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Christíne S¡oui Wawonolooth est depuis 1993 coordonnatrice du dossier de Ia pro-

motion à Ia non-víolence à I'Assocíation des femmes autochtones du Qtébec lnc. Directrice des

programmes durant six ans pour Ie Centre d'omitiê autochtone de Val d'Or eIIe est aussi connue

comme artiste en illustration et outeure de contes dont les sujets sonf ínspirês por les cultures

autochtones d'Amê.rique du Nord.

This text describes the broad lines of the events which led to the loss
of the Natives' social, political, economic and spiritual autonomy. Non-native
governments and non-native associations are beginning to recognize the nega-
tive influence of colonialism, of missionaries and of the special policies regarding
Natives, in relation with the prolification of family violence in native commu-
nities.

Vous avez le pouvoir de changer Ie monde psrce que vous
pouvez changer votre façon de penser, votre façon d'agir

et votre façon de voir les choses.

Art Sslomon

I Le mot en Innu qui décrit les victimes d'un système veut littéralement dire < Ceux et cel-
les qui sont écrasé (e) s >.
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Chez les Autochtones, il est très difficile de parler de victimisation indi-
viduelle sans parler de victimisation collective. Nous y reviendrons plus
loin.

Pour comprendre la violence qui sêvit dans les communautês
autochtones, il faut revoir le passê. Christophe Colomb visita pour la pre-
mière fois, en 1,492, un coin de monde qui s'appelle maintenant Amêrique.
Q;arante-cinq ans plus tard, soit en 1537,le pape Paul II êmit une bulle
papale dans laquellè l'Égllse proclamait que lei Autochtones avaient aussi
une âme donc qu'ils étaient des êtres humains.

Qrelle ironie que cette bulle papale, quand on sait que la majo-
rité des.A.utochtones se dêsignent eux-mêmes par des noms qui signifient
presque toujours <êtres humaìns>, <vrais humains>, (gens de...>, etc.,
et que la spiritualité imprègne tous les gestes de leur vie. La rencontre des
deux mondes a dêclenchê une suite d'êvênements qui ont presque englou-
ti les cultures autochtones.

Lorsque les Européens dêbarquèrent en Amérique, les nations
autochtones êtaient souveraines et autonomes. Pour les premiers arri-
vants, les Autochtones ont êtê des guides, des guérisseurs, des professeurs,
puisqu'ils leur ont permis de survivre puis de vivre dans un nouveau
monde. Ensuite, ils devinrent des alliés pour la guerre et des fournisseurs
de matières premières telle que Ia fourrure.

Cependant, au fur et à mesure que s'effectuait l'immigration des
Européens vers les Amériques, ceux-ci se mirent à interpréter les modes
de vie autochtones à travers leur lorgnette culturelle: patriarcale, chrétien-
ne et dominatrice. C'est ainsi que pour justifier la prise de pouvoir euro-
péenne en Amérique, les Autochtones sont devenus, aux yeux des
Europêens, des sauvages sans foi, sans loi et sans roi.

Les Europêens demeurèrent farouchement attachês aux sources
culturelles de leurs pays d'origine: valeurs morales, religieuses, êconomi-
ques et sociales qu'ils imposèrent aux Àutochtones.

Dès leur arrivêe, les Europêens furent horrifiês de la libertê et de
l'autonomie dont jouissaient les Àutochtones. Les femmes avaient des
rôles très importants et complémentaires à l'intérieur de ces sociêtés, par-
ticipant par exemple à la traite des fourrures. Cependant, les marchands
exigèrent de ne traiter qu'avec les < chefs > de famille, donc avec les hom-
mes, rêsultat logique de leur vision patriarcale des choses. Ce dêtail signi-
ficatif nous fait entrevoir toute une chaîne de contrôles exercês sur les
Àutochtones depuis le début du colonialisme.
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Larrivée des missionnaires allait bousculer davantage toute l'orga-
nisation sociale et spirituelle des Ä,utochtones. Interdictions, menaces, dis-
cours à sens unique ébranlèrent bientôt le système de pensée autochtone.

