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This article assesses the 23 years of existence of the Québec Crime
Victims' Compensation Act. At its conception, this act was intended for per-
sons with work related injuries; but it has had to adapt its rules and methods
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of intervention for a particular clientele; crime victims. First, the authors make
a brief history of the passing into effect of the act, followed by its comparison
with other Canadian Crime Victims' Compensation Acts. Then, the present
system, its admissibilify and exclusion criteria, and the functional organiza-
tion of the CVCA are discussed. Finally, the authors ask themselves what the
stakes and the future views are.

< La vëritê du crime, ce n'est pas uniquement Iq victime, mais
c'est aussi Ia victimer, (Bqril, 1981).

Introduction

Dans le domaine de la politique criminelle, Ie mouvement pour l'indemni-
sation des victimes d'actes criminels a, dès les années soixante, intéressê
Ies criminologues quêbécois. Denis Szabo, criminologue reconnu interna-
tionalement, écrivait en 1968 que <l'indemnisation des victimes reprêsen-
tait la pièce maftresse d'une réforme en profondeur de la philosophie pénale
et de certains mécanismes de I'administration de Ia justice > (dans Baril, 1985).

Micheline Baril, chercheure québêcoise renommêe pour ses tra-
vaux dans le domaine de la victimologie, affirmait que les sondages de
victimisation amorcés dans les années l97O - suftout aux Etats-Un¡s - atti-
raient l'attention sur deux nouveaux thèmes de recherche: la phénomê-
nologie de I'acte criminel et ses consêquences chez les personnes qui le
subissent. Puis, avec le temps, les rêsultats de ces sondages ont commen-
cê à être alimentês et critiquês par des monographies de plus en plus
axées sur les victimes.

Jusqu'à cette époque, dans le domaine de la justice pénale, les
chercheurs s'êtaient plus attardés à comprendre et à traiter les auteurs
d'actes criminels qu'à reconnaître les droits et les intérêts des victimes
d'actes criminels. Les premières mesures pour venir en aide à ces demières
étaient des mesures d'urgence et d'intervention en période de crise.

Le courant en faveur des victimes a alors pris deux directions:
I'assistance aux victimes et la promotion de leurs droits. C'est dans ce
contexte, qu'en 1971, on adoptait au Quêbec une première loi reconnais-
sant aux victimes d'actes criminels le droit à l'indemnisation.

Dans les pages qui suivent, nous traçons un bilan des vingt-trois
années de l'existence de la Loi sur I'tndemn¡so.tíon des victimes d'actes cri-
mínels. En premier Iieu, nous faisons un bref historique de la loi, puis nous



L'IUAC au seruíce de Ia personne t37

abordons l'évolution du rêgime québêcois tout en le comparant aux autres
régimes canadiens. En deuxième lieu, il est question du régime actuel
avec ses critères d'admissibilité et d'exclusion, puis de l'organisation fonc-
tionnelle de I'IVAC. En conclusion, nous nous demandons quels sont les
enjeux et les perspectives d'avenir.

Historique

C'est en 1963 que fut élaborê, en Nouvelle-Zêlande,le premier système
étatique d'indemnisation des victimes d'actes criminels. En 1964, suivit
la Grande-Bretagne, puis l'État de la Californie en 19ó5. Aujourd'hui, aux
Etats-Unis, tous les états possèdent une loi sur l'indemnisation des victi-
mes d'actes criminels.

La première province canadienne à adopter un rêgime d'indem-
nisation financê par les fonds publics fut la Saskatchewan, en 1967, The
Criminal Injuries Compensation nct et la dernière fut la Nouvelle-Écosse
dont Ie Compensation for Victims of Crtme,{ct, adopté en 1975, est entré
en vigueur seulement le 12 mai 1981.

Àu Qrêbec, c'est en dêcembre l97l que fut sanctionné le Bill-83
intitulé Loi sur I'indemnísation des victimes d'actes criminels (Loi sur IIUAC).
LAssemblée nationale adopta la Loi sur I'IVAC, qui entra en vigueur le 1et

mars 1.972, faisant ainsi du Québec la huitième province canadienne à se
doter d'une telle loi. Le ministre de Ia Iustice de l'êpoque, Jérôme Choquette,
expliqua les raisons qui amenaient le gouvernement à prendre cette déci-
sion. Les principaux motifs invoquês alors sont les suivants: l'augmenta-
tion de la criminalité violente, les difficultés pour une victime d'être
indemnisêe par l'agresseur, souvent insolvable ou introuvable, et le désir
de suivre l'exemple des autres provinces canadiennes et de faire mieux
(Gouvernement du Qrébec, 1971.).

f État quêbécois décidait donc d'assurer aux victimes d'actes cri-
minels les mêmes services qu'aux travailleurs victimes d'accidents du tra-
vail ou souffrant d'une maladie professionnelle. Dans le but d'êviter la
création d'un nouvel organisme pour superviser l'indemnisation des vic-
times d'actes criminels, on confiait à la Commission des accidents du tra-
vail, devenue en mars 1980 la Commission de la santé et de la sêcuritê
du travail (CSST), le mandat d'administrer cette loi.

À l'époque, au cours des discussions suscitées par I'adoption
d'une telle loi, on tenait - mais sans trop donner de raisons précises - à
ce que les deux types de victimes (d'actes criminels ou d'accidents du
travail) soient traités de façon identique. Certains trouvaient qu'il serait
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injuste et indécent que les victimes d'actes criminels reçoivent plus que
les victimes d'accidents du travail. Le ministre de la Iustice affirmait:
< I'esprit de la Ioi est de rendre identiques les deux indemnisations >. Dans
cette optique, à titre d'exemple, il fut ardu de statuer sur les enfants nés
à la suite d'un viol puisqu'une telle problématique n'existait pas sur le plan
des accidents du travail. Des dispositions spécifiques pour ce cas parti-
culier ont donc été prévues dans la loi.

