 

pu avoir été dissimulés ou endommagés par les victimes5'. 

Aucune preuve n'ayant été faite à cet égard, aucune accusation de méfait ou de vol n'a 

été ponée contre ces victimes. Le seul fait par les avocats de la défense, d'inférer que les 

victimes auraient dissimulé ou endommagé des biens suffit a faire acquitter leurs agresseurs 

des accusations de menaces ponées contre eux. 

Dans le premier casJ6, l'agresseur est accusé de menaces de lésions corporelles. Dans 

sa déclaration écrite la victime avait relaté que l'agresseur avait donné un coup de pied au 

buffet et que tout était tombé. Des photographies avaient été prises. Aucune accusation 

n'avait été ponée à cet égards7. 

54. 1 1955-964 L'agresseur est condamné A payer une amende dont le montanr est eshorbitant au regard de 
la pension alimentaire de quarante dollars par semaine qu'i! doit payer pour l'enfant. 

5 .  200-0 1 - 1  20 i 9-968,200-01-11808-965. 

56. 200-0 1 - 1 20 1 9-968. 

57. L'agresseur et la victime sont mari&. Les meubles font partie du patrimoine familial. 



Le contre-interrogatoire porte sur I'alcool consommé par la victime et sur le bahut 

(buffet): matériau, dimension, hauteur, endroit des coups de pied sur le bahut, impossibilité 

de faire basculer. 

Si le bahut n'est pas tombé ainsi que le déclare la victime, I'agresseur n'est pas 

coupable d'avoir proféré des menaces. C.Q.F.D. Logique? Le droit est le royaume des mains 

propres5'. Pour gagner, il faut être immaculé, ou rusé. Une victime qui, par hypothèse, jette 

à terre un bahut ne peut avoir reçu de menaces. L'acquittement de l'agresseur est la sanction 

du contre-interrogatoire qui mine la crédibilité du témoin et de son témoignages9. 

Sanction identique pour le second cas d'accusation de menaces ou la victime n'est pas 

m e M .  En contre-interrogatoire, l'avocat de la défense met a profit la technique recommandée 

dans Techm'qzres de plaidoirie: ne pas laisser le témoin s'expliquer, lui faire confirmer les 

affirmations uniquement. Et miner sa crédibilité, démontrer que sa mémoire est sélective, sa 

perception faussée. Des objets auraient dispani, le divorce était projeté. Donc, I'agresseur est 

acquitté de l'accusation d'avoir proféré des menaces. 

Dans le troisième cas6', à une accusation de menaces s'ajoute une accusation de voies 

de fait. Au procès, le substitut segmente, veut savoir tous les détails, le lieu, les gestes, la 

manière. Le juge veut savoir si les menaces ont été faites avant ou après les voies de fait, le 

lieu exact. L'avocat de la défense discrédite la victime, infërant déséquilibre psychologique, 

ivresse, agressivité, jalousie. La victime raconte que l'agresseur ne s'occupe ni d'elle ni de 

l'enfant CO rnrnun. L'agresseur es1 acquitté. 

58 .  Espression consacrée en droit, pour Iequel une fois est coutume. 

9 L'agresseur a téléphoné au- policiers douze jours aprks t'agression pour indiquer que la victime vouIait 
retirer sa phinte. La victime a été conduite dans un refûge pour femmes battues, le so r  de Ifagression. ElIe 
tkmoigne y être restée 1 3 jours. 



Dans le dernier cas6', des accusations de voies de fait avec lésions ont été portées 

contre l'agresseur. Dans sa déclaration écrite, la victime relate que I'agresseur I'a frappée au 

coude avec un coquillage et à la tète avec un verre à vin cassé. Elle a une entaille d'un 

centimètre au cuir chevelu, des ecchymoses au bras, sur le corps. Des photographies de la 

victime et de I'état des lieux ont été prises. Dans sa déclaration écrite et son témoignage, la 

victime indique que les policiers étaient venus antérieurement, mais qu'elle avait retiré sa 

plainte. 

Au contre-interrogatoire, la victime décrit le coup porté à son coude avec un 

coquillage, puis le coup poné à sa tête avec un verre de vin casse, alors que victime et 

agresseur ont (commencé a rouler)) durant l'agression. te[. . .] me suis ramassée, ça saignait sur 

ma tête [ . . . ] ) a .  

La victime n'est pas m e  parce qu'elle ne peut affirmer que le coup à la tête était 

volontaire, ou le résultat de l'empoignade. Surtout, elle n'est pas crue parce qu'elle consomme 

des médicaments et qu'elle a fait des crises de jalousie à l'agresseur et à une tierce personne 

et que des empoignades similaires ont eu lieu auparavant. 

Ses témoignages à l'enquête préliminaire et au procès contiennent plusieurs 

contradictions. Us contiennent aussi plusieurs afEirmations caractéristiques de la confusion des 

victimes d'agressions répétées: 

[. . . ]  on s'aimait beaucoup [...], j'étais plus capable de me contrôler avec lui, 
parce qu'on subissait tellement de choses ensemble [. ..], ça allait très mal dans 
notre couple [. . .], j'étais pas prête psychologiquement a recommencer une vie 
puis je voulais pas le faire [...]" 

d'étais psychologiquement très très dérangée parce que ça me, ça arrivait 
souvent puis c'était, c'était tout le temps comme ça tu sais [. ..] ça faisait sept 

- -- - - - - pp 

82. 200-0 1 - 12456-962. 

63. 200-0 1 - 12356-962. Enqu2te preliminarre, 18 avril 1996, salle 2.07. 



fois que je déménageais dans cinq ans [...] je revenais parce que je l'aimais 
[...], il me disais toujours que ça allait fonctionner puis je voulais que ça 
marche, je voulais vraiment que ça fonctionne? 

L'avocate de la défense infère que la victime s'est blessée elle-même. L'agresseur est 

acquitté. 

Quatre agresseurs sont donc acquittés ou libérés de tous les chefs d'accusation portés 

contre eux parce que leurs victimes ne sont pas crues. Trois agresseurs le sont parce que leurs 

victimes nient, ne se souviennent de r ien ou atténuent. 

Des victimes témoignent donc devant le tribunal pour faire modifier l'interdiction de 

communiquer en interdiction d'importuner. Des victimes témoignent aussi à d'autres étapes 

du processus criminel. 

Les victimes de violence conjugale peuvent témoigner à six étapes du processus 

criminel: enquête sur cautionnement, modification du cautionnement, enquête préliminaire le 

cas échéant, procès, détermination de la sentence, modification de la sentence. 

Pour les agressions intimes judiciaires en janvier 1996, trente-huit victimes 

témoigneront, à une étape ou a une autre du processus criminel. Deux de ces victimes 

témoigneront des agressions judiciarisées en janvier 1996 dans le cadre de procédures 

intentées en 1995 pour des agressions antérieures? 

64. Procés, 13 juin 1996, salle 2. IO. 

5 .  200-0 1 - 1 lj33-968,2OO-O 1-12570-960. 



Tableau 27 

ÉTAPES JUDICIAIRES I MINUTAGE I PRÉSENCE DE L'AGRESSEUR / 

TÉMOIGNAGES DES VICTIMES 

Légende. 

C ./E.C. Comparution l Enquête sur cautionnement 
Mod. C. M ~ ~ c a t i o n  Cautionnement 
E.P. Enquête Préliminaire 
P./S. ProcSs 1 Sentence 
Mod.S. Mcdfication Sentence (conditions de Probation) 

F.96 min Durée totale, témoignages de la victime en 90 
H.96 min Temps de préserice en cour de l'agresseur en 96 

Résultats P.C. 
C. 
ACQ. 
lib. 
CJACQ. 
P. C ./ACQ 

PIaidoyer de cuipabilitk 
Verdict de culpabilité 
Acqui tement 
Libkration 
Verdict de CuIpabilitk 1 Acquittement autres chefs 
Plaidoyer de Cuipabiliti / Acquitternent auues chefs 





Parmi les 38 victimes qui témoignent? 27 ne témoignent qu'à une étape du processus 

judiciaire, dont 7 ne témoignent que pour la détermination ou la modification des conditions 

de remise en liberté. 

Tableau 28 

VICTIMES I TÉMOIGNAGES I ÉTAPES I SOLMMAIRE 

E. cautionnement 
Modification cautionnement 
E. Préliminaire 
Procès et sentence 
IModification sentence 

E. cautionnement + E. préliminaire 
E. préliminaire + procès 
E. cautionnement + Modification cautionnement 
 modification cautionnement + E. préliminaire 
E. cautionnement + Procès 
Modification cautionnement + Procès 
Témoignage en 1995 en 1997 

66. 2Oû-0 1 - t 543-%3,2W-0 1 - 1 1 N4-966,2OO-O 1 - 1 1545-963 (FZ), la victime n t emoip i  lors du procis 
pour les a-ions antérieures à janvier 1996 et en 1997 pour demander La rnodlflcaiion des conditions 
de l'ordonnance de probation. 2004 1 - 12570-960 (F37), le témoignage de la victime est note dans le 
pr&--verbal du dossier criminel de 1995, pour lequel Ie cautionnement est annulé, mais donné lors de 
i'mquete smr remise en libefie pour les agressions de janvier 1 996. La klctime témoigne 24 ruu tes  lors 
de la révocation du cautionnement accorde dans le dossier criminel antérieur, vu les nouvella 
accusations. Elle a aussi témoigné 20 minutes en 1995 dans le dossier criminel antérieur. Une nouvelle 
~ictime (FJ témoigne ii i'enquête sur remise ai liberté pour des accusations de voies de fait et de menaces 
envers eiie et son enfant. Elle nie les agressions. Par ailleurs, dam 200-0 1 - 12429-969 (F3 1 ), la victime 
aurait témoigné d e u  minutes lors d'une requête pour modification de condition de l'ordonnance de 
probation, requéte rejetée. L'inscription au pr&s-verbal n'a pas permis de retracer i'cinregistrernznt de 
son témoignage. Selon Ies dossiers consuIt&, la victime demandait que Pinterdiction de communiquer 
soit changée pour une interdiction d'importuner. Une demande r e M e  par Ie juge qui ta considere 
prématurie. 



Tableau 29 

RÉSULTATS 

Acq., Lib. 1 Tous chefs 
Acq., aliénation 

P.C. / Tous chefs 17 9 26 36% 
P.C. 1 Acq., Lib., Arrêt 9 13 22 31% 
C.  1 Tous chefs -- 7 7 
C. / Acq., Lib., Arrêt -- 2 2 

H acquittés 
H coupables 
H 810 

H qui ont chefs réduits (3 sortes de réduction) 

P.C. / Tous chefs 2 4 5 19 27% 
Acq. / Tous chefs 3 5 8 11% 
P.C. / Acq., lib., arrêt 7 7 14 20% 
C. / Tous chefs -- 3 3 4% 
C. 1 Acq., lib. -- 1 1 1% 

45/71 - 63% ont chefs réduits ( le ,  2', 3' 
minimisations) 

H chefs réduits / H RésuItats 
P.C. 1 Tous chefs 19/26 - 73% des H. P.C. tous chefs ont chefs réduits 
Acq. 1 Tous chefs 8/11 - 72% " " Acq. " 11 11 II II 

P.C.:Acq., lib. 14/22 - 63% " " P.C./Acq.autres " " Il 

C. / Tous chefs 317 - 43% " " C. tous 11 Il Il II 

C. / Acq., lib. 1/2 - 50% " " C. AcqJib. autres " " II 



Au terme du processus criminel institué en janvier 1996, quels sont les résultats 

judiciaires résultant des témoignanges des victimes et de l'action des substituts du Procureur 

général? 

Onze agresseurs sont acquittés de tous les chefs d'accusation ponés contre eux. 

Quatre, dont les victimes ne témoignent a aucune étape du processus criminel, parce 

qu'elles refusent de témoigner. Trois, dont les victimes témoignent à une étape ou l'autre du 

processus criminel, parce que les victimes nient, malgré les preuves disponibles. Quatre, dont 

les victimes témoignent, à une étape ou à une autre du processus judiciaire, parce que celles-ci 

ne sont pas crues. 

Sept agresseurs sont déclarés coupables de tous les chefs ponés contre eux. Deux sont 

déclarés coupables de certains chefs, acquittés, libérés d'autres chefs. 

Vingt-six agresseurs plaident coupables à tous les chefs portés contre eux. Trente-six 

pour cent des agresseurs. 

Neuf de ces agresseurs ont des victimes qui témoignent, a une étape ou a une autre 

du processus judiciaire. Sept de ces agresseurs attendent la tenue du procès, dans les délais 

usuels, pour plaider coupable aux accusations ponées6'. 

Ces sept agresseurs ont attendu qu'une preuve de l'agression commise soit présentée 

devant le tribunal, à l'étape du procès, pour interrompre le cours de I'audition et plaider 

coupable à tous les chefs d'accusation ponés contre eux. 

67 200-0 1 - 1 2 195-966, I 'apsseur plaide coupable ii la comparution. 
200-0 1-1 1543-968, l'agresseur plaide coupable d m  le cadre du procès d'agressions anténeurrs. 



Pourquoi plaider coupable, si tardivement? Pour empêcher une preuve qui justifierait 

une sentence plus sévère? 

L'usage veut qu'un prévenu qui plaide coupable et évite ainsi la tenue d'un procès 

bénéficie d'une sentence plus clémente. Une partie de la justification de cet usage tient à 

l'argument qu'un prévenu qui plaide ainsi coupable fait épargner des sommes imponantes a 

IfEtat. En retour d'un procès écourté par les plaidoyers de culpabilité de ces sept agresseurs, 

ont-ils été gratifiés d'une sentence plus légère? 

S'il s'agit de la conscience de leur culpabilité, celle-ci leur est venue tardivement, au 

terme des délais usuels, alors que la preuve des agressions était soumise au tribunal. 

La chose vaut aussi pour les dix-sept agresseurs, dont les victimes ne témoignent a 

aucune étape du processus judiciaire et qui plaident coupables a tous les chefs portés contre 

eus. Ces agresseurs aussi attendent la tenue du procès, au terme des délais usuels, pour 

plaider coupable. Le plaidoyer de culpabiiité de l'agresseur rend inutile pour le droit criminel 

I'audition du témoignage des victimes. Si l'audition judiciaire a une fonction thérapeutique, 

les victimes de ces agresseurs en ont été privées. 

Pour ces dix-sept agresseurs, le plaidoyer de culpabilité au début du procès, assure 

que leurs victimes ne témoigneront pas. Le seul (trecit~a des agressions est l'acte d'accusation 

(dénonciation). Un wécitl~ encodé, autrement moins bouleversant et moins explicite que la 

narration d'une nctirne, en chair et en os, qui porte ses blessures physiques et psychologiques 

devant le tribunal. Les plaidoyers de culpabilité et les règles du droit criminel épargnent aux 

juges la réalité des victimes. 

Vin$-deux agresseurs (3 1%), parmi lesquels 9 dont les victimes ne témoignent à 

aucune étape du processus judiciaire, plaident coupable a certains chefs, sont acquittés, libérés 

des autres chefs, ou voient à l'égard d'autres chefs prononcé un arrêt des procédures. 



11 est probable qu'une part de ces plaidoyers mixtes. résulte de la négociation de 

plaidoyer entre les avocats de la défense et les substituts du Procureur générai, à la discrétion 

de ces derniers, tel que prévu dans leur M~nirel de directives. 

Ce qui étonne cependant est le temps de présence en cour de ces agresseurs qui 

plaident coupable A certains chefs d'accusation, près du double du temps des agresseurs qui 

sont jugés coupables de tous les chefs portés contre eux. 