li apport des Àutochtones aux activitês de la guerre ou dans la trai-
te des fourrures était indispensable à la nouvelle colonie... à une certai-
ne êpoque. Lorsqu'ils furent devenus inutiles pour I'une ou l'autre de ces
fonctions, on commença à vouloir les êcarter sêrieusement des activités
politiques et économiques de l'êpoque malgrê les traités et les pactes
d'amitiê qui furent êtablis entre les premières nations souveraines et les
nouveaux venus, dêsormais gouverneurs du pays (Comitê canadien sur
la violence faite aux femmes, 1993: 161):

En 1876, peu après Ia Confëdêratton, Ie Parlement a adoptê Ia Loi
sur les lndiens (Intitulêe à I'êpoque Loí des Sauvages du Canada)
pour <<gouverner les Sauvages du Canada>>.

La Loi sur les lndíens devait << rester en vigueur jusqu'à ce qu'il n'y
att plus au Canada un seul Indien qui n'ait pas êté absorbê par Ia
structure politique, et jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de questíon indien-
ne et de minÍstère des Indiens >>. Cet objectif a êtë poursuivi en inter-
disant les pratíques spírítuelles des qutochtones, en coupant les
autochtones de leurs liens avec Ia terre, en dêtruisant les êconomies
autochtones traditionnelles, en íntêgrant de force les peuples autoch-
tones ò Ia culture dom.inante par Ie truchement des internats gé.ré.s

par I'Ê,glise ou par I'Ê,tat, et en privant lêgalement de son statut
d'autochtone toute femme ayant êpousê un lndÌen non inscrit ou un
non autochtone, ainsi que ses enfanß.

En vertu de Ia Loi sur les lndiens, iI êtait interdit à troís Indíens ou
plus de prendre des mesures collectives contre les fonctionnatres.
En I 885, un système de laissez-passer fut mis en place pour entra-
ver toute actÌvitë. politique organisêe et pour empêcher les parenß
de rendre visite à leurs enfants dans les internats. Certaines pratÞ
ques et rëuníons spirituelles, comme Ia danse du SoIeiI, Ia danse
de Ia Soíf et Ie potlatch, ainsí que Ie port des vêtements tradition-
nels et toute forme de danse, furent interdítes afin de bríser les liens
spirituels.

Les structures politiques locales êtaient composêes de chefs (qui
étaient des hommes) et de conseils de bande, conformêment aux
dispositions de la Loí sur les lndiens, mc.is elles ê.tqient gérëes et
contrôlées par des agents des Affaíres indiennes. De même, les règle-
ments locaux êtaÍent soumis à I'approbatíon du gouvemement fédë.-
ral. Les agents des Affaires indiennes exerçaient un contrôIe absolu
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sur Ia vie quotidienne des autochtones. Â titre de juges de paix, ils
étaient êgalement chargës d'admínistrer Ia <<iustice>.

Ce rêgime oppressif a dêstabilisé les sociêtês autochtones, à tel
point qu'aujourd'hui on les dêcrit comme étant des sociétés souffrant
ã'ano.i". Or, I'anomie, thêorie dêveloppée par le sociologue Émile
Durkheim, c'est l'état d'une sociétê caractérisêe par un manque de direc-
tion, de motivation, qui est sans but ou sans cause. Le processus de chan-
gement tend à dêvelopper des situations dans lesquelles les vieilles noÍnes
de valeurs ne contrôlent plus les comportements individuels et dans les-
quelles les nouvelles normes sont absentes ou inadêquates. Les individus
privês de règles sociales prêcises et saines ne savent pas comment orien-
ter leur conduite. Éventuellement le désespoir psychoÌogique et spirituel
ressenti par l'individu se propage à l'ensemble de la sociêtê.

Pour toutes les raisons décrites plus haut, nous parlons de victi-
misation collective telle qu'elle a êtê et qu'elle est encore vêcue par les
Àutochtones du Canada. On parle ainsi de violence institutionnelle, de
racisme, de sexisme, de violence psychologique, spirituelle et territoriale
(Commission royale sur les peuples autochtones, 1995: X):

C'est Ià I'hêritage de 300 ans de colonialisme caractërisês par des

terres occupêes, des ressources saisies, des croyances et des cultures
tournëes en ridícule, des enfants arrachës à leurs parenß, des pou-
voirs concentrês dans de lolntaines capttales, et I'espoir maintes fois
anê.anti d' une coexistence honorable.