Le ministre de la Justice devenait responsable de l'exêcution de
la Loi sur I'IVAC. Les dêpenses encourues pour I'indemnisation des victi-
mes d'actes criminels étaient remboursées à Ia CSST via Ie fonds conso-
Iidê du revenu. Par I'implantation d'un tel programme, on voulait encourager
les citoyens à collaborer avec la justice; par ailleurs, des programmes
d'indemnisation existaient dans d'autres pays ou provinces. Le gouverne-
ment fédéralavait même prêparê un projet modèle d'indemnisation.

Au cours des années I97O,le mouvement en faveur des victimes
d'actes criminels s'inscrivait dans un contexte mondial de revendications.
Partout, on voyait apparaître des groupes de pression, les premières fêmi-
nistes sortaient dans la rue pour manifester. C'est grâce à l'action et au
travail accompli par les femmes et les groupes issus de la communautê
qu'on a pu assister à la crêation des ressources d'hébergement pour les
femmes et les enfants victimes de violence. Les premiers centres d'aide et
de lutte contre les agressions à caractère sexuel ont également vu le jour
dans ces mêmes années. Il s'agissait surtout d'actions curatives et protec-
trices à travers lesquelles on prenait la dêfense des droits sociaux.

En rêalitê, la victime d'un acte criminel devrait pouvoir obtenir
de son agresseur la réparation complète des dommages qu'elle a subis.
Les assises morales de ce principe trouvent leur fondement juridique dans
plusieurs textes de loi. Entre autres, I'article ),457 du Code civil prévoit
I'obligation de réparer le dommage causé par autrui. Puis, I'article l1 du
Code criminel ênonce: <Aucun recours civil pour un acte ou une omis-
sion n'est suspendu ou atteint du fait que I'acte ou l'omission constitue
une infraction >. Depuis 1988, la Loi sur I'aide aux victimes d'actes crimÞ
nels êdicte par son article 3 que: < La victime a droit, dans la mesure pré-
vue par la loi, de recevoi¡ de façon prompte et êquitable, rêparation ou
indemnisation des dommages subis >.

Mais voilà que les victimes de violence ne peuvent obtenir répa-
ration pour plusieurs raisons. Elles ne peuvent intenter de poursuites civi-
les, car trop souvent leur agresseur est insolvable ou introuvable. Par
aiìleurs, ìorsque son identité est connue, il arrive malheureusement que
la victime ne soit pas en état d'assumer les frais d'un procès civil qui
peut s'avérer long, coûteux et susceptible, dans certaíns cas, d'aggraver
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le préjudice subi. La victime peut êgalement avoir peur des représailles
ou tout simplement ne pas souhaiter revoir son agresseur. On comprend
aisêment cette crainte d'une deuxième victimisation comPte tenu des
nombreux cas de rêcidive des agresseurs, surtout dans les situations de
violence familiale et conjugale. Enfin, la victime est rarement couverte par
un rêgime d'assurances offen par I'employeur.

Signalons à ce propos que le 29 novembre 1985, l'Assemblée
génêrale des Nations Unies adoptait la Déclaration des principes fonda-
mentaux de justice relatifs aux victimes de Ia crimínalíté. Cette déclaration
consacre le principe selon lequel l'État doit assumer une indemnisation
financière à la victime lorsqu'il est impossible d'obtenir une indemnisa-
tion complète auprès du contrevenant ou d'autres sources. Ajoutons que
l'Êtat a peut-être failli dans sa responsabilitê d'assurer la sêcuritê publi-
que de ses citoyens, ce qui Ie rend redevable vis-à-vis des personnes ayant
subi des dommages.

C'est pour toutes ces raisons que, dans plusieurs pays, on a confié
à l'État la mission de mettre sur pied un système d'indemnisation financé
à même les fonds publics ou encore d'imposer aux contrevenants certaines
amendes par l'entremise des tribunaux. Àu Canada, en août 1989, detx mesu-
res sentencielles ont êtê adoptêes pour venir en aide aux victimes d'actes
criminels: la suramende compensatoire et I'ordonnance de dédommagement.

Comparaison des systèmes canadiens
d'indemnisation
On proclame souvent que la loi québécoise est la plus libêrale et la plus
gênéreuse des législations canadiennes tant sur le plan de l'admissibilité
des demandes de prestations que sur le plan des indemnités octroyêes.
Cette affirmation fut constatée dans une étude réalisêe en 1.987 par Jean
Hêtu, professeur titulaire à la Facultê de droit de I'Université de Montréal.

Le régime quêbécois, comme d'ailleurs ceux de la Colombie-
Britannique et du Manitoba, est administré par I'organisme responsable
de I'application du rêgime des accidents du travail. Ces régimes sont donc
encadrés et soumis à des règles êdictées en veÍu des lois et règlements
dans ce domaine. Dans les autres provinces, les commissions d'indemni-
sation relèvent directement de leur ministère de la Iustice. Le processus
d'admissibilitê s'apparente au processus judiciaire où le dêcideur tient une
audition et jouit d'une grande discrétion dans l'apprêciation des faits.

Si on compare le régime québécois au régime ontarien quant au
type de criminalitê et quant au nombre de demandes reçues, on remarque
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des similaritês. Par exemple, selon les donnêes des rapports annuels de
1993, l'Ontario mentionne avoir reçu un total de 3472 demandes contre
3 293 pour le Quêbec. Dans les deux provinces, les voies de fait simples
ou graves et les agressions sexuelles représentent environ 80% des deman-
des. Le Québec et l'Ontario, contrairement aux autres provinces canadien-
nes, n'ont pas de seuil minimum d'indemnisation pour accepter une
demande. Ailleurs, aucune ordonnance d'indemnisation n'est rendue si le
préjudice subi est infêrieur à un certain montant.

Par ailleurs, on remarque des différences au sein des rêgimes
d'indemnisation administrés par l'État. En ce qui a trait au délai de pres-
cription, dans toutes les provinces à l'exclusion du Manitoba, Ie délai est
d'un an pour présenter une demande. Au Manitoba, le dêlai est de deux
ans. À l'exception du Québec, toutes les ìêgislations prévoient la prolon-
gation des délais pour des motifs autres que l'impossibilité d'agir soit, par
exemple, en raison de l'ignorance de la loi. ,A,u Qrébec, le seul motif per-
mettant de repousser la prescription d'une demande d'indemnisation est
l' impossibilité d'agir.