La discrétion des substituts du Procureur général s'exerce sunout a l'égard des 

accusations de menaces de mort ou de lésions corporelles. Parce que plus difficiles à mettre 

en preuve? Parce que moins prises au sérieux par les substituts? La peur des victimes, des 

introductions par effraction, des méfaits sur leurs biens, sont aussi bradés pour un plaidoyer 

de culpabilité au début du procès. 

Comment se sent une victime quand un substitut du Procureur général 4aisse tomber)) 

une pan des 33.5% de son histoire qui restent après le déni et la minimisation étatiques? 

Quelle appréciation fait une victime des chefs d'accusation qu'un substitut du Procureur 

général choisit de laisser tomber? 

Négociation de plaidoyer, déni et minimisation étatiques, le syst eme judiciaire criminel 

donne à comprendre qu'il ne s'agit pas de porter devant le seul forum qui a devoir d'entendre 

et pouvoir de sanctionner la réalité des agressions intimes, mais une pan congme, sufisante 

aux agents de l ' ~ t a t  pour professer que la violence conjugale est judiciarisée. Dome à 

comprendre aussi que la culpabilité aux quelques chefs d'accusation réduits qui demeurent 

après I'action des substituts du Procureur général suffit pour considérer le travail fait, et bien 

fait. D'évidence un travail insuffisant, puisque les victimes sont battues encore, et reviennent 

écrire une histoire qui sera a nouveau amputée. 

Quoi qu'il en soit, et si I'objectif est d'obtenir un verdict nu un plaidoyer de culpabilité 

quelconque, sans rapport d'adéquation réel avec les agressions intimes relatées par les 



victimes et rapportées par les policiers, I'objectif est remarquablement atteint: 80% des 

agresseurs de janvier 1996 plaident ou sont déclarés coupables aux chefs d'accusation réduits 

et maintenus portés contre eux. 

Si I'objectif est de judiciariser la réaiité et la totalité des agressions intimes relatées par 

les victimes et rapportées par les policiers et d'obtenir un verdict ou un plaidoyer de 

culpabilité pour la réalité et la totalité des agressions intimes, l'échec est flagrant. 

II est possible que négociation de plaidoyers, déni et minimisation étatiques opèrent 

pour toute la criminalité judiciansée, avec l'accord tacite de la population et que les règles et 

pratiques qui gouvernent I'ensemble de la judiciarisation criminelle aient simplement été 

appliquées à la judiciarisation de la violence conjugale. 

Il faudrait demander aux femmes si elles donnent leur accord a une judiciarisation 

parcellaire et fileuse de la violence conjugale, surtout que déni et minimisation etatiques vont 

dans le droit fil du déni et de la minimisation des agresseurs et des victimes, et qu'ils 

permettent au cycle de continuer. 

Un examen des résultats des procès d'agresseurs dont la victime témoigne, à une étape 

ou i une autre du processus criminel, en regard des antécédents judiciaires des agresseurs, des 

chefs d'accusation réduits, du temps de yrese~ice en cour de l'agresseur, du délai entre le début 

et la fin du processus judiciaire, des conditions de l'ordonnance de probation, est éclairant. 



Tableau 30 

PLAIDOYERS DE CULPABILITÉ (P.C.) TOUS CHEFS / 

AVEC TÉMOIGNAGE F. 

9 H 8/9 ont Ant. jud. 
3/9 sont détenus 

5/9 ont chefs réduits: 
4/5 ont b) 
115 a 267b) - 266b), maigré rapport médical et constatations pol. 

Temps requis, moyenne: 
Procès: 7 min. 
E. Préliminaire + Procès: 14 min. 

H temps moyen d e e s e n c e  en cour: 43 min. 
F temps moyen témoignage: 13 min. 

Délai moyen plainte/fin. : 3.8 mois 

Y9 auront 4 (interdiction d'importuner) 
1/9 aura - (aucune interdiction) 

Pieuf agresseurs plaident donc coupables à tous les chefs d'accusation ponés contre 

eux. Huit de ces agresseurs ont des antécédents judiciaires de violence contre leurs victimes. 

Trois sont détenus. Cinq de ces agresseurs ne se verront imposer qu'une interdiction 

d'importuner, au prononcé de la sentence ou lors d'une modification de sentence. Un de ces 

agresseurs ne se verra imposer aucune interdiction. 



Tableau 31 

DÉCLARATIONS DE CULPABILITÉ (C.) TOUS CHEFS / 

AVEC TÉMOIGNAGE F. 

7 H 4/7 ont Ant. jud. 
0/7 sont détenus 

4/7 ont chefs réduits: 

200-0 1 - 12 199-968 268 - 266b), malgré constatations pol. et h t .  

jud. 
200-01-12013-961 267b) - 266b) malgré rapport med. et perte de 2 

jrs de travail. 
200-0 1 - 1253 8-967 267b) - 266b), malgré rappon méd. et béquilles. 
200-0 1 - 12222-968 264(1)(2)b)(3)a) - 3 72(3), accusation d'appels 

téléphoniques harassants (répétés) et non de 
harcèlement criminel 

H temps moyen de présence en Cour: 39 min. 
F temps moyen témoignage: 14 min. 

Délai moyen plaintehin. : 6 mois 

1/7 aura 4 (interdiction d'importuner) 
Zi7 auront - (aucune interdiction) 

Sept agresseurs sont déclares coupables de tous les chefs d'accusation portés contre 

eux. Parmi ceux-ci, 3 ont des chefs d'accusation réduits, malgré la preuve disponible des 

Iésions corporelles. 



3 80 

Deux agresseurs sont déclarés coupables de certains chefs, dors qu'ils sont acquittés 

ou qu'un arrêt des procédures est ordonné pour les autres chefs d'accusation portés en janvier 

Tableau 32 

P.C., CERTAINS CHEFS I ACQ., LIB., ARRÊT, AUTRES CHEFS 

AVEC TÉMOIGNAGE F. 

13 H 11/13 ont Ant. jud. 
2/13 sont détenus 

7/ 1 3 ont chefs réduits 

4 9  arrêt des procédures certains chefs 
911 3 Acq., Lib. certains chefs 

H temps moyen de présence en Cour: 76 min.* 
F temps moyen témoignage: 23 min. 

4/13 F à Mod. C. 
4/13 F a E.P. 
2/13 F a E.C. 
1/13 F a P. 
2/13 F à Mod. C. + E.P. 

7/13 H ont E.P. + P. 
Délai moyen plaintefin. : 4 mois 

5 /  1 3 auront 4 (interdiction d'irnponuner) 
6/  1 3 auront 2 (interdiction de communiquer) 
l / l3aura  3 + 4  
11 1 3 aura - (aucune interdiction) 

* : 200-0 1- 12520-965, la durée de l'enquête sur cautionnement (4 l6/lO5) 
augmente considérablement les moyennes. 



Tableau 33 

TEMPS JUDICIAIRE / SOMMAIRE 

SANS AVEC 

H temps moyen de présence en Cour : 14 min. 56 min. 
F temps moyen témoignage : O min. 19 min. 

19/56 = 33% du temps consacré au témoignage des victimes 

Temps moyen de présence en Cour / Chefs acc. : 6 min. 22 min. 
Délai moyen plainte / fin processus : 4.5 mois 4.20 mois 

Du début du  processus judiciaire, date du formulaire de dénonciation (date de 

l'autorisation par le substitut du Procureur général) à la fin du processus, date de la sentence, 

le délai moyen est a peu près le même que la victime témoigne à une étape ou à une autre ou 

qu'elle ne témoigne pas: 4.5 mois si elle ne témoigne pas, 4.2 mois si elle témoigne. 

A l'intérieur de ce délai, le temps moyen de t>rLse~rce de l'agresseur devant le tribunal 

varie cependant: 14 minutes lorsque ia victime ne témoigne pas, 56 minutes lorsqu'elle 

témoigne, à une étape ou a une autre69. 

Dans les 33 cas ou la victime ne témoigne a aucune étape du processus judiciaire, le 

procès ne dure généralement que 2 à 3 minutes. 

69. ii faut noter qu'un dossier fait augmenter corsidérablement la moyenne: 200-0 1 - 1 2520-965, 322 minutes 
pour l'enquete sur cautionnement d'un agresseur accusé entre autres d'ex2orsion avec ses deus fières, 
ttcomus des policiem. Chacun des CO-accusés a son avocat qui contre-interroge. 



Deux victimes n'ont pas a témoigner parce que I'aliénation mentale de l'agresseur au 

moment de l'agression est prouvée. Quatre victimes sont absentes ou refusent de témoigner. 

La première de ces vi~tirnes'~ est une immigrante qui ne parle ni français ni anglais. 

L'aîné des enfants a servi d'interprète. La victime a reçu un coup de poing à la tête, des 

menaces de mon. La violence dure depuis des années. L'agresseur donne des coups de pied, 

(etc.): au moins une fois par mois, à la victime, et frappe les enfants. Les policiers saisissent 

une Winchester. La victime et les enfants ne veulent pas témoigner. Le hasard la donne a 

entendre, cependant, sur une cassette d'enregistrement du ministère de la Justice, entre deux 

autres victimes. EUe n'est pas assermentée. Aux questions de l'avocat de la défense demandant 

s'il est exact qu'elle veut refaire vie commune et qu'elle ne craint pas pour sa sécurité, elle 

répond deux fois oui. La condition d'interdiction de communiquer imposée à la remise en 

liberté est modifiée pour celle d'interdiction d'importuner. 

La deuxième de ces victimes7' est absente, introuvable. Dans sa première déclaration 

écrite, elle relate une agression en août 1995, une agression à la fin décembre 1995 et une 

agression au début de janvier 1996. Dans sa seconde déclaration écrite contenue au dossier, 

la victime relate une agression a la fin janvier 1996, des chefs d'accusation ont peut-être été 

portés dans un autre dossier. Une annotation renvoie à un autre dossier, 200-01-13984-962. 

À titre indicatif, environ 12,000 dossiers criminels sont ouverts dans le district judiciaire de 

Québec par année (230 par semaine environ). Le dossier 200-0 1-13984-96, introuvable, aurait 

été ouvert en mars t 996. 

La troisième de ces victimes" est absente. Elle a eu le doigt cassé, de multiples 

ecchymoses, notées au rapport médical et photographiées. Elle avait invité l'agresseur a venir 

prendre une bière. Dans une seconde déclaration écrite, trois jours après I'agression, elle 

70. 200-0 1-506-965 (1 5 janvier 1996, saile 2.15, 1 1 h2J à 1 1 h26). 

7 1. 100-0 1 - 1 1583-962. 

7 2 .  2VO-O 1 - 1 i 655-960. 



répète à deux reprises qu'elle a peur, et souhaite que l'agresseur reste détenu, ce qui ne sera 

pas le cas. Quelques jours après, elle parle à son agresseur. 

La demière de ces victimes7' est absente. Dans sa déclaration écrite, elle indique que 

l'agresseur l'a frappée au visage, à deux reprises et qli'elle veut le quitter. Le bail est a son 

nom. Des photographies des ecchymoses à son oeil sont prises. Des annotations renvoient à 

cinq dossiers criminels ultérieurs (Dopo). 

Pour les 27 autres victimes, il est inutile, pour le droit, de les entendre, puisque 

l'ayesseur plaide coupable à tous les chefs d'accusation portes contre eux, ou à cenains 

d'entre eux, et sont acquittés ou libérés des autres chefs d'accusation. 

Inutile pour le droit, utile aux agresseurs? Le seul &citlb de I'agression dont est saisi 

le juge est l'acte d'accusation, la dénonciation, énonçant les chefs d'accusation portés et 

l'exposé qu'en fait, en 2 a 3 minutes, le substitut du Procureur général. 

Le juge ne lira jamais la déclaration écrite de la victime, le rapport des policiers. 11 

n'est saisi que de ce qui survir au déni et à la minimisation étatiques, et que le droit présente 

comme l'intégralité de I'agression. 

Pour le ministère de la Justice du Québec, il était inutile de conprendre la victime. 

Pour le droit, il est inutile de l'e~rte~idre. 

En janvier 1996, 27 victimes, qui l'auraient peut-être souhaité, n'ont pas été entendues 

par un juge. 

Quatorze minutes de temps judiciaire, étalées sur 4.5 mois. Quatorze minutes en 

moyenne pour juger des agressions intimes de trente-trois victimes qui ne témoigent à aucun 



3 84 

moment du processus judiciaire et prononcer la sentence. Dont deux minutes réservées à la 

comparution de I'agresseur. 

Un temps depréseme en cour de I'agresseur si court qu'il faut se demander quelle est 

l'ampleur de I'exposé des agressions intimes fait par le substitut du Procureur général avant 

que I'agresseur plaide coupable et que la sentence soit prononcée. 

Quatorze minutes, étalées sur 4.5 mois. Une durée deprésence en cour suffisante pour 

impressionner les agresseurs, dissuader d'agresser les femmes? Compte tenu des récidives 

repérées (dossiers judiciaires antérieurs et postérieurs), il faut en douter. 

La judiciarisation est vite expédiée. L'agresseur n'est pas confronté à sa victime. Il est 

soumis, très brièvement, au regard du juge, pour lequel le seul .récit)) de la victime est l'acte 

d'accusation (dénonciation) et l'exposé que peut faire le substitut dans un temps si coun. 

L'examen des chefs d'accusation portés et des sentences prononcées donne a penser 

qu'il est de l'intérêt des agresseurs que les victimes ne témoignent pas, ne racontent pas les 

agressions répétées qu'elles ont subies. Qu'il vaut mieux, pour eux, plaider coupables avant 

qu'elles soient entendues. afin que le lsrécit~b des agressions ne dépasse pas les formules de 

I'ac t e d'accusation (dénonciation), ne prenne visage humain. 

Est-il de i'intérèt de l'État qu'il en soit ainsi? Quel est le coût pour  état d'une minute 

judiciaire? Les impératifs financiers de 12tat peuvent-ils favoriser la judiciansation des 

agressions intimes sans la victime? Une économie a courte vue, si tel est le cas. 

L'audition judiciaire n'aura pu avoir qu'un effet thérapeutique limité pour la victime, 

si tant est que ce soit le cas, puisqu'elle n'aura pu raconter les agressions intimes devant le seul 

fomm qui a le devoir d'entendre et le pouvoir de sanctionner. 



Pour les agresseurs, la judiciarisation expéditive peut être si confortable, ou si peu 

confrontante, qu'elle ne dissuade pas de la récidive. D'autant plus que, suite au déni et à la 

minimisation étatiques, il reste peu des gestes commis. 

A long terme, pour une économie de temps judiciaire, il y a sans doute peu d'économie 

réelle. La justice expéditive, sans audition des victimes, n'est propice ni à la dissuasion, ni a 

la rupture du cercle vicieux. 

Au surplus, peut-elle être qualifiée dt(~acces à l'appareil judiciaire. au sens de la 

Dt!clm.ntior~ szlr l'élrniimtio~i de In idole~zce à Z'égnrd des femmes? 

Des 56 minutes en moyenne de presewe de l'agresseur en Cour lorsque la victime 

témoigne à une étape ou a une autre, 19 minutes sont consacrées en moyenne au témoignage 

de la victime". Le tiers du temps de présence de l'agresseur devant le tribunal. 

Pour chaque chef d'accusation porté, le temps moyen est de 6 minutes lorsque la 

victime ne témoigne pas, 22 minutes lorsqu'elle témoigne, à une étape ou à une autre. 

74. 11 faut noter que le dossier 200-01-1 2250-965 fait aubementer considérablement la moyenne: le 
tirnoipage de la ticthe a I'enquéte sur cauiio~emmt a duré 105 minutes. 