IJhêritage dont on parle c'est la violence familiale, les agressions
sexuelles, le décrochage scolaire et le suicide.

Toutes ces récriminations seraient lassantes si elles n'avaient pour
but de faire comprendre que le fondement de ces problèmes tels que nous
les connaissons aujourd'hui chez les ,\utochtones est la perte d'autono-
mie politique et culturelle. Elle a donnê naissance à des communautês
dont l'ordre social n'est pas assurê par la volontê de leurs membres, parce
que durant plusieurs gênêrations toutes responsabilitês affectant Ieur édu-
cation, leur santé et leurs valeurs sociales leur ont étê retirêes, dans le but
avouê de les assimiler.

Cependant, I'assimilation complète et irréversible n'a jamais fonc-
tionnê. Les Autochtones sont toujours là, êbranlês, certes, mais dêtermi-
nês à dépasser la survie pour vivre dans I'autonomie et le respect.

Pourtant, le processus de guêrison est très ardu. Il s'agit de
faire sauter une à une les couches de douleur accumulées au cours des
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gênérations par Ies sociêtés et conséquemment les individus autochto-
nes (Commission royale sur les peuples autochtones, 1995: 62):

À une certaine ê.poque, je croyais que Ia sobriê.tê rëglerait tous nos
problèmes, mais ce n'ëtait Ià qu'un mythe. Je sais maintenant que
cela ëquivaut à retirer une seule pelure à I'oignon [...J Nous som-
mes confrontés à divers problèmes liës à ce que les nôtres ont vêcu
au cours des 80 ou 90 dernières snnêes [..J ]e pense que toute Ia
question du pensionnat et de ses consëquences va demander au
moins 20 ans d'efforts avant que toutes les plaies aient pu se cica-
triser (traduction).

Lorsqu'on parle de pensionnats chez les Autochtones, on parle d'un
moyen mis en vigueur par le gouvernement canadien et les Églises chrê-
tiennes pour contrôler l'éducation des enfants autochtones à travers le pays.
Les parents êtaient obligês de confier leurs enfants à ces institutions et de
s'en séparer pour dix longs mois avant de les revoir aux vacances estiva-
les. Dans ces conditions, les enfants perdaient le contact permanent avec
Ieurs parents et leur communautê, contact qui aurait favorisê I'apprentis-
sage d'une culture et d'une langue mais aussi de bases solides qui leur
auraient permis de vivre normalement plus tard; habiletés parentales,
organisation communautaire, relations entre les génêrations et estime de
soi. De leur côté, les parents et les grand-parents, privés de leurs enfants,
devenaient mêlancoliques et se sentaient inutiles. Les enfants à qui ils
devaient normalement transmettre leurs expêriences n'étaient plus là.

Les Autochtones du Canada ne sont pas tous allés en internat,
mais leur nombre est suffisamment élevé pour conclure que les pension-
nats ont êté un facteur important dans la formation de la violence fami-
liale. Beaucoup d'enfants y étaient victimes de violence sous une ou
plusieurs formes: physique, psychologique et sexuelle (Commission roya-
le sur les peuples autochtones, 1995: 64):

Les suruívanß qui ont dëcidê d'avoir des enfants n'avaient qu'une
connaissance limitêe de ce qu'il fallait faire pour les élever dans
I'amour etla dignitê, ayant êtê. eux-mêmes si peu respectês dqns leur
enfance.

Certains de ces enfants victimes sont devenus agresseurs et leurs
victimes sont devenues agresseurs à leur tour. Certaines victimes sont
demeurêes victimes toute leur vie ne sachant pas qu'elles avaient le droit
de ne pas être agressêes. En fait, dans certaines familles, la violence était
un état de fait, la victoire du plus fort sur le faible, et selon la dêfinition
de la victimisation dans la <riposte des femmes>:
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Dès notre enfance nous apprenons à dêvelopper un seuil de toléran-
ce à Ia vÍolence très élevê et à développer Ia perception que, quoí
que nous fassions, nous n'avons pas Ie contrôle sur notre vte, que
nous ne pouvons pas améIíorer notre sítuation, ce qu'on appelle Ie
sen timent d' impuissance.