En effet, l'interprétation jurisprudentielle actuelle dans les cas
particuliers de violence conjugale et d'agression sexuelle (enfants victimes
d'inceste ou autre forme d'agression sexuelle et survivantes d'inceste) fait
montre d'une grande ouverture dans l'acceptation de ces cas, présentês
habituellement de façon tardive. Pour les enfants, par exemple, on consi-
dère la demande à partir de Ia date du dévoilement de l'agression. Pour
les autres, on calcule le dêlai d'un an à partir du moment où Ia victime,
si elle n'a pas fait sa demande, est présumée avoir renoncê aux avantages
de la loi. Elle devra donc démontrer que telle n'était pas son intention.

Toutes les lêgislations tiennent compte du comportement de la vic-
time ayant contribué directement ou indirectement à son dêcès, à ses bles-
sures ou aux dommages matêriels qu'elle a subis pour dêcider s'ily a lieu
ou non de rendre une ordonnance d'indemnisation. La loi quêbécoise a
retenu le critère de faute lourde comme motif d'exclusion aux bênéfices de
la loi. La faute lourde est dêfinie en droit civil comme <une insouciance,
une imprudence ou une nêgligence grossière de la part de la victime>.

Les droits d'appel d'une décision d'indemnisation diffèrent d'une
province à I'autre. La Commission d'indemnisation de la Colombie-
Britannique a juridiction excìusivement pour examine¡ entendre et décider
de toute question relative à la loi. La dêcision de la Commission est finale
et ne peut faire I'objet d'une contestation ou d'une révision devant un tri-
bunal (art. 20).La Commíssion d'indemnisation de l'Ontario, quant à elle,
rend une dêcision dêfinitive sur les faits. Toutefois, un appel peut être inter-
jeté devant la Cour divisionnaire concernant une question de droit (art.2j).
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Au Cltrêbec, ilpeut être interjeté appel d'une dêcision de premiè-
re instance devant le Bureau de révision de la Commission de la santé et
de la sécuritê du travail, puis devant la Commission des affaires sociales
en dernière instance (Loi sur les accidenß du travatl, art. 64 et 65) . Les motifs
d'appel ne sont pas restreints uniquement à des questions de droit comme
dans la majorité des autres provinces, il s'agit plutôt d'une révision com-
plète du dossier (procès de novo). Une reconsidération administrative est
êgalement possible dans le régime quêbêcois pour des questions relatives
aux frais encourus pour l'assistance mêdicale et tout ce qui concerne la
réadaptation (physique, sociale, professionnelle).

Lêtude de la demande et le calcul des indemnités accordées selon
la loi québécoise s'inscrivent dans un cadre juridique et un processus admi-
nistratif basé sur des normes et des politiques. Durant toute la période où
la victime est incapable de retourner au travail ou de vaquer à ses occupa-
tions habituelles, elle recevra 9Oo/o de son revenu net ou, si elle était sans
emploi au moment de l'agression, gOo/o du salaire minimum. Mentionnons
que la plupart des provinces canadiennes, à I'exception du Manitoba,
n'accordent pas d'indemnité pour perte financière lorsque la victime est sans
revenu d'emploi. Si la victime souffre d'une incapacitê permanente, elle rece-
vra sa vie durant une rente mensuelle êtablie en fonction des barèmes prê-
vus à cet effet. De plus, alors que certains régimes posent des limites à
l'indemnisation (montants forfaitaires pour un maximum de 25000$), le
régime quêbêcois ne présente pas de telles contraintes sauf pour des dépen-
ses bien spêcifiques telles que les frais funêraires. À noter également que
le maximum annuel assurable en 1995 est de 48000$, ce qui en fait de
loin le régime Ie plus gênêreux au Canada, sinon en Àmérique du Nord.

Enfin, les systèmes compensatoires canadien et amêricain visent
principalement à rembourser les coûts médicaux et la perte de salaire
dêcoulant d'expériences de victimisation criminelle. La prise en charge des
victimes aux fins de rêadaptation, qu'elle soit sociale, psychologique ou
professionnelle, ne fait pas partie de leurs préoccupations comme c'est le
cas au Québec.

Soulignons enfin que I'Ontario est la seule province qui n'a pas
prévu une liste de crimes donnant lieu à une ìndemnisation. Larticle 5(a)
du Compensation forVictims of Crime Act Ie mentionne. Une telle dispo-
sition législative d'ordre gênêral a étê empruntêe à la Grande-Bretagne,
alors que Ia méthode de la liste nous vient plutôt de la Nouvelle-Zêlande.

Tout récemment, les régimes êtatiques d'indemnisation des victi-
mes ont êté abolis à Terre-Neuve et au Yukon. De 1974 à 1992, en vertu
d'une entente fêdêrale-provinciale, le gouvernement fêdéral remboursait
au Québec une paftie, au prorata de la population, des prestations versêes
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aux bênéficiaires de la Loi sur flVAC.ll s'en est retirê pour des raisons de
restrictions budgêtaires.

Évolution du régime québêcois

Plusieurs dates ont été marquantes dans l'évolution du régime québécois
d'indemnisation des victimes d'actes criminels, dont voici les plus impor-
tantes.

En décembre 1977, dans une optique d'harmonisation des régi-
mes, la Commission s'est vu confier également l'administration de la Loi
vísant à favoriser Ie civisme. Cette loi a pour objet la réparation des préju-
dices subis par un sauveteur lorsqu'il porte secours à une personne dont
la vie ou I'intégritê physique est en danger.

À l'automne 1981, la Direction de I'IVÀC, avec l'appui du minis-
tère de la Justice du Québec exprimait le désir de faire le point sur une
expérience de plus de huit ans. Une volontê d'améliorer l'efficacité de son
action I'animait, Son initiative correspondait à des interrogations présen-
tes aux ministères fédéral et provincial de la fustice.