Tableau 34 

ACQ., LIB. / TOUS CHEFS 

SANS AVEC 
/3 3 13 8 

H lib.,acq., arrêt / Tous chefs 6 7 

Motifs: 
F absente 2 1 

refuse de témoigner 2 -- 
nie tout -- 2 
pas convaincante -- 1 
pas cnie -- 3 
aliénation mentale H 2 -- 

H qui ont chefs réduits 3 5 

8/1 1 - 72% ont chefs réduits 

TOTAL 
17 1 

13 

3 
2 
2 
1 
3 
2 

8 

Délai moyen plainte/fin : 3.4 mois 



Tableau 35 

P.C. / TOUS CHEFS 

H P.C. Tous chefs 

H avec Arit. jud. 
H détenus 
H ont chefs réduits 

dont: 

SANS AVEC 
/3 3 /3 8 /7 1 I 

19/26 -+ 73% ont des chefs réduits 

H avec accusations b) avec Am. jud 4 4 8 

Temps moyen de préseme en Cour: 13 min. 43 min. 

- 43 minutes de temps de Cour pour P.C. ! ... 

Délai moyen plainte / fin.: 4 mois 3.8 min. 

H qui iforif pas 2 à S. ou mod. S. 5 5 10 



Tableau 36 

P.C. IACQ., LIB., ARRET 

H qui ont Ant. j. 
H détenus 

H chefs réduits 

SANS 

9 

AVEC 

13 

14/22 - 63% ont chefs réduits (1°, 2", 3" minimisations) 

dont: 
H / 1'" minimisation 

SANS AVEC 

Temps moyen de présence en Cour 16 min. 76 min. 
Délai moyen plainte / fin 3.9 mois 4 mois 

Pour les 33.5% de la violence conjugale judiciarïsée selon l'ampleur et la gravite 

relatées par les victimes et les policiers, les auditions judiciaires sont telles que le commande 

le droit criminel: fonctionnelles, répétitives, expéditives. 

Les questions limitent les réponses au moment de l'agression, au nombre de coups 

reçus. aux marques physiques. 



A bien des égards, les auditions judiciaires s'apparentent a un parcours obligé qui 

permet le délai moyen entre la dénonciation et la sentence, un parcours dont les traces sont 

repérables, dont l'issue est prévisible. Soixante-sept pour cent des agresseurs de janvier 1996 

plaident coupables à tous ou cenains chefs d'accusation portés contre eux. 

Des chefs omis, des agressions déniées et minimisées par les agents de l'État, le droit 

ne saura rien. Et ne cherchera pas à savoir. 

Pour la majorité des quelques victimes qui témoignent, de brèves minutes, a une étape 

ou à une autre du processus judiciaire, entre deux causes de vol ou de facultés affaiblies, dans 

une salle ou le va-et-vient est incessant, l'audition judiciaire n'est pas le lieu du récit. 

Elle est le lieu de travail des juges, substituts et avocats de la défense, une étape, 

notée, dans la chaîne de production judiciaire. Un lieu de travail dont l'objectif est que 

décision soit prise et dossier fermé. 

Les sentences imposées aux agresseurs ont été rapponées dans les tableaux". Les 

suramendes compensatoires, imposées en vertu de l'article 73 7 du Code criminel, bien que 

colligées, n'ont pas été rapponees. 

Elles correspondent généralement à 10% de l'amende imposée et devaient, en vertu 

du paragraphe 73 7.4 du Code crimi!~e/, être affectées à l'aide aux victimes d'actes criminels. 

Plusieurs suramendes en janvier 1996 sont destinées au CAVAC. Certaines sont cependant 

destinées à des organismes caritatifs divers (Moisson Québec, I'Auberivière, etc.). 

Par manque d'espace dans le système informatique du ministère de la Justice, les 

surzmendes imposées en vem de I'article 737 du Code criminel sont encodées en janvier 1996 

comme  montant versé a la victime1), ce qui n'est évidemment pas le cas. 

- - 
1 3  Voir supra, 3.2.1 



Il y a donc confusion dans le système informatique des suramendes compensatoires 

versées en vertu de l'article 737 C.cr. et des dommages-intérêts imposés en vertu de l'article 

738 du Code criminel. 

Bien que le Code criminel prévoit qu'à défaut de paiement l'agresseur se verra imposer 

une peine d'emprisonnement (an. 734 et 737 du Code criminel), tel n'est pas le cas. 

Nombre de dossiers de janvier 1996 étaient en juin 1997 encore en attente du 

paiement, même dans les cas où seule une suramende a été imposée. Et nombre d'agresseurs 

ont obtenu des délais supplémentaires, même à répétition. 

Par ailleurs les interdictions imposées dans des dossiers antérieurs, auxquelles 

renvoient certains dossiers de janvier 1996 et encore en vigueur ont été rapportées dans les 

tableaux pour faciliter la compréhension. 



Tableau 37 

INTERDICTIONS 

SANS AVEC 
/27 /3 1 

TOTAL 
58 

13 
3 
4 
4 
1 
7 

26 

26/58 -+ 45% ont 2 

ACQ Acquittement, Bbérat ion 6 7 13 

4 
Y interdiction d'importuner 
-- Aucune interdiction 

7-4 Interdiction de communiquer et d'importuner (!) 
S Thérapie 

4+8 Interdiction d'importuner et thkrapie 
7 - Interdiction de communiquer 

810 C.cr Engagement de ne pas troubler l'ordre public 

Cinquante-cinq pour cent des agresseurs de janvier 1996 qui ont été jugés coupables 

ou qui ont plaidé coupables à tous ou certains des chefs d'accusation portés contre eux ne se 

voient pas imposer une interdiction de communiquer avec la victime. 

Le droit autorise la phase de contrition, indispensable au cercle vicieux. 

l'issue du processus judiciaire, le cycle est-il rompu? Quarante-six pour cent des 

agresseurs coupables se voient imposer une interdiction de communiquer avec la victime. 



Cinquante-quatre pour cent peuvent communiquer avec elle. Certains ont repris vie commune 

avant même le prononcé de la sentence. 

Vingt des 58 agresseurs coupables se voient imposer une interdiction d'importuner la 

victime, de concert avec une obligation de suivre une therapie et, pour 3 d'entre eux, de 

concert avec une interdiction de communiquer avec la victime. .. 

Huit agresseurs se voient imposer une obligation de suivre une thérapie, additionnée 

pour la moitié d'entre eux d'une interdiction d'imponuner la victime. 

Aux agresseurs de janvier 1996 qui se sont vus antérieurement imposer une 

interdiction de communiquer et qui ne l'ont pas respectée, le droit oppose peu de force. 

L'infraction n'est pas judiciarisée ou peu punie. 

Aux victimes d'agresseurs qui ne respectent ni les conditions qui leur sont imposées 

par le droit civil pour l'exercice de leurs droits de visite des enfants, ni celles qui leur sont 

imposées par le droit criminel, celui-ci offre peu de secours. 

Conformes à la moralité de droit" privilégiée dans la profession juridique, les juges, 

substituts et avocats de la défense sont satisfaits du travail bien fait, et laissent à d'autres la 

responsabilité des conséquences négatives. Au droit civil, aux restrictions budgétaires, aux 

victimes qui font leur propre malheur en reprenant vie commune7'. 

Une quiétude d'esprit dans I'application des règles de droit qui a permis qu'en vingt ans 

de criminalisation de violence conjugale, personne ne remarque qu'il manque l'infraction de 

menace d'enlever un enfant au Code criminel. 

76 Voir supra, 1.4. i . 

-- 
I 1 Voir supra. 1.3.2 et 2.1.1. 



Qu'en vingt ans de criminalisation de la violence conjugale personne, ou presque, ne 

tienne compte de l'état de stress post-traumatique et n'examine les délais judiciaires en regard 

des phases du cycle de la violence conjugale, des étapes du processus de guérison et du temps 

nécessaire. 

4.2 Rompre le cercle vicieux 

4.2.1 Renoncer n u  chimères 

A la lecture des déclarations écrites des victimes contenues dans les dossiers de janvier 

1996, un élément ressort, évident. récurrent. le récit de séparations avortées. de liens non 

rompus, de cycles de violence qui perdurent. Dix-sept de ces récits illustrent combien il est 

difficile aux victimes de renoncer aux chimères78, et combien le maintien du lien les met en 

péril, 

Une victime" relate avoir fait vie commune durant cinq mois avec I'agresseur en 1 995. 

L'agresseur quitte le domicile de la victime, mais tous deux continuent à se fréquenter, bien 

qu'une agression ait déjà eu lieu. Deux agressions surviendront après la fin de vie commune, 

dont la derniàre, en janvier 1996, au domicile de la victime. À l'enquête préliminaire, la 

victime nie tout, dit qu'elle est une personne agressive. 

Une victime" écrit avoir rompu en octobre 1994 une vie commune de cinq mois; en 

raison de la violence psychologique de l'agresseur. Elle reprend contact avec lui cinq mois 

après, pour acheter une voiture en commun. Deux mois après, le harcèlement et les menaces 

reprennent. La victime veut mettre fin a la relation, I'agresseur la menace, à trois reprises a 

la fin de 1995, alors que la victime veut passer quelques jours chez elle. Des voies de fait sont 

7 5 .  Les kits des victimes ont ité réorganisés chronologiquement pour en faciliter la cornprehtnsion puisque: 
piusieui-s récits sont épisodiques et que les récits font phsieurs allers-retours dans le temps. 

79. 200-0 1 - 1 1584-902. 

SO 200-0 1 - 1 17 16-960. 



commises par l'agresseur. Trois semaines après, de nouvelles menaces et de nouvelles voies 

de fait, alors que la victime veut encore aller dans son propre logement. La victime ne 

témoignera à aucune étape du processus judiciaire. 

Une victime8' relate que son ex-conjoint a encore les clefs du domicile. Il a rompu la 

chaîne de la porte en pleine nuit, 6 mois après la rupture, pris l'enfant commun et est parti 

avec lui, alors qu'il était ivre. La victime juge que l'agresseur est un bon père pour l'enfant. La 

victime ne témoignera à aucune étape du processus judiciaire. 

En janvier 1996, les policiers interviennent pour la troisième fois au domicile d'une 

victime" qui fait vie commune avec I'agresseur et leurs deux jeunes enfants. La première 

intervention a eu lieu 18 mois auparavant. L'agresseur ivre avait voulu partir avec l'enfant, 

tout cassé dans la maison, et voulu se battre contre un policier avec une hache. En janvier 

1996, il répand de l'huile sur le sol, dit qu'il veut brûler la maison, tuer la victime a qui il donne 

un coup de poing au visage. L'agresseur dit aussi qu'il pourrait tuer ses enfants. La victime 

ne témoignera à aucune étape du processus judiciaire. L'agresseur revient faire vie commune. 

Une victimeg3 relate qu'en décembre 1995, I'agresseur lui téléphone pour lui faire des 

menaces. Il a été arrêté. Trois semaines plus tard la victime est battue par l'agresseur, qui 

frappe aussi la mère de la victime. L'agresseur a de nombreux antécédents judiciaires. II est 

remis en liberté sous condition de demeurer chez sa mère. Celle-ci demande l'arrestation de 

son fils, qui ne respecte pas les conditions imposées. La victime ne témoignera à aucune étape 

du processus judiciaire. L'agresseur et la victime ont renoué. La victime est enceinte. 



Une victime" écrit qu'en mars 1995 I'agresseur l'a jetée par terre, étranglée, lui a 

frappé la tête, l'a poussée dans la pone et la fenêtre, a ferme la porte sur elle, et fait des 

menaces de mon. En décembre 1995, la victime veut que l'agresseur parte, parce qu'il fait des 

menaces de mort et l'insulte. La victime quitte le domicile commun, téléphone à l'agresseur 

qui la sécurise. L'agresseur recommence, part, revient. La victime ouvre, parce que I'agresseur 

lui dit qu'elle serait (cassez chienne de le laisser dehors)). La victime ne témoignera à aucune 

étape du processus judiciaire. 

Une victimeg5 qui a repris la vie commune avec l'agresseur à qui est imposée une 

interdiction de communiquer pour de nombreux actes de violence et bris de probation, relate 

des voies de fait et des menaces dans les jours précédant la reprise de vie commune. La 

victime ne témoignera à aucune étape du processus judiciaire. 

Une victimes6 relate qu'elle n'a plus de relation avec l'agresseur depuis trois ans mais 

relate aussi qu'elle a porté plainte à trois reprises contre I'agresseur depuis trois ans pour voies 

de fait, qu'à deux reprises des accusations ont été ponées et que l'agresseur a été emprisonné. 

C'ne plainte a été déposée en novembre 1995. L'agresseur est recherché sur mandat. À la fin 

janvier 1996, ((on)) frappe à la porte, la victime va ouvrir w n s  voir)). L'agresseur demande à 

entrer, il veut reprendre. L'agresseur promet d'arrêter de boire puis son s'acheter de la bière, 

revient, demande a parler à la victime dans sa chambre parce que plus intime et que la voisine 

ne pourra entendre. L'agresseur prend alors la victime par les cheveux, à la gorge? la tire par 

terre, ia Frappe au visage avec un objet. Le visage, le pantalon, le chandail de la victime sont 

en sang. La victime téléphone à une tierce personne pour qu'elle vienne chercher l'agresseur. 

Plusieurs personnes disent a la victime de ne pas aviser les policiers. La mère de I'agresseur 

dit qu'il a passé la soirée avec elle. La victime ne témoignera a aucune étape du processus 

criminel. 



Une victimeg7 écrit qu'en deux ans de vie commune I'agresseur l'a frappée plusieurs 

fois, même lorsqu'elle était enceinte. À la fin janvier 1996, alors que la victime endort l'enfant 

dans ses bras, I'agresseur, ivre, lui dit de partir, la frappe à coups de poing sur la tête et le 

Msage. La victime se lève, toujours avec l'enfant dans les bras. L'agresseur lui donne un coup 

de pied au ventre, la pousse dans la salle de bains et prend l'enfant. Il menace d'enlever l'enfant 

et menace la victime de mort. La victime et I'agresseur sont en instance de séparation 

(carnicale>). La victime a très peur, w l'amour de I'agresseur pour son enfant. La victime ne 

témoignera a aucune étape du processus criminel. 

Une victime8' relate que l'agresseur est violent avec elle depuis un an, qu'il lui donnait 

des coups de poing, de tête, dans le ventre quand elle était enceinte. En juillet 1995 elle a dù 

aller à 11h8pital, enceinte de 8 mois, suite a un coup de poing au ventre. En octobre 1995, 

coups de poing à la tète et au visage de la victime. En novembre 1995, la victime veut 

téléphoner à l'agent de probation de I'agresseur. L'agresseur jette la victime par terre, lui serre 

le cou. Un mois auparavant. la victime avait constate des marques sur le corps de l'enfant. A 

la fin janvier 1996, la victime part quelques jours, laissant l'enfant a I'agresseur. A son retour, 

elle constate de nouvelles marques sur le corps de I'edant. La dernière agression de 

I'agresseur contre la victime a eu lieu trois semaines après sa thérapie pour hommes violents. 

La victime veut reprendre avec I'agresseur après son incarcération. La victime ne témoignera 

à aucune étape du processus judiciaire. 

Une victime" relate avoir mis I'agresseur a la porte de son domicile en mars 1995, en 

raison de la violence physique et psychologique de I'agresseur a son endroit. Deux mois plus 

tôt, elle avait poné plainte contre l'agresseur, mais ne s'était pas présentée au procès? 

l'agresseur étant redevenu tris aimable avec elle. Début janvier 1996, i'agresseur commet des 

voies de fait et profére des menaces, puis don chez la victime. Il avait offert de partir, mais 
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est resté. La victime n'a pas insisté. Il sera arrêté chez ia victime, trois jours après l'agression. 