Pourtant ce sentiment d'impuissance peut être renversê. De plus
en plus de communautés autochtones se penchent sur la question de la
violence qui les affecte. À titre d'exemple, on peut citer l'expêrience de la
communauté du Grand Lac Victoria qui a dêveloppê au cours des quin-
ze dernières annêes, comme le rapporte l'anthropologue Clotilde Pelletier
(1993): ( une approche globale, communautaire et multidisciplinaire, qui
s'appuie sur les intervenants locaux et qui les soutient, qui s'organise et
êvolue en fonction des besoins de la communauté et non en fonction des
objectifs de programmes aussi parcellaires que ponctuels >. La communau-
tê de Manawane a, quant à elle, crêé en 1992 un groupe de travail sur les
agressions à caractère sexuel et sur la violence familiale. Le groupe s'intê-
resse particulièrement à l'êducation populaire.

Si le contexte historique a progressivement fait basculer les
sociétés autochtones dans le marasme et la détresse au cours des der-
niers siècles, une nouvelle conscience émerge maintenant. Les commu-
nautés autochtones ne sont pas toutes au même niveau de prise de
conscience ou de dêveloppement d'approches communautaires.
Cependant, le mouvement prend de plus en plus d'importance (Pelletier,
1993:139):

Les initiatives communautaíres de lutte contre Ia violence et les
abus de tout ordre ëmergent, on peut Ie constater, hors des cadres

formels, en morge des institutions formellement mandatées pour ce

faire, plus souvent qu'autrement sans Ie soutíen financier des pro-
grammes officiellement dêdiës à cette lutte. EIIes sont sussi princÞ
palement Ie fait des femmes, voire des victimes qui redressent
progressivement Ia tête.

Cependant, il ne faut pas se leurrer; n'importe quel rype d'appro-
che prend du temps et de la patience. La nouvelle tendance favorise
d'abord et avant tout le travail d'êquipe interdisciplinaire. Il faut interve-
nir auprès de tout le monde, les femmes victimes, les enfants témoins ou
victimes, les agresseurs qui dans la majoritê des cas ont êté eux-mêmes
des enfants victimes, les familles des victimes, les familles des agres-
seurs. Ce travail d'équipe devrait idêalement rêunir ces intervenantes et
intervenants: policiers, travailleurs sociaux, infirmières, mêdecins, psy-
chologues, thêrapeutes, éducateurs, travailleurs en santé publique, agents
de probation et leaders politiques. La communauté elle-même devrait
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prendre position et adopter une politique de tolêrance zêro vis-à-vis de
la violence.

Au chapitre de I'aide aux victimes, il reste beâucoup à faire et un
des commentaires qui revient souvent de la part d'intervenantes commu-
nautaires est que les victimes sont à nouveau victimes d'un système judi-
ciaire inadéquat en matière de violence familiale. Elles ont peur de dénoncer
leur agresseur pour différentes raisons: elles ne seront pas crues, elles seront
frappêes d'ostracisme par leur propre famille ou belle-famille, elles per-
dront le soutien financier de leur famille, elles devront subir des reprêsailles.
Souvent, en dernier recours, pour échapper à la violence, une femme
autochtone se réfugiera dans un centre urbain et elle y sera confrontêe à
d'autres types de problèmes.