Une concertation de ces organismes a donné lieu à une recher-
che évaluative. On a confiê cette lourde tâche à un groupe de chercheurs
de l'École de criminologie de I'Universitê de Montrêãl (Bãril et Laflamme-
Cusson, 1983). La dêmarche constituait à toutes fins utiles une première
en la matière, puisqu'il s'est avêré qu'une seule autre recherche sembla-
ble avait êtê Íaite, en 1971, en Californie.

Létude a combiné les approches dites quantitative et qualitative;
la première ayant consistê en une étude systêmatique de variables telles
que l'âge, le sexe, la situation économique, les circonstances du crime, le
rype de crime, les conséquences personnelles de la victimisation, et la
deuxième ayant consistê en entrevues auprès d'une quarantaine de vic-
times. Pour cette dernière approche, on a privilégiê la diversité des cas et
l'importance de la blessure comme critères de sêlection des répondants.
L objectif de ces entrevues était d'obtenir une information plus approfon-
die sur l'expêrience de victimisation, sur les besoins des victimes et sur
leur degrê de satisfaction avec le service de I'IVAC.

Le rapport est riche en informations de toutes sortes et cenaines
constatations sont ressorties, tel le désir unanime pour la clientèle de
I'IVAC d'un contact plus humain avec l'appareil administratif. En effet, la
structure de cette époque, où les victimes et les intervenants évoluaient
dans un milieu créé pour une clientèle d'accidentês du travail, permettait
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difficilement aux intervenants de développer une expertise et une sensi-
bilitê à l'égard des besoins des victimes d'actes criminels. D'autres lacu-
nes avaient êgalement étê soulignêes, telles que le mode d'indemnisation
conçu pour les accidentês du travail, ses bases de calcul et le manque
d'information sur la loi.

Les chercheures affirmaient également la modestie de leur contri-
bution, dans un domaine où les besoins d'information êtaient aussi impor-
tants que la nêcessitê de contrôler les coûts tout en rendant les services
nêcessaires. Par ailleurs, Ieur apport fut considêré comme original êtant
donnê que, pour la première fois, les clients du service étaient consultês
afin de connaître leurs attentes et leurs besoins. Un des constats impor-
tants de cette étude fut que les pauvres sont non seulement plus souvent
victimes, mais qu'ils sont aussi plus souvent blessês, moins couverts par
des rêgimes d'assurances et qu'enfin ils connaissent moins les recours pos-
sibles. Il faut également comprendre que, contrairement aux accidentés
du travail, les victimes d'actes criminels ne font pas paftie d'un milieu struc-
turê comme le marchê du travail et rêagissent souvent au traumatisme en
s'isolant de tout contact extêrieur pendant quelques jours et, dans certains
cas, pour une longue période. En conclusion, les chercheures souhai-
taient que leur effort d'évaluation se poursuive et se systêmatise jusqu'à
ce qu'on sache mieux comment venir en aide aux victimes.

Certaines recommandations de cette étude ont vu Ie jour dans les
annêes suivant la publication du rapport. À titre d'exemple, la substitu-
tion du concept de remplacement de revenu par la notion de capacitë de
remplir ses tâches ou obligatíons rêgulières. Le < retour aux activités nor-
males> remplacerait le <retour au travail>. De cette façon, l'lV,\C tient
compte de sa nombreuse clientèle de non travailleurs. Cette recomman-
dation fait dorénavant partie du manuel des politiques de la rêparation
en vigueur depuis 1986 et qu'on nomme Polítique relatlve à I'indemnisa-
tion des vi.cti.mes d'actes criminels ou de civisme ayant pour objet les calculs
des îndemnitês.

Une autre année importante à la Direction de I'IVAC fut 1982,
marquant la crêation du Service des enquêtes. Cette procédure a pris beau-
coup plus d'importance, d'une pan en raison de I'accroissement des deman-
des de prestations présentêeg par des êléments criminels et, d'autre part,
à cause de la complèxitê grandissante des réclamations. À la demande d'un
avocat, le personnel de ce service mène des enquêtes afin de déterminer,
en I'absence du rapport de police ou parce que celui-ci est incomplet, les
circonstances ayant entourê la perpétration d'un crime et le comportement
de la victime. À ces fins, I'enquêteur rencontre toute personne susceptible
de fournir des renseignements pertinents (victimes, auteurs d'actes crimi-
nels, témoins, policiers et autres personnes susceptibles d'être des sources
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de renseignements). Il recueille les faits et les consigne dans des dêclara-
tions sous serment. Il identifie les parties en cause et fait ressortir, dans
leurs têmoignages, les similarités et les contradictions, aux fins de l'admis-
sibilité lêgale.

Ainsi, on a amêliorê le processus d'enquête et d'administration
des demandes de prestations, en mettant sur pied de nouvelles mêthodes
d'enquête et de gestion s'appuyant sur une meilleure collaboration avec
les corps policiers et les autres organismes. On a pu rejeter un plus grand
nombre de demandes de prétendues victimes qui n'avaient aucun droit
fondê aux indemnités prévues à la loi, telles les demandes provenant du
milieu du crime organisé, des trafiquants de drogue ou des motards.

Depuis près de trois ans, en collaboration avec les services poli-
ciers, on a dêveloppé des attitudes pro-actives. Dès qu'il se produit un crime
violent, un enquêteur de l'IVAC a Ia responsabilitê de communiquer avec
les poÌiciers responsables du cas afin qu'ils informent Ia victime de l'exis-
tence dd Ia loi. Les contraintes dela Loi sur I'accès aux documenß des orga-
nismes publics et sur Ia protection des renselgnements personnels ne
permettent pas aux organismes d'agir directement auprès de la victime.
Cette procédure nécessite évidemment une étroite collaboration entre les
divers intervenants. Ce faisant, il en dêcoule des gains importants pour
la victime lorsque I'information est transmise rapidement.

En 1983, la Direction de I'IVAC a vu à I'élaboration de politiques
spêcifiques à sa clientèle. C'est ainsi que fut mis sur pied un projet de réfé-
rence prêcoce en réadaptation sociale pour certaines victimes telles les per-
sonnes âgêes, les enfants et les victimes d'agression sexuelle. En effet, dans
le but de pallier à la dêsorganisation psychologique consécutive au choc
subi et ce, le plus tôt possible après l'agression, ce projet de rêférence pré-
coce, comme la politique proposêe par la suite, permettait une prise en
charge immêdiate de la victime. Cette prise en charge avait pour but
d'identifier la nature des besoins de la victime, de définir un plan de trai-
tement et d'amener la personne à s'engager dans les meilleurs dêlais pos-
sibles dans un processus de retour à I'équilibre.