En 1996, la victime, qui bénéficie du soutien de psychologue et travailleur social, témoigne 

longuement contre son agresseur. 

Une victimeg0 écrit que début janvier 1996 eiie s'est rendu compte que I'agresseur avait 

laissé l'enfant commun seul. L'agresseur et la victime se bousculent, la victime fait l'appel 91 1. 

L'agresseur avait dijà menacé de tuer la victime avec un marteau. Cinq jours plus tard, 

I'agresseur, revenu au domicile malgré l'interdiction de communiquer, part avec I'enfant. Un 

ami ramène l'enfant a 221330. L'agresseur revient, ivre et intoxiqué. L'agresseur prend un 

couteau, la victime veut le reprendre, le couteau glisse et coupe la victime. La victime 

témoigne pour que soit annulée l'interdiction de communiquer. Elle veut garder contact avec 

I'agresseur, puisqu'ils ont un enfant commun. 

Une victimeg' relate qu'elle s'est séparée de l'agresseur en août 1995. À la fin 

septembre, I'agresseur a encore les clefs du domicile de la victime. Vers minuit, il entre, 

menace et bouscule la victime qui se réfugie cinq semaines dans un refuge pour femmes 

bamies, puis reprend contact avec l'agresseur sans refaire vie commune. La victime raconte 

cinq incidents survenus lors de l'exercice des droits de visite de l'agresseur: menaces de mon 

répétées, harcèlement téléphonique, menaces d'enlever et de tuer l'enfant. L'agresseur a suivi 

deux thérapies pour alcoolisme, et deux thérapies pour hommes violents. La victime témoigne 

contre son agresseur. Elle n'est pas écoutée. 

Une victimeg' relate qu'elle est mariée depuis 7 ans et que la violence dure depuis 7 

ans L'agesseur lui a déjà cassé un bras et i'a battue à trois ou quatre reprises. L'agresseur a 

aussi frappé l'enfant de la victime. En mai 1995, la victime a poné plainte pour menaces de 

nort  L'agresseur se saoule tous les vendredis. La victime témoigne contre son agresseur. 



Une victimeg3 écnt qu'en novembre 1995, elle veut discuter de sa relation avec 

I'agresseur. Celui-ci projette la victime sur le mur, la frappe avec les mains et les pieds, 

s'enfuit, revient prendre ses effets personnels. La victime ne veut pas, I'agresseur la projette 

sur ie bureau de la chambre pour l'étrangler, disant vouloir la tuer. L'enfant comaun entre 

dans la chambre. La victime avait voulu que I'agresseur revienne faire vie commune depuis 

un an et demi, malgré l'interdiction de communiquer imposée dans un dossier antérieur. 

Depuis un an et demi, c'est la 3' ou la 4' agression. La victime témoigne contre son agresseur. 

C'ne victimeg4 écnt que le 24 décembre 1995, l'agresseur lui a téléphoné chez ses 

parents, promettant de tout faire comme il faut. Invite chez les parents de la victime, 

l'agresseur gâche tout. Il retéléphone pour dire qu'il ne le fera plus. La victime accepte. Le 27 

décembre, I'agresseur frappe la victime a coups de poing, a plusieurs reprises. Le 29 

décembre, l'agresseur frappe la tête de la victime sur les murs, le plancher, la pone de la 

chambre. L'agresseur avait repris la vie commune avec la victime depuis cinq mois, malgré 

une interdiction de communiquer imposée dans un dossier antérieur. La victime témoigne en 

faveur de son agresseur. 

Une victimeg5 relate qu'en décembre 1995, I'agresseur lui a donne un coup de poing 

sur la joue droite. L'agresseur s'excuse, apporte des giaçons. La victime ne peut aller travailler 

ce jour-là. La victime dit à son pere que son agresseur l'a mordue en jouant. Le pere ne la 

croit pas. Quelques jours après, I'agresseur fait tomber la victime par terre, l'étrangle, l'insulte, 

lui dit qu'il va la tuer, lui donne des coups de pied au ventre. La victime n'est pas allée à 

l'hôpital. Depuis trois mois, I'agresseur Frappe la victime, l'étrangle, lui dome de violents 

coups de poing au visage, l'enferme, coupe la ligne téléphonique, enlève les clefs, menace de 

tuer la victime et fait des trous dans les murs. Le 10 janvier, I'agresseur tente de noyer la 

victime dans le bain. 11 l'a prise à la gorge, par les cheveux, a mis sa tête sous l'eau et l'y a 



retenue quelques secondes. Le 17 janvier, l'agresseur avait poussé la victime, insulté et 

étranglé. L'agresseur dit souvent qu'il va tuer la victime. La victime porte plainte le 2 1 janvier. 

Le 23 janvier I'agresseur passe la journée avec la victime, lui crache au visage, la pousse, 

l'insulte, lui serre la mâchoire, lui dit que si elle le fiïit arrêter, il la fera descendre. Le 22 

janvier la victime avait dit aux policiers qu'elle voulait attendre pour porter plainte, parce que 

I'agresseur lui avait dit qu'il suivrait une thérapie. L'agresseur est remis en liberté sous 

condition de demeurer chez son père. Vingt jours après, le père de l'agresseur demande que 

la caution soit révoquée et que son fils soit détenu. Au procès, la victime nie tout. Les 

marques sur son corps sont des marques d'amour. 

II faut longtemps pour renoncer aux chimères. 

La lecture des récits condenses de ces dix-sept victimes de violence conjugale qui 

relatent et datent les agressions intimes donne a voir plus que les cycles répétitifs de la 

violence conjugale. 

Elle donne a voir la constriction? 

Elle d o ~ e  à voir les trous dans les récits, les maillons non racontés. Ceux de la phase 

de contrition de l'agresseur et de la constriction des victimes. 

Ces dix-sept victimes qui relatent la récidive donnent a voir le péril du maintien du 

lien. De ces dix-sept victimes, neuf ne témoigneront pas devant le tribunal pour les agressions 

judiciarisées en janvier 1996. 

Parmi les 8 victimes qui témoigneront, a une étape ou à une autre du processus 

judiciaire, 1 atténuera, 3 nieront l'agression. 

9 6 Voir srrp-a, 2.1.2. 



4.2.2 Théorie <i revoir, recherches R faire 

La théorisation du cycle de la violence conjugale, comme d'autres, a été faite a partir 

de l'agresseur: montée de la tension, agression, contritiong7. 

Le substantifutilise pour désigner cette phase du cycle de la violence conjugale est à 

cet égard éloquent. Vue du point de vue de la victime (stmditgpoit~t) il aurait fallu désigner 

cette phase par sa contrepartie, l'absolution. 

Les récits des victimes ne témoignent pas d'absolution, puisqu'elles relatent les 

agressions anténeures. Les récits des victimes témoignent de la constriction. La théorie 

confond symptômes de constriction et absolution. II y a méprise. 

Dans leurs déclarations, rédigées après I'agression, donc au début de ce qu'il est 

convenu de nommer la phase de contrition, les victimes relatent les agressions passées, non 

absoutes. Elles relatent la répétition. 

Dans les heures et les jours qui suivent l'agression, au moment ou les victimes font 

des déclarations verbales ou écrites aux policiers, plusieurs victimes manifestent de 

I'hyperactivité, certaines, I'engourdissement de la constriction. Aucune ne fait état de pardon 

pour l'agression. 

Certaines informent les policiers d'agressions antérieures. Vingt-six des 7 1 victimes 

de janvier 1996 réfirent dans leurs déclarations écrites à des agressions anténeures. Sauf pour 

la personne victime d'un coup de feu sept ans auparavant, aucune n'indique pardonner. 

Mais, pour plusieurs qui relatent la récidive, elles indiquent qu'elles ont c ru  que 

l'agresseur était contrit, ne recommencerait pas. 

97. Voir srp.a. 2.1.1. 



Plusieurs victimes n'indiquent ni contrition de I'agresseur ni croyance a ses promesses. 

Leurs récits des intervales entre les agressions qui se répètent ne relatent que leur 

engourdissement et leur soumission. 

Pour valider le cycle de la violence conjugale tel que théorisé, il faut imputer aux 

victimes une quelconque satisfaction, une quelconque motivation lors de la phase de 

contrition: amour et tendresse de l'agresseur, relation affective préservée, stabilité 

économique. Les liens affectifs et économiques qui expliquent, pour le ministère de la Justice 

du Québec, l'ambivalence des victimes a l'égard de la judiciarisationg8. 

Les déclarations des victimes de janvier 1996 ne montrent rien de tel. Dans plusieurs 

cas de victimes wnbivaientev~, les agresseurs sont à leur charge financière, les dépouillent de 

leurs maigres avoirs pour boire et s'intoxiquer, comptent sur elles pour les héberger. les 

nourrir, les blanchir et prendre soin de leurs enfants. 

Les déclarations des victimes ne font pas état d'affection ou d'amour pour I'agresseur. 

Au contraire. Le portrait qu'elles en dépeignent est loin d'inspirer l'affection et ne donne pas 

a entendre que les intervalles entre les agressions sont des moments amoureux. Ce sont, tels 

que relatés, les jours ordinaires d'une vie triste. 

Puisque les déclarations sont faites dans les heures ou les jours suivant une agression, 

l'absence d'affection ou d'amour pour I'agresseur dans les déclarations ne saurait surprendre. 

Ce qui étonne, c'est l'imputation générale par les autorités étatiques et par les 

théoriciens de la violence conjugale, que l'affection ou l'amour pour I'agresseur reviennent 

durant la phase de contrition de I'agresseur. 

33. Voir sirpro, 1.3.2. 



Les déclarations des victimes ne disent pas pourquoi les victimes n'ont pas rompu le 

cercle vicieux, sont restées, n'ont pas fui. Peut-être parce que ce n'est ni le lieu, ni le temps. 

Peut-être parce que la constnction ne se dit pas, qu'il n'y a pas de mots pour dire la 

démission, l'engourdissement, la soumission. 

Les déclaraions des victimes de janvier 1996 ne montrent guère de satisfaction liée 

à la phase de contrition de l'agresseur, qui s'apparente dans les faits à un intervalle, parfois 

fort bref, entre deux agressions. 

Faisant l'impasse sur la phase de contrition du modèle théorisé, les déclarations des 

victimes témoignent éloquemment de la passivité des victimes, de leur vulnérabilité aux actes 

de violence soudains, intempestifs, rageurs. Des insultes qui démolissent. Des enfants apeures. 

De l'accélération et de l'amplification de la violence, et de leur soumission à sa fatalité. ,Même 

pour les victimes qui ne cohabitent pas avec ieur agresseur. 

Les déclarations sont muettes sur les avantages qui auraient pu résulter des phases 

successives de contrition des agresseurs, sur les motifs pour lesquels elles n'ont pas rompu 

le cercle vicieux. 

Les déclarations sont muettes sur la satisfaction imputée aux victimes de voir 

l'agresseur à genoux, éperdu d'amour, implorant de la victime un pardon, une preuve 

d'amour supplémentaire. Muettes sur la satisfaction d'en être ainsi aimée et de le sauver à 

nouveau. 

Les déclarations des victimes montrent la constriction. Changer la théorie, évacuer 

l'absolution et une quelconque satisfaction qui en résulterait, est très inconfortable: les 

victimes restent, sans satisfaction objectivable. Elles restent parce qu'elles sont incapables de 

partir. Elles restent parce que les séquelles psychologiques de la violence les font rester. 



Il est possible que, sans en faire état, quelques victimes s'inventent des romans 

d'amour. Ii est possible que pour certaines, l'expérience commune de la violence tisse un lien 

intense qui les lie profondément à I'agresseur, une réaction connue sous le nom de (syndrome 

de StockholmbP. Il faut longtemps pour renoncer aux chimères. 

II est possible que pour certaines victimes les abus répétés induisent une rythmique qui 

s'apparente a celle de l'intoxication. Et qu'il leur faille traverser une durée qui s'apparente au 

sevrage pour rompre le cercle vicieux. 

Quelques victimes notent les accalmies, les gentillesses occasionnelles, souhaitent un 

traitement de l'agresseur. 

Que des victimes s'inventent des histoires d'amour avec leur agresseur est compatible 

avec la constriction, la dissomance et la dissociation. Que des autorités étatiques et des 

théoriciens y croient tient de l'abstraction, de l'affabulation. 

Dans l'ensemble, pour quiconque lit et analyse les déclarations écrites des victimes de 

janvier 1996, l'absence de satisfaction quelconque, et même d'entente conjugale pour les 

victimes qui cohabitent avec leurs agresseurs, est patente. 

Comme pour toute théorie, en raison même de la distance de théorisation, la théorie 

du cycle de la vioIence conjugale contient sa part d'affabulation. 

II faudrait revoir la théorie, construite sur l'imaginaire du couple. examiner 

véritablement ce qu'il était réconfortant de croire sur les réactions et les motivations des 

victimes lors de la phase de contrition, souvent un simple intervalle entre deux agressions. 

99. Judih ERiCW,N3 Trattiria aridRrcovtrr~, New York, Basic Books, i 992, riidiiion 1397. 



Si les victimes ne pardonnent pas, ne trouvent ni satisfaction ni motivation a rester, 

i l  faut en conclure qu'elles ne rompent pas le cercle vicieux de la violence parce que la 

violence les a rompues. Et non affabuler que la confiance et l'harmonie puissent s'installer 

entre les raclées et les insultes. 

Comment, dans quelle intensité, dans quelle valse s'entremêlent la colère, la peur, la 

terreur. la rage, le ressentiment, le désespoir? Comment vivent ensemble la victime et 

l'agresseur après l'agression, après la détention? Comment se déplacent-ils, se regardent-ils, 

de quoi parlent-ils? Comment s'effacent les traces, se nettoient les lieux. se réparent les bris? 

Comment regardent-ils leurs enfants? Se font les retrouvailles des victimes qui ne cohabitent 

pas avec leur agresseur? Comment s'estompe la peur en présence constante du déclencheur 

traumatique? 

Poser qu'a la phase de contrition de l'agresseur corresponde un pardon, une 

renaissance de la confiance, une satisfaction quelconque de la victime était une attribution 

réconfortante, pour expliquer le maintien du lien1? Une attribution confortable pour tous 

ceux qui valorisent le maintien du lien conjugal. Une attribution fondée sur les mythes et 

stéréotypes sur la <<grandeur d'âme)), et le pardon des femmes. Une attribution confortable 

pour ne pas agir. ne pas porter secours. 

La lecture des déclarations écrites des victimes de janvier 1996 donne à conclure que, 

hors l'accalmie, la phase de contrition de l'agresseur n'appone pas de satisfaction quelconque. 

La lecture des déclarations d o ~ e  à voir des victimes passives, gui attendent, espèrent, 

subissent. répriment. Et qui ne rompent pas le cercle vicieux, ouvrent la pone, relancent 

même, quelquefois. 

1 00 Une attribution qui s'apparente au discours du libre chois et de la connaissance des conséquences du 
mariage. opposé aux revendications finansiéres des femmes par plusieurs et pendant longtemps. Une 
anribution qui s'apparente aussi su discours du libre chois des prostituées, phtôt que d'y reconnaître des 
victimes d'abus sewels durant l'enfance. 



Il est possible que pour les victimes de violence conjugale, le cycle de la violence n'ait 

que deux temps: attentes et constnction entremêlées, et agression. 

Il est possible que pour les victimes de violence conjugale, aux phases du cycle de 

violence conjugale de l'agresseur ne correspondent que deux réactions, conjuguées, 

entremêlées: I'hyperréactivité et la constriction. L'intensité et la prédominance de l'une ou 

l'autre dépendant de la phase du cycle de la violence conjugale de ['agresseur et des straté~ies 

de survie qui semblent nécessaires à la victime. 