Les agresseurs, eux, s'ils sont reconnus coupables, n'auront pas
nécessairement Ia volonté ou Ie temps d'entreprendre un programme de
thérapie en prison (la durêe d'emprisonnement pouvant varier de quel-
ques jours à quelques mois). Hors de prison, I'agresseur autochtone n'a
pas nêcessairement accès à des programmes de thêrapie adaptés aux
besoins des agresseurs autochtones. En outre, il faut aussi prendre en consi-
dêration que la majorité des agresseurs ont êté victimes de violence durant
leur enfance et qu'une fois adultes, ils ont perpétuê cet héritage de moeurs,
sanctionné par une société qui a toujours donnê aux hommes la permis-
sion d'adopter des comportements violents dans les jeux, les sports, les
mentalités et les attitudes vis-à-vis des femmes et des enfants. De I'autre
côté, les femmes et les enfants ont appris à tolêrer la violence qui leur était
infligée. En fait, cela êtait tellement entrê dans les mentalités qu'une
femme innu révélait, au cours d'une réunion sur la violence, que son père
et sa mère croyaient que battre les enfants êtait bon pour eux, cela leur
forgeait le caractère. Du moins, c'est ce que le curê leur avait dit. Souvenez-
vous qu'à une époque, le curé de paroisse était tout-puissant, il faisait offi-
ce de psychologue pour ses paroissiens et on le croyait sur parole.

Ce qui nous amène directement à parler de Ia perte d'autonomie
politique et culturelle chez les Àutochtones. Car, bien sûr, les sociêtés
autochtones précoloniales avaient leurs propres systèmes d'éducation, de
justice, de santê et d'organisation sociale qui étaient très bien adaptés au
milieu. Par exemple, ce que les livres d'h¡stoire ne racontent pas, c'est que
le système dêmocratique américain tel que nous le connaissons aujour-
d'hui avait êté copié directement sur celui de la ligue des Iroquois.

Àujourd'hui, les Àutochtones veulent rêcupérer les aspects de leur
culture qui pourraient les aider dans leur cheminement tant individuel que
collectif vers l'autonomie. Dans le domaine de la santê, cela inclut des appro-
ches thêrapeutiques traditionnelles adressêes tant aux victimes qu'aux
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agresseurs. Cependant, ces approches traditionnelles ne peuvent pas, à elles
seules, garantir une réhabilitation complète. C'est pourquoi certaines appro-
ches allient traditions et thêrapies modernes ou alternatives.

Il reste que, et c'est la conviction de plusieurs personnes, tant qu'on
ne s'occupera pas de combler un vide spirituel souvent creusé par une
série de traumatismes vêcus depuis l'enfance (jumelês à des êvénements
traumatiques vécus dans la communauté par des gênérations successives,
tels que f imposition d'écoles résidentielles ou les effets de la Loi sur les
lndiens) on ne pourra pas aider adêquatement les victimes ou les agres-
seurs. Chez les Autochtones, quand on parle de spiritualitê, on ne parle
pas de religion organisée; on pense aux valeurs de base telles que le res-
pect, I'honnêtetê, l'estime de soi et des autres, le courage et l'humilité qui
toutes mènent vers l'harmonie.

Liste des communautés autochtones du Québec
@ Communautês ¡nuit

.& Communautés lmé¡indiennes

I. Kangíqsualuj¡uaq

2. Kuujjuoq
3. Tosiuiaq

4. Aupoluk

5. Kongirsuk

6. Quoqtoq
7. Kangíqsujuoq

8. Salluit
9. IvuJivik
10. Akul¡v¡k

I 1. Povírnítuq
12. lnukJuak
13. Umíujaq

14. Kuujjuoropik
15. Whopmogoostu¡

16. Chisos¡bI

17. Wemindji
18. Eastmoin

19. Nemiscau

20. Waskogon¡sh

21. Mistoss¡nî

22. Oujé-Bougoumou

23. Waswanîp¡

24. P¡kogan

25. Loc-Simon

26.Témiscamingue

27. Kitcisokík
(Grand-Lac-Victoría)

28. Wínneway
29. Hunter's Point
30. Lac-Ropide

31. Kebaowek

i2. Kitígan Zibi
(Moniwoki)

33. Obedlíwan

34. Weymonlochie

35. Monouane

36. Kanesotqþe

i7. Akwesasne

i8. Kahnawqke

39. Odonok

40. Wôlinok
41. Wendoke

42. Whitworth
4i. Lístuguj

(Restigouche)