Le projet s'est avêré un succès et on a constatê que la pluparr des
victimes réfêrées dêsiraìent davantage un soutien psychosocial qu'une
compensation financière. De plus, les effets positifs étaient nombreux,
notamment en ce qui concernait le traitement en indemnisation, qui sou-
vent provoquait la désorganisation chronique de la victime.

En 1,989,Ia Direction de I'IVÀC se dotait d'un Service de commu-
nications. Ce service joue un rôle de conseil et de soutien auprès des autres
services. Il réalise notamment des activités d'information et de sensibilisa-
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tion auprès des diverses clientèles et des partenaires de I'IVAC. En l99},l'orga-
nisation d'une tournêe provinciale auprès des services policiers a êté l'un de
ses principaux mandats. En ).993, un vidéo informatif et un Gu¡de à I'inten-
tion des services de políce ont étê produits et distribués.

En 1991, quelques membres du personnel de I'IVAC ont partici-
pê au Groupe de travail chargé de réviser laLoi surYIVAC. Ce comité a
produit un rapport qu'il a soumis au ministre de la lustice du Quêbec,
recommandant des changements législatifs au rêgime et à sa structure.

Cette même annêe, I'IVAC a collaboré à la réflexion critique de
l'Association quêbêcoise Plaidoyer-Victimes sur I'indemnisation des victi-
mes d'actes criminels tout en participant, notamment, à une journêe d'ê-
tude rêunissant une soixantaine de spêcialistes oeuwant auprès des victimes
d'actes criminels. LiAssociation a, paÍ la suite, déposê des recommanda-
tions au Sommet de la Justice, tenu à Quêbec en février 1992. Le rêsultat
de cette réflexion a été I'adoption de la Loi sur I'alde et I'indemnisatíon des
victimes d'actes críminek, en dêcembre 1993, par I'Assemblée nationale;
cette nouvelle loi n'est toutefois pas encore en vigueur.

En 1992,la Direction de I'IVÀC adoptait un nouveau symbole reprê-
sentant une éclipse de soleil, signifiant que l'acte criminel subi est un (pas-
sage noir dans la vie d'une personne)>. Une nouvelle devise, Au service de
Ia personne, a aussi étê adoptée. Ces dispositions reprêsentent les efforts que
la Direction dêploie afin de mieux répondre aux besoins des victimes. Ainsi,
on a répondu aux recommandations inscrites au rapport de I'Association qué-
bêcoise Plaidoyer-Victimes de novembre 1991, suggêrant la conception d'un
dépliant clair, prêcis, simple, attrayant et visant à I'essentiel, à l'intention du
public en général et des victimes d actes criminels en particulier.

Au cours des annêes 1992-7993, on a également mis en applica-
tion une autre recommandation inscrite au rapport de l'Association qué-
bécoise Plaidoyer-Victimes afin de mieux faire connaître la loi et Ies
services offerts. Un Guide sur I'indemnisqtion des victimes d'actes criminels
à l'intention des intervenants des différents réseaux judiciaires et sociaux
a étê produit et est diffusé de façon continue. En 1994, poursuivant le même
objectif de sensibilisation, un vidéo intitulê Au delà de Iq blessure a êtê.

produit et est êgalement distribué de façon continue aux services d'urgen-
ce du rêseau hospitalier.

Rêgime actuel d'indemnisation

Les recherches en victimologie nous apprennent que certaines catégories de
personnes sont plus sujettes que d'autres à la victimisation. Par exemple, les
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enfants et les personnes âgêes, en raison de leur état de vulnérabilitê, peu-
vent parfois paraftre des proies faciles. D'autres facteurs, tels le mode de vie,
le comportement, le milieu social sont également des élêments de nature à
exposer certaines personnes à des risques plus êlevês d'agression.

Les données scientifiques et l'expêrience acquise ont démontré que
les problèmes, notamment d'ordre psychologique, engendrés par les actes
de violence avaient tendance à perdurer si l'intervention dêmarrait tardi-
vement.

Par ailleurs, on peut affirmer que, depuis quelques années, Ia
clientèle de l'IVAC reflète différents rypes de violence, créant ainsi de nou-
velles attentes. Que I'on songe par exemple aux abus sexuels par des
personnes en relation d'autorité, aux abus par des thêrapeutes, à la recru-
descence des demandes pour les enfants en très bas âge, aux demandes
pour les personnes handicapées, aux victimes des gangs de rue...

Ces changements dans les rypes de demandes de services sont dus
en grande partie à I'information dispensêe aux divers intervenants, poli-
ciers, travailleurs sociaux, médecins et autres, ainsi qu'à I'interprétation
de plus en plus libêrale du délai de prescription (un an). De plus, comme
nous le constatons depuis quelques années, la clientèle de I'IVAC est
constituée de femmes victimes d'agression sexuelle et de violence conju-
gale dans une proportion de 54o/o, êT de 24o/o de jeunes enfants, très sou-
vent victimes d'agression sexuelle. Il arrive alors fréquemment que le
dêvoilement de l'agression se fasse plus d'une annêe après la survenan-
ce de la blessure, tel que cité plus haut et ce, à cause des circonstances
particulières de ces victimisations.

En ce qui a trait aux demandes des femmes victimes d'abus de
toutes sortes, les intervenants de l'IVÀC ont privilégié un traitement rapi-
de des demandes ainsi que la rêférence à des ressources spécialisées et
appropriêes si elles n'ont pas êtê prises en charge. Leur réadaptation socia-
Ie, psychologique ou parfois même professionnelle vise à rêparer les séquel-
les et à faciliter un retour à l'autonomie. LIVAC peut leur offrir des frais
de relocalisation (dêmênagement), des frais de psychothêrapie, des cours
d'autodéfense, de I'aide personnelle à domicile et tous autres frais justi-
fiês pouvant les aider à surmonter les traumatismes.