Par exemple, hyperréactivité (état d'alerte aux indices) et constriction (prendre le 

moins de place) durant la phase de montée de la tension de l'agresseur, constnction (repli sur 

soi) et même dissociation (insensibilité aux coups, aux émotions) et hyperréactivité (identifier 

si la menace persiste) et constriction (déni et minimisation) durant la phase de contrition de 

1' agresseur. 

Évacuer l'attribution de pardon et de  satisfaction quelconque de la victime lors de la 

phase de contrition de l'agresseur et la remplacer par le constat des symptômes de la 

constnction oblige à changer de paradigme, à renoncer aux postulats confortables, du (choix 

rationnel de la victime)) de 4a victime s'en sortira lorsqu'elle sera prête)), de da victime veut 

préserver la famille)) Io'. 

Oblige a porter secours& 

Devant un événement traumatique, accident de voiture ou incendie par exemple, il est 

fréquent de voir les victimes et les témoins figer sur place. Il est sans importance, a ce 

moment-là, d'analyser leur réaction. II faut porter secours. La nécessité commande 

I'intervention et son ampleur. II ne vient a l'idée de personne d'attendre des victimes ou des 

témoins figés une action ratiomelie, ou de les blâmer de leur inaction. A l'égard d'une réaction 

10 1 A cet égard, il est important de noter le nombre de victimes en jant-ier 1996 qui ne formenr. pas avec 
l'agresseur, ce qu'il est convenu d'appeler une famille. 



de paralysie des victimes et témoins d'un événement traumatique, la compréhension et 

l'empathie sont générales. 

Les victimes d'abus répétés ont besoin des mêmes compréhension, empathie et 

secours. 

Non pas qu'il soit sans importance de savoir pourquoi leur réaction en est une de 

paralysie, de constriction'". II est de la premiere importance de l'analyser, pour entreprendre 

et compléter le processus de guérison. 

Comme les victimes cernées par le brasier ou la ferraille, les victimes de violence 

conjugale ont besoin de secours. Besoin d'être sorties de la. 

Pas qu'un système attende d'elles qu'elles s'en sortent seules1*'. Et pas qu'un système 

ou une  théorie leur attribue une satisfaction quelconque, à une phase quelconque, une 

attribution réconfortante pour les autres, un piège cognitif pour les victimes. 

Porter secours aux victimes signifie les soustraire a leur agresseur et leur apporter 

l'aide de psychologues compétents et de services sociaux adaptés, le temps qu'il faut pour 

compléter le processus de guérison. 

Cenaines déclarations écrites ne disent à peu près rien. Il faut compter sur le rapport 

policier pour connaître les faits, les précédents, les séquelles physiques. 

Certaines déclarations sont confuses, truffées du récit de circonstances diverses, de 

va-et-vient entre plusieurs agressions, d'explications sommaires. 

103. Bien au contraire. II est opportun et primordial de comprendre la victime. 

103, Cz~tames victimes s ' a  sortent seules. Elles sont I'esccrpiion sur iaquelk il ne faut pas construire la regle. 



Les formes des récits, leurs silences, leur organisation, leurs récursivités, leurs 

narrations épisodiques et chronologiques, leurs syntaxe et vocabulaire, leur langage 

graphique, permettent d'identifier le déni, la minimisation, la démission, le désarroi, la 

lassitude. 

Ce qui est écrit, ce qui est tu. L'ampleur, le cercle vicieux, les séquelles 

psychologiques, se découvrent des mots et des silences des feuillets calligraphiés ou dictés. 

11 manque aux récits un  maillon, celui de la constriction, qui fair que les victimes ne 

rompent pas le cycle de la violence, qui leur fait relater comme ordinaires, normales, allant 

de soi les répétitions et leurs réactions. 

Un maillon sur lequel les victimes ne s'expliquent pas, qui est voilà tout, et permet que 

le cycle continue: des victimes qui ouvrent la porte, relancent ['agresseur, tolerent sa présence 

après l'agression, tolèrent que leurs enfants vivent dans un tel climat. 

Plus que la narration, ce sont les trous dans le récit qui font sursauter. Les trous de 

la constriction, du lien non rompu. 

Dans la quasi totalité des cas où l'agresseur a une interdiction de communiquer avec 

la victime, celle-ci n'en fait pas mention dans sa déclaration écrite. Dans nombre de cas? la 

victime ne fait pas mention non plus des condamnations antérieures de I'agresseur pour les 

agressions passées. 

Les victimes relatent par contre les appels antérieurs aux policiers, les plaintes retirées, 

les absences de témoignage lors de processus judiciaires pour des agressions passées. 

Elles relatent la banalité des circonstances, détaillent les coups et les insultes, disent 

qu'elles savaient que l'agresseur est violent lorsqu'il a bu, que ce jour-la il a bu, et qu'elles 

n'ont pas fui. 



Elles disent qu'elles ouvrent la porte, ne changent pas les serrures, laissent entrer, 

accueillent, relancent, restent, attendent. 

L'analyse des récits, rmalyse des contenus, permet d'identifier les besoins de sécurité, 

les symptômes dévastateurs de la constriction ou de I'hypeméactivité qui tous deux amputent 

la narration des victimes. 

II est possible, à partir des déclarations écrites des victimes d'élaborer des grilles de 

réactions traumatiques, de phases du processus de guérison, de dangerosité, de risque de 

récidive, afin de permettre, dès la lecture des déclarations écrites des victimes, qu'une aide 

adaptée leur soit offerte. 

D'autres, linguistes et psychologues formés a l'état de stress post-traumatique s'y 

intéresseront peut-être, pour que les secours offens aux victimes de violence conjugale soient 

utiles, cohérents et efficaces. 



CONCLUSION 

S'il en était besoin, le bilan de la judiciarisation de janvier 1996 démontre l'échec de 

l'approche psychosociale, des règles de judiciansation et des traitements pour conjoints 

violents, par des agents de lgtat sans formation adéquate et a partir de postulats erronés. 

Sauf exception, les agresseurs de janvier 1996 sont des récidivistes de la violence 

cotijugale, avec ou sans antécédents judiciaires a cet égard. 

Selon les données recueillies, au moins 10 d'entre eux avaient, avant 1996, suivi une 

ou plusieurs thérapies pour conjoints violents, alcoolisme ou toxicomanie imposées par un 

juge comme condition de remise en liberté ou de probation dans un dossier de violence 

conjugale antérieur. 

La judiciansation de la violence en janvier 1996 s'est faite selon des règles et des 

pratiques inchangées et inadaptées. 

Le Code crinlinel a été long a être modifié. II a fallu longtemps pour que des limites 

à la liberté des agresseurs soient imposées, que les suzerains soient tenus a l'écart du château, 

que les victimes gardent le feu et le lieu. 

Sans sécurité véritable, cependant. Les ordonnances interdisant de communiquer avec 

la victime, de se trouver dans des Lieux déterminés sont violées, sans que les agresseurs soient 

punis ni même poursuivis. 

Aiors que dès 1980, dans Lnfentrne botme mi Catzndn: utz cerck vrclrux, le Conseil 

consultatif canadien sur la situation de la femme indiquait qu'ii était indispensable d'écouter 

attentivement les victimes, que ales voix des femmes battues sont celles qui sont le plus 

souvent ignorées)), cela n'a pas été fait, ni par le droit, ni par les institutions. 



Bien sûr de multiples stmctures, études, rapport. Des monceaux d'observations, de 

données quantitatives et qualitatives, pour dresser le portrait, établir les coûts. 

Hormis le harcèlement criminel, criminalisant l'acharnement des agresseurs qui ne 

cohabitent pas avec leurs victimes, aucun ajout significatif n'a été apporte au Code crinli~~el. 

Au point que, près de vingt ans après la criminalisation de la blolence conjugale il n'y 

ait pas de disposition au Code crimiilel pour criminaliser les menaces d'enlever les enfants ... 

Ecouter les femmes battues? S'il leur a été permis de suggérer des améliorations à un 

Code constmit par les hommes, d'évidence personne n'a permis aux femmes de reconstruire 

le Code crinzitiel selon l em  valeurs et leurs besoins, de réévaluer les modes de judiciarisation, 

les peines prévues. d'identifier ce qui y manque et devrait y être. 

Il est bien possible qu'un Codr crimhiel construit par les femmes, a l'aube de t'an 2000 

diffère sensiblement du Code crirni~iel actuel. Que d'autres compotternents soient criminalisés, 

que certains ne le soient plus, et que soit puni plus sévèrement le défaut de respecter les 

ordonnances judiciaires. 

Ecouter les femmes battues? Le royaume des discrétions occultes des substituts du 

Procureur général est intact. II a semblé suffisant aux institutions de judiciariser la violence 

conjugale et de consentir à quelques aménasernents périphériques du système judiciaire, sans 

examiner la mesure de cette judiciarisation par les agents de istat. 

Trente-trois pour cent de la violence conjugale judiciarisée selon l'ampleur et la gravité 

relatées par les victimes et rapponées par les policiers est un triste score, insultant et 

dévalorisant pour les femmes victimes de violence conjugale. Insuffisant pour se targuer de 

criminaliser adéquatement les agressions intimes. 



L'omission de porter les chefs d'accusation appropries doit être examinée. Elle procède 

autant de la formation professionnelle des substituts du Procureur général que des mythes, 

postulats erronés et erreurs d'attribution qui subsistent a trente ans de discours féministe. 

Malgré ces discours, malgé le fait que les femmes veulent être prises en compte dans 

la conceptualisation des problèmes et leur solution. Toute l'approche psychosociale s'est faite 

selon un modèle et des valeurs stéréotypées de préservation du lien conjugal, de l'intérêt de 

la famille, auxquels les femmes doivent, depuis la nuit des temps, subordonner leur existence. 

La judiciarisation de la violence conjugale et l'intervention psychosociale ont été faites 

dans l'ignorance et même dans la négation des séquelles psychologiques des agressions 

intimes. 

Des victimes, les institutions attendaient qu'elles se prennent en charge elles-mêmes, 

qu'elles prennent des décisions rapides, rationnelles, leur attribuant à elles seules ia 

responsabilité de la suite des choses. 

Les agents de l'État ou d'organismes associés ont établi un modèle comportemental 

qui tient de la dissociation, de l'imaginaire, de Ifaffabulation. Un modèle qui les 

déresponsabilise. 

Comment expliquer l'évacuation de connaissances minimales de la psychologie des 

discours, politiques et pratiques? Comment expliquer que l'état de stress post-traumatique ne 

soit pas enseigné, que sa compréhension ne soit pas une exigence d'emploi pour tout 

intervenant? 

Comment expliquer que les ressources financières étatiques aient plutôt été allouées 

au (.traitement. de conjoints violents par des organismes disparates, incompétents, inefficaces. 

et que la chose continue? 



Parce qu'il faudrait renoncer aux chimères. 

Renoncer à croire, et à faire croire, que la confiance et l'harmonie puissent succéder 

aux agressions intimes. Le mensonge même des agresseurs, à la phase de contrition, destiné 

à maintenir le cercle vicieux, professé et renforcé par les autorités, les institutions, les agents 

de l'État, les intervenants. 

Malgré les titres et les discours, l'aide aux victimes a été déficiente, ii plusieurs égards: 

durée d'hébergement insuffisante, absence de refuges de longue durée, absence de formation 

des intervenants. Une aide organisée à panir des attentes normatives des institutions, sans 

rapport avec les besoins réels des femmes victimes de violence conjugale. 

Bien que les agressions intimes engendrent des coûrs faramineux, il faut conclure qu'il 

a été politiquement et socialement plus avantageux de ne pas renoncer aux chimères, de ne 

pas dire aux victimes qu'il faut rompre le cercle vicieux, de ne pas aider à la rupture. 

Pour des raisons qu'il appartient aux autorités d'expliquer, le droit n'a pas assuré le 

respect d'ordonnances destinées à préserver la sécurité physique et psychologique des 

victimes, a empêcher ia phase de contrition et rompre le cercle vicieux. 

Pour des raisons qu'il appartient aux autorités d'expliquer, la criminalkation des 

agressions intimes a été frileuse et parcellaire. Selon l'analyse faite de la judiciarisation en 

janvier 1996, 33.5% seulement des agressions intimes ont été pones, dans l'ampleur et la 

gravité relatées par les victimes et rapportées par les policiers, devant le seul forum qui a le 

devoir d'entendre et le pouvoir de sanctionner. 

Le droit veut-il écouter les femmes victimes de violence conjugale? Si peu que, pour 

une large part, il ne veut pas même les entendre. 



Il était inopportun de comprendre la victime, selon la Politique d'iriterventiori en 

ntiiére de violerlce corijlrgale de 1986, dont les choix ont été maintenus en 1995. Il semble 

bien qu'il ait été inopportun aussi de judiciariser la violence rapportée par les victimes, telle 

que rapportée par les victimes. 11 appartiendra aux autorités d'expliquer pourquoi. Et de 

rendre compte, aux victimes et à la communauté internationale du respect mitigé des 

engagements pris. 

Aux termes de la Déclamtimi sur l'elimiim~io~i de In violence ci l'égard des femmes, 

la violence <.psychologique exercée au sein de la famille,) doit être l'objet de judiciarisation et 

de sanction. .4 l'aube de l'an 2000, le Code criminel I'ignore. 

Aux termes de la Déclaration sur l'elin~imtion de ln violence à l'égard des femmes, 

la Iegislation nationale doit .prévoir des réparations justes et efficaces du dommage subi.). Le 

droit statutaire est inadéquat a respecter l'engagement international, le droit criminel 

également, en raison du panage constitutionnel des compétences, qui laisse le dépôt des 

De'clorozio>~ de !a victinte sur les corlséquetices d11 crime (victirn intpmt s~atemei~i)  a la 

discrétion des provinces. 

Janvier 1996 n'a pas vu naître et mourir le déni et la minimisation étatiques, ni les 

auditions judiciaires de formalité. 

Si l'État ne juge ni graves ni importants 66.5% de la violence rapportée par les 

victimes, celles-ci, comme tous, doivent choisir entre deux conciusions: les victimes de 

violence conjugale ont pour lr€tat une importance mitigée; les agressions intimes ont pour 

I'Etat une gravité mitigée. Des conclusions qui ne sont pas nécessairement alternatives. 

Tant de ressources financières, tant d'études depuis vingt ans, pour de si piètres 

résultats. Des études qui théorisent a distance, des cautionnements de l'empirisme et de 

l'incompétence, des démissions face aux chasses-gardées corporatistes, des discours 

trompeurs. 



Le bilan de la judiciarisation de janvier 1996 est aflligeant. II n'est pas étomant, au 

regard des orientations étatiques et de la volonté de préserver la famille. Certains y 

trouveraient prétexte à judiciariser les agressions intimes, en toute méconnaissance de cause. 

II faut arrêter de se raconter des histoires. Prétendre judiciariser et judiciariser au tiers. 

Prétendre s'occuper des victimes et ne pas tenir compte de leurs séquelles psychologiques. 

Par respect pour les engagements internationaux et le droit constitutionnel des femmes 

a I'égie protection de la loi, il faut judiciariser les agressions intimes, et non les retourner à 

quelques sphère ou fomm privés. 

II faut judiciariser, mais judiciariser la totalité des agressions intimes. II faut 

judiciariser, mais en prenant en compte les séquelles psychologiques des victimes. Former les 

agents de l'État aux normes de la psychiatrie et de la psychologie, adapter le processus 

criminel et assurer le respect des ordonnances judiciaires. Puis refaire le bilan. 

Devant les coûts exhorbitants de la violence conjugale, les victimes et la collectivité 

obtiendront peut-être que soient modifies le modèle d'intervention, l'approche curative et les 

règles de judiciarisation actuelles, les normes d'hébergement des victimes et la sorte de 

services qui leur sont offerts. 