44. Gesgapegiog

45. Gaspé

46. Mashteuíatsh

47. Les Escoumins

48, Betsîamites

49. Uoshotl Molíotenam

50. Míngan

51. Nalashquan
52. La Romo¡ne

53. Pakuashipi

54. Motîmekosh

55- Kowawochikamach
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L:Association des femmes autochtones du
Québec et la lutte contre Ia violence familiale

Le débat primordial qui a suscité la création de I'Association des fem-
mes autochtones du Québec (AFAQ), en I974, se situait au plan de l'éga-
lité des femmes en ce qui concerne leur statut, tel que défini dans la
Loi sur les Indiens. Lavènement de la Loi C-31 (Loi modlfiant Ia Loi des

lndiens, 1985) ayant assurê aux femmes autochtones une certaine sécu-
rité d'appartenance, le débat pour cette êgalitê passe désormais par la
lutte contre la violence familiale qui a dêjà pris des proportions êpidê-
miques dans certaines communautês. La lutte contre la violence s'impo-
se comme une prioritê dans plusieurs des groupes locaux de femmes
et, par consêquent, à la Table régionale de I'Association. On assiste donc
à une transition dans les activités de I'AFAQ, transition qui s'avère
délicate, comme en têmoigne le document Nos orÌentations face àIavio-
Ience familiale (Raymond-Awashi sh, I 99 3 : 3 -4) :

fDans un premier temps], I'ennemi était visible sous forme d'un
document lêgislatif, intellectuellement argumentsble et contre
Iequel iI n'êtait pas ëmotivement compromettant de se battre. [...]
Cette fois-cí, I'ennemi est intongíble, ne pouvant se contenir dans
une lëgislation. PIus dramatique encore, Ies souffmnces qu'íI infli-
ge impliquent des gens liês par I'union, Ia famille immêdiate et
êIargie et par ricochet toute Ia communauté. Le problème ne
s'argumente plus au niveau intellectuel, sa charge est fortement
êmotive et ses effets hautement dêvastateurs autant en ce quÍ a
trait à Ia qualitê de Ia vie indivÌduelle et collective qu'au proces-
sus de souverainetë autochtone.

Vers 1986, l'ÀFAq qui constate que la violence familiale devient
une préoccupation croissante chez ses membres, choisit d'en faire une
priorité et s'engage à tout mettre en oeuvre pour contrer la violence en
milieu autochtone. Depuis Iors, les activités se multiplient.

Dêcembre 1987 Début officiel de la campagne d'information et de
sensibilisation La violence nous déchire - rëagissons
(AFAQ, avec la collaboration du Secrêtariat à la
condition fêminine et du Secrêtariat aux affaires
autochtones du Gouvernement du Quêbec).

1988 Dans le cadre de cette campagne: réalisation d'une
affiche ayant comme slogan < La violence nous
déchire, rêagissons>, imprimée en cinq langues, le
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t989

1990-t 99r

cri, I'inuktitut, le montagnais, I'anglais et le français
et distribution de I'affiche dans toutes les commu-
nautés autochtones du Quêbec.

Toujours dans le cadre de cette campagne: pro-
duction de messages radiophoniques diffusês sur
les ondes des radios communautaires autochto-
nes. Un aîné, un enfant et un politicien de chaque
nation livrent, dans leurs langues respectives, un
message de non-violence.

Distribution dans toutes les communautés d'un
dêpliant sur les ressources d'aide.

L,\FÀQ, grâce à une entente avec le Secrêtariat aux
affaires autochtones, engage une coordonnatrice
qui fait la tournêe de plusieurs communautés au
Québec, afin de les informer des ressources existan-
tes et pour soutenir les projets locaux et les deman-
des d'aide des femmes.

Publication de trois numéros du bulletin d'informa-
tion bilingue Ensemble contre Ia violence - Anishnabe
Kwe, de l',\ssociation des femmes autochtones du
Québec.

À I'automne 1990, dêpôt du document Proposition
pour une approche d'ínteruentíon de I'Associqtion des

femmes autochtones du Quê.bec dqns Ie dossier de Ia
violence familiale dans les communautês qutochtones

du Quê.bec, par Anne-Marie Raymond-Awashish.
Suite au dêpôt de cette proposition: crêation du
Comité des intervenantes en violence familiale de
l'Association des femmes autochtones du Quêbec.