Par ailleurs, on note une recrudescence de dossiers relatifs à la
victimisation des enfants, principalement des demandes suite à une agres-
sion sexuelle. Liacte criminel peut affecter un enfant pendant de nombreu-
ses années et peut-être même toute sa vie. Pour certains, les consêquences
se manifestent rapidement après I'agression. Pour d'autres, elles peuvent
apparaître plusieurs années après l'événement. Il est donc difficile de
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déterminer le moment opportun pour évaluer le préjudice. Un expert de-
vra êgalement prendre en considération divers facteurs influents, tels Ie
type d'abus, sa durée, sa frêquence, l'âge de I'enfant, son lien avec I'agres-
seur, le soutien reçu dans la famille, etc.

En fait, il suffit d'appliquer les critères génêrauxd'évaluation pour
se rendre compte de leur inadéquation pour la clientèle des mineurs. A
lui seul, l'examen clinique ne permet pas de mesurer l'ampleur des séquel-
les prêsentes sur le plan mental, psychoaffectif, adaptatif et comportemen-
tal de l'enfant abusé. Malheureusement pour l'expert, la <radiographie
psychologique>> n'a pas encore êté inventée pour rêussir un tel exploitl

Dans ces situations, l'intervention a été orientée vers la rêadap-
tation sociale. Les programmes dêjà existants ont êtê conçus pour une cÌien-
tèle adulte, il a fallu procêder à l'implantation de nouvelles politiques et
de nouveaux programmes. Une première étape fut de privilégier une appro-
che sociale plutôt qu'une approche mêdicale. Depuis novembre 1988,
tout dossier d'enfant admissible aux avantages de la Loi est dirigé au Ser-
vice de rêadaptation pour une évaluation des besoins et pour I'êtablisse-
ment d'un plan de traitement. Lêvaluation des besoins s'effectue dans le
cadre d'entrevues avec l'enfant ou ses parents et par la lecture des éva-
luations produites par les professionnels des services sociaux lorsqu'ils sont
impliqués. Il s'agit d'un processus individualisê et dynamique. Une des
difficultés majeures à laquelle se heurte souvent le conseiller en réadap-
tation est d'arriver à distinguer I'origine des divers traumatismes obser-
vês, par exemple ceux découlant d'une agression sexuelle et ceux causês
par une situation familiale instable.

Il est possible qu'une partie des problèmes de I'enfant soient dus
à la difficultê des parents à faire face à la réalitê de l'agression sexuelle.
Le Service de la réadaptation peut alors proposer une aide spêcialisée afin
d'êviter que leur comþortement ne causè pius de traumatismes à l'enfant
que I'agression elle-même. Cet aspect doit être pris en considération puis-
que la dynamique familiale est un des facteurs les plus déterminants
quant aux consêquences de l'acte criminel chez l'enfant.

Puisque dans Ia conception de la loi, en 1972, on n'avait pas
pensé spécifiquement à cette clientèle, il a fallu procéder à des ajuste-
ments. À cette fin, le rêseau social (Centres de protection de I'enfance
et de la jeunesse ICPEJI et Centres locaux de services communautaires
ICLSCI) est devenu un partenaire important en matière d'aide aux jeu-
nes victimes. Cette interdépendance est essentielle afin que soient êlar-
gies les portes d'accès à I'indemnisation et que soient accrues Ia variêté
et les modalités d'aide pour que chaque organisme puisse agir en com-
plêmentaritê.
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Bref, comme nous I'avons dêjà mentionnê, les avantages dont
peuvent bênéficier les victimes dêcoulent de l'ancienne Loi sur les acci-
dents du travsil (sections III-IV-V) mais les politiques et programmes ont
étê progressivement adaptés aux besoins particuliers des victimes.

La Lot sur I'indemnísqtion des victimes d'actes crímínels est cepen-
dant soumise à des exigences. Compte tenu de leur importance, il faut pré-
ciser chacune de celles-ci.

Critères d'admissibilitë. Pour être admissible au régime d'indemni-
sation, les personnes doivent rencontrer un des trois critères suivants:

. l'acte criminel (crime contre la personne) doit avoir été commis
au Quêbec et être prêvu à l'annexe de la Loi sur I'IVAC; la loi a
une portée tenitoriale et ne s'applique pas aux Quêbêcois agressês
à I'extêrieur de ìa province; elle s'applique cependant aux êtran-
gers agressês au Qrébec;

.la blessure (lêsion corporelle, grossesse à la suite d'une
sion sexuelle, choc mental ou nerveux) ou le décès doit
ter directement de I'acte criminel;

agres-
rêsul-

. la demande doit être présentée dans I'annêe au cours de laquel-
le la victime a subi des dommages matêriels2, des blessures, ou
est dêcêdée.

Llacte criminel On retrouve à l'annexe de la loi la description des actes
criminels pouvant donner ouverture à son application. Ce ne sont que des
crimes contre la personne, la loi ne couwant pas les crimes contre les biens.

Les actes criminels les plus fréquemment rencontrés dans l'ensem-
ble des demandes d'indemnisation sont les vols qualifiés ainsi que toute
la gamme des voies de fait et des agressions sexuelles. Ces trois catêgo-
ries d'agression reprêsentaient en, 1994, plus de 80% des demandes reçues
par la Direction de l'IVAC.