Les victimes et la collectivité obtiendront peut-être la fin du déni et de la minimisation 

étatiques, la fin des règles, normes et pratiques de tous ordres qui empêchent d'entendre les 

victimes, de les écouter et de leur porter secours. 

Les femmes obtiendront peut-être de participer, comme moitié d'une société libre et 

démocratique, a l'élaboration de règles et de normes compatibles avec leurs valeurs, à 

l'évaluation de leur mise en œuvre. 



Les victimes et la collectivité obtiendront peut-être la juste sanction des agressions 

conjugales, et le respect des engagements internationaux- 
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Liste partielle, organismes et actions, 
gouvernements du Canada et du Québec 



ANNEXE A 

A titre indicatif. au Fédérai 

1980 

Création d'un comité interministériel sur les femmes battues, présidé par Condition féminine Canada. 

Publication de Ln fen~me bntftre air Cm~ada: zm cercle vzcieirx de Linda McLeod pour le Conseil 

consultatif canadien sur la situation de la femme. 

1982 

Entrée en vigueur au Canada de la Corive~itiori sicr Z'élintinatior~ de toutes les formes de 

di.scr.zh~imriorl h l'clgc~rd des femmes adoptée en 1979 par l'Assemblée générale des Nations Unies. 

Création du Centre national d'information sur la violence dans la famille par le Ministère de la Santé 

et du  Bien-ètre sociai. 

Dépd  du rapport du Comité parlementaire permanent du ministère de la Santé et du Bien-être social: 

.(Rapport sur la violence au sein de la farmlle: les femmes battues)). 

1983 

Création d'un groupe de travail sur la violence conjugaie par les ministres fédéral, provinciaux et 

territoriaux responsables de la Condition féminine, qui fera rappon en 1984. 

Rapport du goupe d'étude fédéral-provincial sur les victimes d'actes criminels présenté aux ministre 

fédéral et provinciaux responsable de la justice pénale. Onze recommandations visent à atténuer les 

problèmes que rencontrent les femmes battues. 



Dépôt du Rapport du groupe de travail fédéral-provincial sur les femmes battues mis sur pied par 

Condition fiminine Canada. 

Initiatives pluriministérielles en faveur des victimes d'actes criminels. 

Politique opératicnnelle de la GRC, directives exigeant que tous les incidents de violence conjugale 

signalés fassent l'objet d'une enquête et d'une mise en accusation dans les cas où il existe une preuve 

pour étayer la mise en accusation. 

1985 

Rapport du sous-comité parlementaire sur les droits à l'égalité dégalité pour tousab. Le gouvernement 

y fera réponse en 1986: Kap  sur l'égalité)). 

1986 

Création de la Division de Ia prévention de la violence familiale au ministère de la Santé et du Bien- 

être social. remplaçant le Centre national d'information sur la violence familiale créé en 1982. La 

Division de la prévention de la violence familiale est chargée de mettre en œuvre la Stratégie nationale 

de lutte contre la violence familiale. 

Réponse du gouvernement fédéral au sous-comité parlementaire sur les droits à I'égalité. 

1987 

Publication du Conseil consuitatif canadien sur le statut de la femme Pour de vraies amoiirs, préve>iir 

ii ioioler rce fnnlilkde. 



Le Ministère de la Justice annonce l'Initiative sur les victimes d'actes criminels qui a pour but de 

déteminer les préoccupations et besoins particuliers des victimes, et le Programme global pour venir 

en aide aux victimes. 

Initiative fédérale de lutte contre la violence familiale, Programme sur la violence dans la famille, 

impliquant plusieurs ministères. Mise sur pied du Programme Opération Refuge de la SCHL. 

L'Initiative fédérale de lutte contre la violence familiale est renouvelée en 1991, 1995 et 1997. 

1990 

Début des audiences du sous-comité parlementaire sur la condition féminine sur la question de la 

violence faite aux femmes. Le rapport (.La guerre contre les femme. sera déposé en 1991, suivi de 

la réponse du gouvernement fédéral 4 h r e  sans peur ... Un but à atteindre, un droit pour toute 

Création par les ministres de la Justice et les Procureurs généraux fédéral et provinciaux d'un Groupe 

de travail sur l'égalité des sexes dans le système de justice du Canada. Le symposium national sur les 

femmes, la loi et l'administration de la Justice aura lieu en 199 1. 

Déclaration du lac Louise sur la violence faite aux femmes par les ministres fédéral, provinciaux et 

territoriaux responsables de la Condition féminine. 

1991 

Dépôt du rapport du Comité permanent de la Santé et du Bien-être social, des Affaires sociales, du 

Troisième âge et de la Condition féminine: .La guerre contre les femrnew 



Adoption d'un plan d'action par les ministres fédéral, provinciaux et temtoriaux responsables de ia 

Condition féminine: <gorger des alliances; Plan d'action pour une stratégie nationale contre la violence 

faite aux femmes)). 

Réponse du gouvernement fédéral au rapport du Comité permanent de la Santé et du Bien-être social: 

t4Vivre sans peur ... Un but à atteindre, un droit pour toute femme)). 

Création du Comité canadien sur la violence faite aux femmes qui déposera son rappon (final) en 

1993 : 4 J n  nouvel horizon: éliminer la violence - atteindre l'égalité>$. 

Symposium national sur les femmes, le droit et l'administration de la Justice. La réponse du ministère 

de la Justice et des Procureurs généraux aux recommandations de Symposium, déposée en 1993, 

comporte un plan d'action ministériel sur l'égalité des sexes. 

Programme 4 ' ~ t a ~ e  suivante. de la SCHL. 

1992 

Recommandation générale n" 19 du Comité pour l'élimination de la discrimihation à l'égard des 

femmes: les États parties doivent inclure les informations relatives à la violence contre les femmes 

dans leurs rapports au Comité, la violence étant une fonne de discrimination au sens de la Comemion 

srrr I'dintimtio~i de toirtes les formes de discrinritra~io~i à ['égard des femmes. 

1993 

Publication du rappon du Comité canadien sur la violence faite aux femmes: .Un nouvel horizon: 

éliminer la violence - atteindre l'égalité)). 

Financement par le Ministère de la Santé du Canada de l'enquête nationale sur l'agression contre la 

conjoicte par Statistiques Canada dont les résultats seront publiés en mars 1994. 



Adoption par l'&semblée générale des Nations Unies de la Déclaration sur l'élimination de la violence 

à l'égard des femmes. 

Sur résolution présentée par le Canada, le Comité des droits de l'Homme convient à l'unanimité de 

nommer un rapporteur spécial sur la violence faite aux femmes qui soumettra son rapport annuel au 

Comité. 

Rapport de Groupe de travail sur l'égalité des sexes dans le système de justice du Canada. 

1994 

Déclaration de Régina sur les droits à l'égalité des femmes ayant subi un acte de violence. Création 

d'un groupe de travail et élaboration d'un plan d'application de la Déclaration. 

Création du Conseil national de la prévention du crime. 

Publication des résultats de l'enquête nationale sur l'agression contre la conjointe de Statistiques 

Canada. 

.L titre indicatif, au Québec 

1979 

Document du +Ministère de la Justice sur la violence conjugale. 

Colloques régionaux sur la violence faite aux femmes. 



1980 

Le -Ministère de la Justice lance le Programme de subventions sur la violence conjugale et crée les 

Tables de concertation régionales pour harmoniser l'intervention auprès des victimes. 

1981 

Le nouveau Code civil du Québec stipule l'égalité de droit de l'homme et de la femme dans le mariage 

et le droit de la famille. 

1985 

Programme de soutien des oganismes communautaires par le Ministère des Anaires sociales pour 

les orpismes  qui correspondent aux objectifs du ministère et du Conseil régional de la Santé et des 

Services sociaux. 

Dépôt de la Politique d'aide aux femmes violentées du Ministère de la Santé et des Services sociaux. 

1986 

Politique d'intervention en matière de violence conjugale des ministères de la Justice et du Solliciteur 

général. 
C 

Création d'un comité pour assurer la cohérence dans la mise en auvre de la Politique d'intervention 

en matière de violence conjugale et le Plan d'aide aux femmes violentées, formé de représentants des 

ministères de la Santé et des Services sociaux, de la Justice, du Solliciteur général, du Secrétariat à 

la Condition féminine et du Regroupement des maisons d'hébergement. 

1987 

Création du Comité interministériel de coordination en matière de violence conjugale. 

Rivision de la Politique d'aide aux fernrnes violentées du Ministère des Maires sociales. 



1992 

Dépôt des <*Orientations en matière de programmes d'intervention auprès des conjoints violents. du 

Ministère de la Santé et des Services sociaux. 

1993 

Politique en matière de condition féminine 1993-1996 ( U n  avenir à partager. dont la troisième 

orientation est (Mimination de la violence faite aux femmes?$. La Politique est assortie d'un Plan 

d'action impliquant divers ministères. 

-Plan d'action en matière de Condition féminine 1993-1996)) du Ministère de la Santé et des Services 

sociaux cornponant une section réservée à 4 a  violence faite aux femmes: un problème à éliminer)). 

Création d'un Comité interministériel de coordination en matière de violence conjugale et familiale 

ayant mandat d'élaborer une Politique concernant la violence conjugale et ses effets sur les enfants. 

1995 

Politique d'intervention en matière de violence conjugale. {~Prévenir, dépister, contrer la violence 

corjupale>) des ministères de la Justice, de la Sécurité publique, de la Santé et des SeMces sociaux, 

de l'Éducation, des Secrétariats à la Famille et à la Condition féminine. 
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CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 

District 

Corps policier 

AlTENDU QUE 
né@) le 
a et6 inculpé@) le 

ENGAGEMENT 
(SlS(2). 520. 521, 522. 

523,521,525, 679, ô80 C.cr.1 

AlTENDU QUE la(les) personne(s) suivante(s) Non() personnellemen1 comparu et a(ont) chacune reconnu devoir B 
sa Majesld le Reine les diverses sommes indiquées en regard de leur nom respectif, savoir: 

1 .  Nom 
Adresse 
Occu patkm 
TBIBpiione 
Montant 

2. Nom ' '" 
0 avec ddpôt Cl sans depdt 

Montant 
--pck . ,g;:. , . . .. .. 

iesdiies sommes de l'engagement sans ddpôt devant dtfe pr6levhs sur leurs biens mobiliers ou rrnmobilisni, 
si le(la) prBvanu(e) n'observe pas les wnditions ci-aprds Bnonclke. .. . -. + 

A CES CAUSES. le pr6seni eng&nent  e;iaibardonid &(a condition que le(la) prt)venu(e ;-&fi br(k.n<i.)'su 
tribuna1.h - - - A. - . . , hwes ,  
au Palais de jusdce 4 , 1 - .... . 

ei par la wte,  selon les exigences du tribunal afin d'y être traité@) selon la lai, et qu'en outre B(aiie)::. . :a- --. . . m ,-.- ' - Ci 1. Garder la paix et avoir une bonne conduite. -. & 

C - -  
.* +:' - . . . - . -- 

A . ,  . - .  I .: ,*h@FJ - ~ : ~ 4 + %  , . .  - - . 2%; >-a,- L b. ... . ...'a- 

2 3. Rester dane les limites du district de - -  - - -  

Cl 4. Demeurer C a sa rdsidence, O chez ses parents; ,. .. - 

O chez - -.*..A ;+a*p-: . - 4  -.a<. * .  . . -  .. . - 
a I'adrasse suivante: --$; .- 

E 5. Rester B la rdsidence designde A l'item 4 entre..- wr ,  ,. . heures et- : hewes. 
D 6. Infornier le tribunal par dcrit et prddablement de tout changement d'adresse. 

7. S'abstenir de communiquer de quelque façon que ce soit avec 
G 8. S'abstenir de fréquenter tout ddbit de boisiorir. -. -. 
2 9. R e s p . . ~  les mndltio?~ yvantes:  . :. % J .  . . . - . - 

DE PLUS. ledit engagement est sujet aux dap&icms des'anicles 763.76yl) (2) (3) du Code criminal reproduitü au 
verso des prhntes pour en taire panie I n t ~ c  . .- 

-. LI . b' 
. .. 

. . - . > -:aa *. - 
- 0  . - -.- f * .  --3ù-- 

. . 
r ~ + s  . ,i u: ore- 

- -- -- - 



Juge Salle: Grcttiarle j 

Accusel e 1 Dossmr(s)~ 

Data prochalni &tapa, Salle. - 
PROMESSE 

ENGAGEMENT AVEC ( ) CAUTlON AU MONTANT C f 

ENGAGEMENT PERSONNEL 4 

DEPOT EN ARGENT s 
CONDFTIONS; :- bb. .--. - --- --. - -: - 
1 A)  GARDER LA PAU.. ..... -,.... 16) ETRE . '-*cm i (CI a toutes les Ctapes des procédures 

- Sa prdarntar 1 se npporutr mm hres et h m  

I tous les jours. une fou la semaine le 
l 

1 a tous 10s quinze jours ~c a tous ras mas le. 

i COMMEHÇAHT LE: 

/ 20) Se présanler au posth de pour BERTILLONNAGE d'ici hres 

i 
I 
I 

3 )  -  ester dans 18s ~irnitss au dtsmct de: 

C H U :  1 
I 

1 

SAUF pour fins da tnvrll. 2 pour 4tud.r. 
j 

1 6 '  - Aviser b g M a  1 la Soiet& Munrupak de: 

da tout changernerit d'adresse prtri8blamsnt et par ômt dan8 las 4û HEURES OU 24 HEURES 

Demeurer 8 la Mihon da Thdrapla suivlnca: 

survre direclives et reglements de cene maison 

ûumw ia Cantrm dm d6UntLon de Quebec en prlsencc d'un repnsantant ae la Maison. 

7 )  INTERDlCTlON DE COMMUNIQUER dlroctamini ou tndlnnannnt ou de contacter de quelque @on que ce 
1 sort avec: 

1 AI ~e(s) co-aax~(e)(s)  OU presum~(s)(r) camptica(s). saut en prasence de son avocat pour la 
prbpamon de ta couse. 

i 9) tes penannes survantes: 
! 

f 

1 D ~ F E N S E  D'IMPORTUNER do quelque façon que ce soit las personnes suivantes. 1 
1 

1 

Ditensr do r o  trouver au 

ou dans un myon ae mdtns pieas. de cet endrort 

Aller chercner SES EFFETS PERSONNELS en presencs d'un policier 

VERSO 



RENCONTRER SON (SES) ENFANT(S) 

Par I'intemcdiaire ac la Maison da i8 famille. 

Par I'intermédtairc d'une tiert8 perronne. 

Suivant les modalités d'un /ugarnmnt dm Ir Cour Supirieute 

8 )  - DEFENSE DE SE TROUVER dans les endmm air il se vend des boissons alcooliques pour consommarian 

[ S'ABSTENIR FORMELLEMENT DE: 
! 
1 Faire usage de itupifirntr ou de dmguir. mut sur ordonnance mCdicale validment obtenue. 
1 - 
I Consommer toutes boluona aicooliquss pendant la du- des pracCdures. I 
I 

I PossWer. de nortmr. et d'acau- i quelque btm que es soit; des armes offensnres. ou a usage 
restreint. ou unrtation d'amie. munibons et s u b s m ~  explosives. 

I 

Rememe ses annet. munittans. etc.. 4 b SQmU Munmpala de: 

dans un ddlai de: 

Oépaser son PASSEPORT dans les heum de sa libération auprcs: 

7 3 Greffe u Coms policier: O 4 h n s s  d a  prtaantcr une dcmanac aa passepon 

Oefense de CONDUIRE TOUT VEHICULE AWOMOBILE pendant la aur& des plDCbdures 

Deposer son PERMIS DE CONDUIRE ru Grmm d'ict: 

Delense de qultter 1. DIiMct Judlchln dm Qu4kt.  (VOIR ITEM 3) 

DBfsnas de posséder T ~ L ~ P H O N E  CEUUUIRE ETIOU T~L&-AVER~SSEUR. 