En juin 1991, première rêunion de ce comité, qui a
comme objectifs: Ia sensibilisation et le soutien aux
communautés et aux intervenantes qui luttent quo-
tidiennement contre la violence; le partage des res-
sources et des expériences. En juillet: dépôt du
document d'orientation de l'ÀFAQ, Nos orientations

face à Ia violence famíIiale.
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2 Mesure 24 de la politique familiale du Secrétariat à la famille, dont la mise en oeuvre

est confiée au Service de liaison avec les régions nordiques et les communautês autochto-
nes du ministère de la Santé et des Services sociaux.

1992

Toujours en 1991,Ie service de formation-réseau, en
collaboration avec I'AFÀQ, publie La violence famí-
Iiale dans les communautê,s autochtones - Ouvrage
de rëfêrence.

La même année, dans le cadre du PIan d'qction en
matière de politique familiale en milieu autochtone2,
on assiste à la réalisation de divers projets: a) for-
mation d'un groupe de travail réunissant l'ÀFAQet
l'Institut de formation autochtone du Quêbec, ainsi
que plusieurs ministères provinciaux et fêdéraux
qui financent conjointement le projet; b) évalua-
tion des programmes actuels d'intervention en matiè-
re de violence familiale en milieu autochtone au
Canada; c) êlaboration d'un programme de forma-
tion en matière de violence familiale et sessions de
formation dans trois communautés autochtones, à
titre de projet expérimental.

En juin, I'AFAQengage une coordonnatrice du dos-
sier <violence)), et facilite la tenue de la première
rencontre réunissant des reprêsentantes des sept
maisons d'hêbergement pour femmes autochtones
victimes de violence au Quêbec.

À ì'automne, dans le cadre du PIan d'action en matiè-
re de politique famtliale en milieu autochtone: dêbut
du programme de formation en matière de violen-
ce familiale, dans la communauté du lac Simon. Le
programme a comme objectifs de sensibiliser les
autoritês autochtones locales face à la violence fami-
liale, et de réduire l'isolement professionnel vécu par
les intervenantes et intervenants autochtones.

En septembre 1992,la coordonnatrice du dossier
<violence > commence à participer aux réunions de
Ia Table de travail sur la violence et les abus sexuels
de la communautê de Manawane. Elle y participe-
ra tous les mois durant un an.
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1993 En mars, I'AFÀQfacilite la tenue de deux jours de
formation pour les intervenantes des maisons
d'hêbergement. Au mois de mai, publication du
document État des lieux - Víolence et santê menta-
Ie chez les autochtones du Quêbec, prêparê par
Clotilde Pelletier pour l'ÀFAQ.

En juin, l'ÀFÀQinvite sept hommes autochtones à
entreprendre un dialogue sur Ia violence et les hom-
mes autochtones; cinq d'entre eux répondent à
l'invitation.

En septembre, dêbut du programme de formation
en matière de violence familiale dans la communau-
tê de Manawane, dans le cadre du PIan d'action en
matière de politique familiale en milieu qutochtone.

L,A,FAQsiège à l'Àssemblêe des premières nations du Québec,
aux Services parajudiciaires autochtones du Qrébec, à la Commission
de la santé et des services sociaux des premières nations du Quêbec
et s'associe à d'autres organisations provinciales et nationales, telle que
l'Association des femmes autochtones du Canada. En ce qui concerne
spécifiquement la violence, I'AFÀQparticipe régulièrement aux comi-
tés suivants:

Le Quëbec dit non à Ia violence - pour une action mêdiati-
que contre la violence;

Le mouvement familial - la Table sectorielle du Secrétariat
à la famille du Qrêbec;

Le comité interministêríel de coordination en matière de vio-
Ience familíale - Comitê consultatif du gouvemement québê-
cois;

Le Comitë consultatif auprès des femmes autochtones du
Canada - ministère de la Iustice du Canada;

Le Comitë interministêríel de Ia mesure 24 - pour la forma-
tion adressée aux communautés dans le cadre du Plan
d'actíon en matière de politique familiale en milieu autoch-
tone.

a

a

a

a

a
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