La preuve de I'existence d'un acte criminel doit être prêpondé-
rante, et non, comme c'est le cas dans un procès criminel, hors de tout

2 Laloi prévoit (article 3, paragraphe B) qu'une victime qui procède ou tente de procé-
der à l'arrestation d'un contrevenant ou qui prévient ou tente de prévenir la perpétration
d'une infraction peut présenter une demande même si elle ne subit que des dommages

matériels.
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doute raisonnable. Une demande peut donc être acceptêe par I'IVÀC
même si I'agresseur est acquitté au procès criminel, puisque Ie fardeau
de preuve n'est pas le même. Rien n'empêche, de plus, qu'une déci-
sion soit rendue avant la fin du procès de l'agresseur. Gênéralement,
la preuve de I'existence d'un acte criminel est confirm êe par des docu-
ments tels rapports policiers et médicaux, jugements des tribunaux,
résultats d'enquête, etc. Àctuellement, il n'y a pas d'obligation lêgale
pour une victime de porter plainte contre son agresseur, La connaissan-
ce de l'identitê de l'agresseur n'est êgalement pas nécessaire pour pré-
senter une demande de prestations, puisque de nombreux agresseurs
sont inconnus des victimes. Toutefois, I'enquête policière rêsultant de
Ia plainte fournit des êléments significatifs déterminants et souvent per-
tinents à l'êtude de la demande de prestation. En l'absence du rapport
policier ou de tout autre document juridique dêmontrant que l'agres-
sion subie s'est dêroulêe telle que décrite dans la demande, la Direction
de l'IVAC recueillera Ies déclarations des têmoins, s'il y a lieu, y com-
pris celle de la victime.

La blessure ou le dêcès En vertu de la Loi sur I'IVAC, il est essentiel
que l'acte criminel ait occasionné une blessure physique ou psychologi-
que, ou un décès pour donner lieu à une indemnisation. La relation en-
tre la blessure et l'acte criminel doit donc être êtablie.

Cette blessure doit avoir étê constatée par un professionnel com-
pétent: médecin, psychologue ou travailleur social, membre d'une corpo-
ration professionnelle ou tout autre professionnel travaillant au sein
d'organismes publics tels que les Centres locaux de services communau-
taires ou les Centres de protection de l'enfance et de la jeunesse. La preu-
ve de blessure est essentielle à l'étude de la demande.

Le dêlai de prescription La demande de prestations doit être achemi-
nêe à la Direction de l'IVAC dans l'année au cours de laquelle la victime
subit des dommages matériels, des blessures, ou décède.

Le déìai de prescription prévu à l'article 11 de Ia Loi sur I'IVAC
entraîne parfois des difficultés d'application, notamment pour les enfants
victimes d'agression sexuelle, comme nous l'avons mentionnê précédem-
ment.

Critères d'exclusion Une victime ou un rêclamant ne peut bénéfi-
cier des avantages prêvus àlaLoi surI'IVAC dans les circonstances sui-
vantes:

o Liacte criminel donne ouverture à I'application de la Loi sur
Ies accidents de travaíI et les maladies professionnelles (art. 20a,
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Loi sur I'IVAC). Cette dernière loi a prioritê. On reconnaît
cependant une exception pour les travailleurs autonomes
(chauffeurs de taxi, propriêtaires de dépanneur, ...) qui ne
possèdent pas de protection personnelle à la CSST. Ceux-ci
doivent donc présenter leur demande à la Direction de I'IVAC.

. Le crime donne ouvefiure àla Loi sur I'assurance-automobile (art.
20d, Loi sur I'IVAC).ll y a une exception pour la personne vic-
time de voies de fait commises intentionnellement au moyen
d'un vêhicule automobile qui peut, à son choix, opter pour une
indemnisation en vertu de la Loi sur I'assurance-automobile du
Quëbec ou de la Lot sur YIVAC.

o La victime commet une faute lourde (art. 2Od, Loi sur I'IUAC).
Elle s'expose volontairement et consciemment en connaissant
les risques encourus (provocation, imprudence grossière, par-
ticipation à des activités illégales, ...). Elle ne peut donc bênê-
ficier des avantages de la loi.

. Le réclamant est partie à l'infraction qui a causê la mort de Ia
victime (art. 2Oc, Loi sur I'MC).

. Il y a absence de preuve d'un acte criminel ou de blessure, ou
il s'agit d'un crime non prêvu à I'annexe (fait accidentel, mena-
ces de mort par téléphone).

. La demande est formulêe hors délai. Dans cette dernière situa-
tion, la personne qui néglige de prêsenter sa demande dans les
délais prescrits est présumêe avoir renoncé à se prêvaloir des
avantages de la loi (art. 11, Loísurflv C) à moins qu'elle ne
dêmontre son impossibilitê d'agir plus tôt.

Organisation fonctionnelle de la Direction
de l'IVAC
Depuis 1993, toutes les opérations concernant I'indemnisation et larêpa-
ration aux victimes d'actes criminels, jusqu'ici rêalisêes dans les directions
régionales, sont dêsormais sous la responsabilité de la Direction de I'indem-
nisation des victimes d'actes criminels (IVAC) au bureau de Montréal. Ces
fonctions s'aJoutent à celles centralisées depuis 1989 ; ouverture des dos-
siers, collecte d'informations, êvaluation de I'admissibilité légale et trai-
tement initial. Ce fonctionnement permet d'intervenir dans le cycle complet
du traitement des dossiers des victimes.
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Ce rapatriement fait suite à une êvaluation administrative globa-
le de toutes les opérations nécessaires au traitement des dossiers. Les vic-
times d'actes criminels reprêsentent moins de 2o/o des bénêficiaires de la
CSST. Malgrê toute la bonne volontê des employês des bureaux régionaux,
il devenait donc de plus en plus difficile d'applique¡ pour un si faible volu-
me, une approche adaptêe aux besoins particuliers de cette clientèle et
de développer une expertise appropriée.

Lg centralisation La centralisation a permis de former une équipe
d'intervention spêcialisêe dans le suivi des victimes d'actes criminels.
Pour répondre à ce nouveau mandat, la Direction a augmenté le person-
nel de première ligne auprès de la clientèle, soit dans les postes de
conseillers en rêadaptation, d'agents d'indemnisation, de préposés aux ren-
seignements et d'agents de soutien. Les nouveaux employês ont bénéfi-
ciê d'une formation personnalisêe et adaptée à leurs fonctions.

Le service à Is clientèIe re service à la clientèle demeure une pré-
occupation majeure dans ce processus de centralisation et d'après cen-
tralisation. La Direction de I'IVAC a favorisé la prise en charge
personnalisée des dossiers rapatriês, la mise en place d'un service d'accueil
et de renseignements, l'instauration d'une ligne téléphonique 1-800 pour
les usagers en rêgions, le maintien du service d'accueil de base aux vic-
times dans les bureaux rêgionaux de la CSST ainsi que la mise en valeur
du potentiel des ressources communautaires et professionnelles des
régions.