Defanse ae se trouver dans LE QuADRIuT~RE carnpm entre: 

1nieraic:;on ae se trouver dans LES PARCS PUBUCS, P13CIHES. TERRAINS DE JEUX, COURS D'ECOLES ou tout 
autre enaroit frêquenta par d e s  MINEURS sauf an pmsencs d'un adulte. 

3efense de se muver seul an presence d e  PERSONNES MINEURES. sauf accompaqnt d'un adulte. 

AUTRES CONDiTlQW 



Formulaire, ordonnance de probation, 
réduction à 8%" x 11 " 



CANADA 
PROVINCE DE CUEBEC 
Outnct 
Locelrte 
Oossre r 
Code stauswue 
Numdta a'evenernent 
Numero seauentiel 

ATENOU QUE 
dorntcitie au 
a Btd jug6 aux termes du Code cnminel et dédard aupat~la Ir 
devant le luge 
de I'lnfractiori de 

ET ATTENDU QUE le , le tnbunal s d M d 4  supl aux condliions adearous prescrites 
I'anonce qui r'applque) 

que I 'amse soit absous; 
que ie prononce de la peine conire le delinquant soit suspendu et qu'il salt liWr& 
que ie deiinwant paie une O amenda di d rurameme ôa 
que le delinquant verse un aadammagemnt mfarmbmenl aux amcles 738 et 739; 
d'lnlerdire au d6linquanr d'avoir en sa passmsion une arme 8 feu. des munrtions ou des suestances explosives pour la p4riode 
indlquee par le t n b u ~ l  contormbrnent A I'UtiC1a 100; 

A CES CAUSES. LE DELINQUANT 001T : 

El pour une Oenode a 

i B compter de ta date de la prê8enta ordonrunw. 
a compier de la date a'expinuon as so peine d'empnwnnomsni. 
a la fin de ta penode de sursis. 

. pendant taute la penode de lsmpl ou 11 purgo sa peins hon  da la pnson et de s'y conformer â& sa sorue de pnson 

SE CONFORMER AUX CONDITIONS SUIVANTES : 
. - a  - -- . - 

NE FAS TROUBLER L'ORDRE PUBUC ET AVOIR UNE BONNE CONDUITE, RGPONDRE AUX CONVOCATIONS OU TRIBUNAL. 
PREVENlR LE TRIBUNAL OU CAGENT DE PROBATION DE SES CHANGEMENTS D'ADRESSE OU DE NOM ET DE LES AVISER 
RAPIDEMENT DE SES CHANGEMENTS D'EMPLOI OU D'OCCUPATION. - 
ET DE PLUS ; 

. . 

A fl se presenier A l'agent de probation dana tes deux bure wvriblea suivant l'ordannance. orr dans le ddlal de 
,L, et par la suite. selon les modalil& de trmr et de lofme firéas par teagant de pro- - .. *. . . .. 

B D rester aanr io ressort du tribunai. saui p.mirsion écrits deen uirttr, donnde le triôuni~ c i  par ragent de probaticn: 

E E prendre sain des personnes a lia ~ r g e  et subvenir A taurs besoins; . 
F accomplir neuras de servica cammunautairs aanr un d6lU de mois, A annptrr qe ta date d'emission de la pre- 

sente araonnance et respscrec les maQPlR6s d'e~&ution indqubes par O i'ogent de pmbiocn ou par O 
qui assurera la 8 u p r ~ s f o n  de cas conditions. Les mvaux d m t  dtm rxdcuttb a la satufaction de 

ce SuDerviseur a qut le d8linquant devn se prbsentsr duir les trois jours d'owemre du bumiau suivant I'Bmission de W 
ordonnance el. par la suite, lorsque rsquw; le dbllnquant devn aviser son supervtssur proelobiernent a tout cnangement 
tiadrlYSe; 

G parnaDer a un programme de traitement spprowd par ia prOvtW Si le ddlinquant y conseni et le direaeur au prcgramme 
I'acwpte; 

I a s'abstenrr de communiquer directement ou inditeclsrnent avec 

P 

J L se presenier au greue pour recevoir uns aipie de l'ordonnance et les explications; 

hrgk Ag. aa pa ix .  Grenier 

DECURATION DU O&UNOUANT (Pimgmphm t32.1 (5) Cc?.) 
J'ai Lu ia ormnte  oraarrnaKe ou elle m'a BtI  lue. i'u reçu une ewlicauon du contenu des paragraphes 7 3 2 2  (31 et (5) et de i'aMe 
733.1 el une exDiication des madalit& de pdseniation Q'une demande de moüiticaüon des cor#iboris tacuttarives de I'ordonnancs, 
l'en camprenas le sens. les conditions et les a x p u c l ~  qui m'on; 6tb foumiss et j'en u reçu -. ... 



ANNEXE E 

Formulaires, comparution, recto-verso, 
réduction à 8%" x 11 " 



COMPARUTION 

SuPst i  t u t  



COMPARUTION 



COMPARUTION 

n o n t u t :  a 

" 0 s I S (  2 I E ENCACCRRVT s u s  CAUTIOM AVEC D L ~ T  EN A U G C W ~  n o n t l ~ r :  s 

IMtUICTIOW D t  CONDUILL TOUT V E U I C ü L &  AUIO)(OIILE ?LlW?!IVIT LA DUREf DES P R O C m W S  TT DEHISER 
son PLMIS DE c ~ m u t u  AU c u t n  D'ICI 

IH~ERDICTIOW DE P O I S U ) ~ ~  tttrniaats rrrou T ~ L E - A V ~ R T I ~ S C ~ ~ .  



COMPARUTION 

I ; L U t f W  PAR USSOURCES SPLCLUISLCS 

AUTUS DLLItS P VENIR 



Canevas, rapport policier, 
Sûreté municipale de Québec 



SURETE MUNICIPALE DE QUÉBEC 
CANEVAS (8% x 14) 

RAPPORT DTNQUETE 
Nature de l'événement: 

Date de l'événement 

Endroit: 

1. Sommaire 

2. Les faits 

3. Victime 

4. Témoin 

5. Témoin policier 

6. Suspect 

7. Antécédents judici 

8. Conclusions 

aires 

9. Déclarations solennelles (dactylo et écrite) 

DEMANDE D'INTENTER 
CANEVAS (8Y2 x 14) 
Cour: 
Prévenu : 

No demande d'intenter: 
Date de mise à jour: 
Nu evbnement principal: 

1 .  Évknement principal 
- événement 
- événement solutionné 
- infractions 

2. Prévenu 

5 .  Demande (ex.: émission de sommation) 

6. Résum6 de la preuve 

7. Résumé au substitut du Procureur g6néral 

8. Témoins policiers 

9. Témoins civils 



~ E R E  
CANEVAS (8Y2 x 11) 

1. Résumé d'événement: 
No événement: 
Infraction: 
Endroit: 
Reçu le: Survenu le 
créé le: 
Statut: (ex.: par mise en accusation; ex: en traitement et non évalue 
Motif: 
Cote d'évaluation: 
€valu6 par: 
Assiste par: 
Type de vol (modus): 
Liste des biens volks: Montant des dommages: 
Montant du vol: - biens Valeur des biens: 

- argent Retrouvé l'argent: 

Objet de l'acte cr. (personne) 
Arme la plus dangereuse 
Nature de l'arme 
Methode de fraude 
Assuré 
Voisins rencontrés 
Pieces a conviction 

Compteur (nb de fois) 
S.I.J. demandee sur les lieux 

2. Personnes impliqu6es: 
Prévenu No Nom 

Naissance 
FPS 
Permis N.A.S. 
Adresse 
Sexe Race OAclaration 
Connu(e) VBrification CRPQ Disponible 
Autre Rencontre Peut identifier suspect 

Date: 



GESTION DE L'INFORMATION POLICIERE 
(suite) 

tangue partée 
Demande de renseignements mkdicaux 
ldentif ication 
Consommation alcooUstupéfiants 
Relation accus&victirne 
Cohabitation accus&victime 
Agent de la paix 
Gravit6 des btessures 
Arme - blessures 

Plaignant No Nom 
Naissance 

FPS 
Permis N.A.S. 
Adresse 
Sexe Race Déclaration 
Connu(e) V6rification CRPQ Disponible 
Autre Rencontre Peut identifier suspect 

Langue parlhe 
Demande de renseignements médicaux 
ldentiiication 
Consommation alcootktupéfiants 
Relation accus&victime 
Co habitation accus6-victime 
Agent de la paix 
Gravité des blessures 
Arme - blessures 

Témoin (idem, prévenu et victime) 
I 

3. Objets impliqués 
4. Modus operandi (arme la plus dangereuse; période du crime, attitude, déguisement. caract.. 

recouvrement. 
5 .  Détails de l'enquête 
6. Narration 
7. Activites d'enquête réalisées 



ANNEXE G 

Formulaire, autorisation 



Nom de l'accus6 

1 .- Accusation Prescription 

2 .- Accusation Prescription 

3.- Accusation P~sscripth 

DBtails 

Perquisition 0 
Violence conjugale 
Abus ~ m e l  

c l  
(adulte h enfuit)  0 
Abus physique (enfant)  0 
Personne Agie  

-- 

Déclaration 
soamaire O Citation 
Acte criainel 
(absolue C.Q.) 
Acte crininel 

O Proie'8a 
(option) 
Acte c th ine l  

0 ragag-t 

( e x c h i i f  C.9. )  O Somation 

O Somation empreintet 

brpa policier NO 8 



ANIIEXE H 

F O rmula ire, Declaratiort de la victime sur les conséquences du crime, 
4 pages, et lettre d'accompagnement 



Gouvernement du Québec 
Mlnlstere de la 
Justice 

Déclaration de la victime 
sur les conséquences 
du crime 

IDENTIFCATîON DU DOSSIER 

' S'il n'y a pas d'etiquette dans cette case, 
veuillez remplir les espaces en vous réf6- 
rant à la mention uobjetn de ia lettre que 
vous avez reçue avec ce questionna~re. 

La Reine contre 
Prdnorn et nom de l'accuse au de l'accusée 

. Prdnom et nom ae la victime 

Lorsqu'une personne est victime d'un acte criminel comme vous 
l'avez été, ta loi lui permet de faire une declaration ecrite destinée 
au tribunal et portant sur les consequences psychologiques, socia- 
[es, physiques et financieres de cet événement. 

Cette ddclaration qui s'appelle la Ddclaration de la victime permet 
au juge, aux avocates et avocats qui s'occupent du dossier de 
savoir en quoi ce crime a affecte votre vie. 

Si vous voulez faire une telle déctaration. nous vous suggerons de 
remplir le questionnaire ci-joint et de le retourner dans I'enveloppe- 
rdponse prevue a cette fin, dans les plus brefs delais, 

Votre déclaration sera remise au substitut du Procureur général et 
une copie sera transmise a l'avocat de l'accuse. 

Si la personne accusde est ddclarde coupable ou plaide coupable, 
votre dectaration sera déposée à la cour et le juge pouna la prendre 
en considération pour déteminer la sentence. 

Si la personne accusée est condamnée it une peine d'emprisonne- 
ment, les services correctionnels et la commission des libérations 
conditionnelles intéressée pourront en prendre connaissance et en 
tenir compte dans leurs décisions concernant la mise en liberté 
sous condition de l'accuse. 

Oue vous ayez ou non rempli la DBclaration de la victime, il se peut 
que vous receviez une assignation (subpoena) vous ordonnant de 
vous presenter a la cour pour rendre témoignage. Vous devrez 
alors vous conformer a cette assignation. 

Dans Ie cas ou la victime ne peut remplir ta déclaration en raison de 
son Bge, de son état de santé ou de son décès. la d6claration peut 
8tre remplie par l'une ou l'autre des personnes suivantes: 

- son conjoint ou sa conjointe, selon le cas; 
- son pere ou sa m h ;  
- la personne qui en a la garde en droit ou en fait; 
- la personne à qui elle est confiée ou qur voit à son entretien: 
- une personne a sa charge. 

Si vous avez besoin d'information pour remplir le formulaire, n'he- 
sitez pas à communiquer avec les ressources d'aide aux victimes 
d'actes criminels de votre region, fiotamment, là ou il existe, avec 
le Centre d'aide auxvictimes d'actes criminels (CAVAC). Consultez 
les pages jaunes de l'annuaire sous ta rubrique sacentres d'aide~m. 

Si vous avez oesorn d'espace additionnel pour repondre aux quesrrons. 
joignez des pages en annexe. 



1'1 Souffrez-vous ou avez-vous souffert de troubles ernolifs ou psychologiques depuis que vous 
avez ete victime d'un acte criminel? (par exemple: perte de memoire, insomnie, phobie, acc& - 
de nervosite, agressivitd, etc.)  OUI -NON 

Si oui, décrivez la nature de ces troubles. 

1.2 Cet acte cnminel a-t-il eu des cons~uences sur votre mode de vie et vos habitudes ou sur 
celles de votre entourage (par exemple: crainte, perte de concentration ou d'intWt au travail, 
perte de motivation, etc.)? 9 OUI  NON 
Si oui, décrivez ces consequences. 

2.1 Avez-vous 6té blesse(@ lors de l'acte criminel (par exemple: coupure, fracture, ecchymose, rn 
mutilation, etc.)? u0lJi -NON 

Si oui, d6cdvez la nature de ces blessures. 

2.2 Avez-vous eu besoin de soins rnedicaux? 

Si oui, décrivez les soins que vous avez reçus. 



2.3 Dans quel établissement hospitalier (hôpital. clinique, etc.) et pendant combien de temps 
avez-vous reçu ces traitements? 

Elablissament Ou& 

- 7 1 2.4 Avez-vous encore besoin de traitements (par exemple: médicaments, physioth8rapie. cure. etc.)? :- OUI _ NON 

Si oui, décrivez les traitements que vous recevez. 

2.5 Souffrez-vous encore d'une incapacité partielle ou totale (par exemple: perte ou alteration d'un 
sens, d'un organe, d'un membre, etc.)? =OUI =NON 

Si oui, ddcrivez la nature de votre incapacité. 

2.6 Souffrez-vous ou avez-vous souffert d'autres probldrnes de sant6 lies cet acte criminel (par - - 
exemple: maux de M e ,  nausées, brûlures d'estomac, etc.)? 11 OUI \-NON 

Si oui, décrivez les problémes de santé que vous avez éprouves ou que vous éprouvez. 



3.1 L'acte criminel dont vous avez été victime vous a-t-il occasionne des pertes financieres? 

Si oui, veuiliez en indiquer la nature et le montant:' 
- 
- pene de salarre 
- 
- perte d'autres revenus 

nombre de purs ou de sematne 

nature de la perte 

- biens voles 
nanrre des biens 

- biens endommages 
flanire des biens 

- biens dëtruits 
frais médicaux (medica- 

i rnents, traitements, etc.) 

déménagement 
- mesures de sécurité 
-i additionnelle (systerne 
- d'alarme. serrure, etc.) 
- autres Dertes 

nanire des biens 

nafure de la perte 

nanire des mesures de sécutlîd 

s 
montant 

$ 
montant 

montant 

S 
montant 

montant 
i5 

s 
montant 

3.2 Avez-vous des assurances pour couvrir ces pertes? 
- - 
I ~ O U I  N O N  

- - - 
3.3 Si oui, avez-vous fait une réclamation à votre compagnie d'assurance? i i O U l  .,NON 

- - - - - - - - 

3.4 Avez-vous été rembourse(e) de ces pertes par vos a ~ ~ ~ f a f l c e s ?  

1 Oui. en totalitd 

- Oui, sauf pour la franchise 
- 
-- Oui. en partie 
-- 

- Non, pas au tout 

Indiquer le montant de la franchise $ 

Indiquer le montant du remboursement $ 

Avez-vous d'autres commentaires a ajouter a titre d'information pour le tribunal? 