De plus, les conseillers en réadaptation, assignés à des régions par-
ticulières, se dêplacent dans toutes les régions du Québec pour rencon-
trer les victimes lorsque les besoins I'exigent. Ces conseillers ont recours
à des ressources spécialisêes du milieu afin d'assurer à la victime, dans
sa rêgion, l'aide dont elle a besoin.

L'approche intëgrëe d'side sux vict¡mes À la suite de la centra-
lisation de ses services, l'IVAC a introduit une nouvelle approche intêgrêe
d'aide aux victimes afin de fournir des services mieux adaptês aux besoins
de sa clientèle. Dans le passê, le modèle fonctionnel visait en premier lieu
l'indemnisation de Ia victime. Ce modèle était appliqué systêmatiquement
à toute la clientèle, ce qui pouvait retarder de plusieurs mois l'accès à des
services de rêadaptation.

D'ailleurs, à ce sujet, dans l'évaluation faite par Baril et Laflamme-
Cusson, en 1983, on concluait que le régime rêpondait bien, à l'époque,
aux besoins financiers des victimes, mais que leurs besoins émotifs êtaient
grandement négligês.
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Dorénavant, chaque demande acceptée est analysée rapidement,
en équipe, par un conseiller en rêadaptation et un agent d'indemnisation.
Le personnel du Service de l'admissibilitê lêgale ainsi que celui du Bureau
mêdical peut, dans certains cas, participer à l'analyse de la demande. Par
Ia suite, Ie dossier est traité par le service le plus apte à rêpondre aux besoins
particuliers de Ia victime, soit la réadaptation, l'indemnisation ou ces deux
services dans le cas d'une intervention conjointe.

Les avantages de la nouvelle approche font que Ie modèle est
beaucoup moins séquentiel et accêlère la prise en charge des victimes par
des services spêcialisés. Les victimes sont plus rapidement informées du
cheminement de leur demande et des services dont elles peuvent bénéfi-
cier. Pour le personnel, le travail d'équipe est stimulant, formateu¡ valo-
risant et enrichissant. La concertation et les stratêgies d'intervention sont
facilitées. La multiplication des interventions est évitée et les renseigne-
ments recueillis par les conseillers en réadaptation peuvent éclairer les
agents d'indemnisation sur Ies décisions qu'ils auront à prendre ultérieu-
rement.

Le processus de traitement des demandes est plus efficace et la
pêriode d'indemnisation correspond davantage à la durée rêelle de l'inca-
pacité. Par cette nouvelle approche, I'IVAC vise l'amêlioration continue
des services offerts à sa clientèle et adopte des stratégies de gestion pro-
actives. D'ailleurs, cette nouvelle approche remplace de plus en plus la
prise en charge prêcoce.

Conclusion

Liindemnisation ne règle qu'une infime partie des problèmes découlant
de la violence et de la victimisation. De plus, elle a ses limites lêgales
d'application. Des phénomènes sociaux, économiques et politiques amè-
nent des problématiques de plus en plus complexes. Les statistiques sur
la criminalitê au Canada dêmontrent que, depuis 1980, les crimes de vio-
lence sont une des seules catégories des infractions au Code criminel qui
affichent une progression constante, et le Québec n'êchappe pas à cette
tendance.

On est alors continuellement interpellê en tant qu'organisme char-
gê d'administrer une loi à caractère social, devant des tendances de sociê-
té où on reconnaît que Ia violence est toujours présente et que les
problèmes reliés au trafic de stupêfiants vont en croissant. On assiste
êgalement à l'insêcuritê grandissante de la population où les jeunes en-
ûe 12 et 14 ans ont peur d'être attaqués par d'autres jeunes, les gens ne
se sentent pas en sêcuritê lorsqu'ils sortent le soir dans leur quartier. Est-
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ce que tous ces phênomènes vont contribuer à l'augmentation du nom-
bre de victimes dans les années à venir?

Qr'adviendra-t-il de la mise en application de la nouvelle Loi sur
I'aide et I'índemnisatÌon des victimes d'actes criminels? Dans une conjonc-
ture économique où on assiste à des coupures dans la plupart des pro-
grammes sociaux et où les rêgimes d'indemnisation ont été supprimés
dans plusieurs provinces canadiennes, peut-on espérer aller de I'avant?

Si c'est Ie cas, concrètement, Ie Bureau d'aide aux victimes d'actes
criminels (BÀVÄ.C), rattaché actuellement au ministère de la Justice, et la
Direction de I'indemnisation des victimes d'actes criminels, actuellement
administrêe par la Commission de la santê et de la sêcurité du travail
(CSST), seront regroupés dans une seule et même structure sous la res-
ponsabilitê du ministère de la Justice.

Dans une optique où tout se concrétiserait et afin d'assurer un
meilleur support à la victime, Ia nouvelle loi prévoit quelques améliora-
tions considérables pour leur venir en aide. Les proches des victimes de
crimes très graves seront admissibles à des traitements de psychothêra-
pie, De tels services de réadaptation seront êgalement offerts aux proches
d'une victime décédée par homicide ou disparue à la suite d'un enlève-
ment. Actuellement, aucun proche n'est admissible à ces services.

Le nouveau rêgime d'indemnisation couvrira également certains
crimes contre la personne quì ne donnent pas ouverture actuellement à
I'indemnisation. Pensons à la prise d'otages et aux menaces de mort. De
plus, les victimes bénêficieront d'un délai de trois ans pour prêsenter une
demande.

En dêfinitive, il ne faut pas perdre de vue la capacité de plus en
plus limitée de l'État de payer pour iout. Les nouvelleslendanceÀ visent
des services d'aide et d'accompagnement ainsi que la nécessitê pour la
victime d'obtenir un support psychologique. Tous ces services pourraient
être donnés par l'entremise du secteur sociosanitaire, qui possède déjà les
structures nécessaires, êvitant ainsi de nouveaux investissements.
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