J'atteste que cette declaratton est vraie et faite au meilleur de mes connaissances. 

Signature au declarani au de la declarante ' date 

' Si le declarant ou la declaranre n'est pas fa victime, veuillez preciser a quel titre vous avez rempli la déclaration: 
- - - 7 - 
- conjoint - parent .- tuteur - personne a charge .- autre précisez 

Cette déclaration a été remplie avec l'aide de 
- .- - - 

Parent - Ami - Organisme 
Nom de la personne ou de I'organisme 



MODELE NO 1 

Avis d'ouverture 
Bureau dei substiturt du RocuRur g é n b r l  
1, rue Notre-Dame Est, bureau 4.100 
M a r i M  (Qdbec) 
m Y  1% 
TUkphcme: (514) 393-2543 

i~ 10 avril 1995 

Objet: Lo Reine mue JEAN CONTREVENANT 
Numéro de dossier: 500-01423456-900 

Madame, Monsieur, 

N w  &irons vous infornier qu'me poumite a &té intentée en venu du C d e  criminel au Palais de Justice 
da Mmuéai cantre l ' d ( e )  JEAN CONTREVENANT. 

Voici la ou les accusationsk) pocrb(s) ca i rn  l'accus&. Les chiffres précédés d'un astérisque (7 conespondent 
aux articles du Code criminel: 

01 Prof4rw des memaces '264.1 (Ol)b), '264.1 (03)s) 
02 Commerue des voies de fait '266a) 

Pour co~ai6re vos droits. vos recours et 16s ressourres disponibles ainsi que pur mieux comprendre le 
prcxessus judiciaire er voue d e  dans a l u i c i .  n w  vous invitons à lire les dépiianis joinIi6 la présente. f i t  
égaiement joint un focmulaire de la déclarailion de la victime que n w  vous invitons à remplir si vous déu'rez 
l a d  connaître au hbwiai les consQumces du crime. 

ïi se peut que voue présence soit quise  devant te tribunal pour mbe témoignage dans la présente cause. 
Si c'est le cas. vous recevrez une assignuion i hoigner. Lorsque le jugement seni rendu. vous recevrez des 
inf~cmari~ns sur les Rsuitau de la powuite dans ce dossier. Pour nous permettre de vous rejoindre, veuillez 
nous communiquer tout changement dB- par krh a hkesse indiquée plus haut en menuonnant le 
numém Q dossier. 

Nous  vow reniercions de voue coopération I l'adminisintion de la justice. 

Le substitut du Procureur général 



Lettres formulaires, CAVAC, 
suite à engagement et verdict 



OBJET: 'i .'Il: 700-01- - - 

j u s t i c e  d e  Québec polir répondre a des accusat ions d e  - 

L'accuséie) n 
concernent p 
Si l 'accusde) 
s ignaler  atix 

Pt6  rernis(e1 en liberté à des condit ions  dont certalries vous 
l u s  spécifiquement. Vous retrouverez cet engagement on aritlexe. 
ne respecte pas l'une ou l'autre de ces condj tions, vous pouvez le 
a u t o r i t é s  policier-es. 

De p l u s ,  s 1  vous dgs irez  d e  plus amples informations. vous pouvez comrnuiiiquer 
avec noi au bureau des substituts d u  Procureur général. 300 houl. Jean Lesage, 
b u r e a u  2 .55 ,  Québec, G I K  8K6, tél.: (418) 649-3527. 

N.B.: Le document e n  annexe n'est pas une ass ignanon a témoigner. 

Larollne L m a y  
Agente de liaison pour le 
Centre d'alde aux vlctlrnes 
d'actes c r l m ~ n e l s  (CAVACI 



O b j e t :  L a  Reine c o n t r e  
hll_!n!srr! A e  Rzcf ? o r  : 

Madame, Mons i ecir , 

~IP-:S d e s ~ r o n s  vous informer d u  resul t a t  de 1 a poursui te intentee cont re  
I ' accuse ( e  1 

CJ 1 C o m m e t t r e  un vo 1 +:3S4 a 
M z i s ? c n t  L ' ? . c . = ~ ~ s e ( e )  es t  d&claré!o! coupable 
S e n t e n c e :  
1 a sentence e s t  suspendue pour 2 an5 
p r o b a  t i on de 2 ans t ravau: :  contntcina~itai r e s  
E ? ~ F ? . * ~ L L ~  : 40HRES UELA I & MO 1 S 

S i  vous desi rez des rensei gnenients supp 1 ententai r e s  , vous pouvez cornniuni - 
. L I  numer^  do tO!+yknno i x V q 4  p ! y s  haut  en mentionnant le numero de 

doss i e r  . 



ANNEXE J 

Formulaires CSST-IVAC, demande de prestation, 
4 pages, réduction à 8%" x 11 "; 

autorisation de transmettre les rapports médicaux; 
rapport de l'employeur et renseignements 

sur les gains de la victime; 
talon pour l'assurance-maladie 
dépliant CSST-IVAC, 2 pages 



Présentation du formulaire 
Demande de prestations 

Voug devez d'abord rempllt le famulalre 
Oemandd de prest8tIons que vous trouvent cl-folnt 

Il est essentiei que vous remplissiez toutes les sections qui 
s'appliquent 21 vatre srtuation, plus particulieretnent celles 
concernant : 

i'identiticarion de la victime ou da la personne qui a eftecwd le sauve- 
(nom B la naissance): 

* le nom et I'adresse de I*4teôiisriamsnt de sant4 et du professionnel de la 
ssntd (mebecin. psychologue, travailleur social, autre) qui a 6th consulte 
à la suite de i'dvdnemeni; 
ia m m  et I'adresse du sewtce de politx ainsi que le numero du rapport 
cMvdnsmeni (rapport poliaer). 

Jolgnez-y les fonnulalres el documents suivants : 

an cas de blessures ' 

Autw%atian de frzuisrnewe des rappons medicaux 
{n'wMiez pas de slgrter ce tomuferre); 
Ra#n?rt de I'~rnpIay6ur et msqnffmenrs sur les gams de la W m e  
( f a m  remplir ce fornulaite par l'employeur, s'il y a lieu). 

certificat de d&s; 
reçus originaux des frais fun4raires; 
certiticat de narssance des personnes A marge de la vicame (s'd y a lieu); 
caaiïuat de mariage. 

N'oubliez pas 

ôa .fgnor taus las formuWres; 
= âo d&actisr lacopie rasede h Omande eeptestaf~ansatde b conserver; - d'8xpc)dfrr tous les documents dans i'annde au cours de laquelle la 

victime a subi des dommages matdnels. des blessures ou est deced8e. 



1. Réception de votre demande B la Direction ds 
I'iVAC 

C.. . -  

2. Ouvertum de votre domisr 
Vous recevrez un accuse de réception vous indiquant 
votre numdro da dossier (demande de prestations). 
N.B. II est important de mentionner ce numéro 

chaque fois que vous communiquez avec le 
personnel de I'IVAC par telephone ou par écrit. 

3. Collecte de L'lntormation 
Un agent d'indemnisation entreprendra tes ddmarches 
pour obtenir les renseignements nécessaires 1'6tude 
de votre dossier (rapport policier, rapport médical, etc.). 

4. Transmisalon de votre dosaler B l'avocat décldeur 
Lorsque l'agent d'indemnisation aura tous les 
documents en main, i l  remettra votre dossier a un 
avocat afin qu'une decision soit rendue. S'il le juge 
nbssaire, l'avocat pourra tenir une audition ou 
demander une enquQte (vous en serez alors avise). 

SI mm damunda mi iccapth, 
l'avocat retournera votre dossier h l'agent d'indemnisation 
qui détemilnera le type d'lndemnittts auxquelles vous pouvez 
avoir dmit. 

SI votm bmundo art mtuado, 
* et si vous 810s insatisfait de la décision rendue, vous puuvez 

mntbStQr catie déusion. Vos droits d'appel tigwent au bas ae 
la décidon. 





Personne a charge (article 2 de la Loi sur les accidents du travaii) 
. --a* ---=a - 

L 

1. ~n-&njarnt: ilhornme@ h f8mme - - - 
a) qyi son1 maries el cohabitent; ou -. - 
b) qqi vivent ensemble mantaiement et qui. au momeni de i'academ (bwhëiimnt) -a*.+ 8 -*a 

* i:-résidaient ensemble depuis vais ans ou depuisun an si un enfant étaitissu de leur un iob1  1i - &- . 
-- . t -- 

II. étaient pubiquemeni representes comme conlocnts. . , - 
JZ. - .. .I .- -* a4 - 1 1 .  . 

L 6 .. *. 
b 

- .  
,r i- -- - ~r L; -1<.. C '7t(i.r@. 

w- 2. Unepqgaul iqui  e s i p . 9 ~ .  le cas ecneanl. a ~ a ~ B t e m a n e e  au ua-- -7 - -  - - -  
!;i%ne/sauveteur) et . *-* 

qqut en est separee &lait ou legalemeni ou dont le manage est d i s  par un lugement deiinitif ' 
. de divOiCe ou dec- le nui par un lugement 9n nullit4 de mariage; et : r . - i ~ : . O m Y - .  . 
f i  qui, au moment de L'acudent (evenement), avait droit de recevoir du travailleur ( v ~ c t i n t a k - - ~ l ~ a a ~ ~ % - , = +  

sauveteur] une -,y~? alimentaire en venu d'un jugement ou +n&mnvenuon. - . a ~ ~ a m .  

gpz: - j- 
", - -- - 

- C i  

~ U v e r e u r j ,  i s ~ ~ d o . ' ; l g & ; @ l ' r ~  - - - p. _ u- 
% -01 . fi-  CL-^.. : ' S .  sir n ; r z ~ . c  . 

- .. 4: un -miam du travailleur (~Eiimwsauveteur~. agé de plus de 18 ans. qui trttquente assiaument- -. 
UI une iristitUDOn d'ensetgnernent selon les rnoaalit& prevues par reglement. ou qui est invalide. z - k .  - 

' 0  

1 - -i 6 
-ZIG-- .---- -- 

. - 5. u.m%rtre-Fsonne We ai tiavail~eur (vtctime/sauiecéZ j c i e v  ainsi que toute personne m m m i o a c  
e qui & u t  a du uavaiileur (vtc i im~uuetew) in los pi~ene$+i u n i  lieu de pareril)-. - .:: 

C "- 
m.* i'accictmtf6bênement). vivait e n m m  ai Bartie~fementth n i s n ü  eu n a v i l ~ i i ( A  

17 - (victim3/saweieur) selon -. les aitdres prevus oar règlement, . , ..- - . - -  - 
"":, nt#.)IQ.01, - ' 1-.. a- œ. l h d  1- 

! - - ---- y A 

Protection des rensanemen t s personnels .. . - . . . . . . .  

conhderrtielle. Ils ne seront 
fidtiers de renseignements personnels de la CSST. que vars pouvez CO nsa~R& la C o m m s m  -~un;s;i~,& 
d'ads ~lrinfomauon, ou aux autres organismes puMi# p r W s  dans le d'entente. ---- - 

-L0130T 4 W..* - *n  t .a ' " .kW- tr '~3.1 

Lss~ensdgmments demander sont indispnsabies pour ZEUW le tréutemerr de la demande. ils o r r t  - - - 
un mradi3re abligaioire et loute personne qui refuse da les fournir pourra voir son d m  aux indemnités 
r e W  - - - -  --- ... _C .- ---- .. .--- - - ---.- 

A .. '  
.- - . - - - .  - - -- - --- - - .- -- - --.-- - 

La CSST vous informe que vous avez orait de cansulter %de mi f i e r  ces rerwignernenrs. selon-1%- -- - 
A 

sur r a d  aux documents-desoi&janrsmes publics el sur la pmfeclron des re~gnernents  personW. 
Vous pouvez vous prevaloir de ces droits en vous adressant la personne reçporisable de voue - -- - - 
d a o r r a z  +-domande ame i - t immm ,.- . , ,&. a ta .,V") de oolo%ZZ.-X 
a la 

- - .-. -- 
.oiuC?O aL C U L .  

-- & .- .--- .-- - .  - - . -  ---.- . - -  
.Sb .I I L  ' l a  f 

r-W 6 * a  A ---ai* 
. r - --- : ~ a l b i u a ; b ~ . - : x X ~ u m a c g i r n ~  --*'* ---- . 1 .- 

a --a L- CI .C- 
9- m--wl  



Indamniution des 
vidimhs d'actes criminsls 

Na d'sssunricamalrdie 

Date de I'dvPnefnent 

N9 d'rssunnce sociale 

Na de dossier 

Date de naissance 

'iom ae tiiie ae ia mere Nom au conpini 

Ji!ie 

J'AUTORISE PAR LA PRESENTE LE D ~ E H T ~ U R  DE MON DOSSIER, 

lare de i'nosoiraiisauon 1 Date ae i'iniervention chirurgicale 

i 

4ooiiai madecm ou autre Oersonne 

Province 

Nom ae l'employeur craison sooale) 

A TRANSME-TTRE A LA COMMISSION TOUS LES RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS MEDICAUX 
ME CONCERNANT. INCLUANT LE DOSSIER D'ADMISSION 

Code postai 

Gouvernement 
du Québec 

I 



Indrrninriian drr n a m a s  
d ' m m  crrmiaah (IVAC) 

Le montant  des prestations vers6es aux benelictaires de la 
LGI sur I ' IVAC (ou la Loi visant a favoriser le civisme) est paye 
par le fonds consolide de la province. 

Nom el aaresse ae i'ernployeur 

Ncim et adresse de la victime 
r 

Rapport de l'employeur 
et renseignements sur les 
gains de la victime 

IMPORTANT: 
Le present formulaire n e  concerne que I'ern- 
ployeur. Le rempl i r  et l 'expeaier sans délai a ta 
Commrssion de la sante et de la securiie au 
Traval 1. 

I Numer0 a iuur inca rociiie 

L 

Dale a entree en service 
Annec Mois Jour 

Plus Q.un an Matns o un an l D a t e  1 i 

Gains bruts verses a cene vicwne durant les t 2 mois qui ont precède la date de I'evenement ou pendant une periode de 
travail ae rnciins ae 12 mots a votre service. b 
!;ocnere o neures ae ia semaine normale de iravaii keures I 
Salaire ae la victime au  moment de A la piece 
i evenerneni (suivant le cas) a Horaire Ouotiaien Heboomadairt? Mensuel (fortait1 s 
Saiaire brut des quatre semaines completes pfeCedan1 la date de I'evenement (y compris repas. logement ou autres avantages). Si ta victime n'a pas 
rravariie pour vous pendant les cinq semaines ayant Orecede I'evenement. veuillez inscrire CI-dessous le salaire hebdomadaire. Eendan! cinq semaines 
par un travailleur de mëme ciasse. executanr le méme travail dans les memes conaiirons. et inscrire le nom de ce [ravatlleur I 

Ouei salaire la victime a-(-elle retlre depuis son retour au travail? S I 
L ~ I  avez-vous lait der parements 0 ou, - Precisez 
oenaanr sa oeriode d'if1ca0acite~ Ncn 

Mol+nn. dom 5 umin+r hmdn8-b- I -01ci1 

R Gouver nemer. 
uu Uueuec 

f y*- 7 & u m p m d w a ! ~  e . 4 . .  








