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Arlène Goudreault occupe Ie poste de coordonnatrtce des stagu ò l'Ê.cole de crimínolo-

gíe et elle enseigne Ia victimologie à I'IJníversité de Montrëal. Depuis janvier 1996, elle æt êgale'

ment directrice dæ programmæ facultaires à la Facultê des arß et des sciences de I'Université de

Montrêal. EIle o êtê. prêsidente de I'Associotíon profæsionnelle des críminologues du Quêbec et elle

s'est ímplíquëe dons plusieurs groupæ de travoil et conselß d'administration dans Ie milíeu cimi-
nologique. Madame Gaudreault a êtë coordonnotrice du Centre AVI (centre d'oide aux vÌctimes

d'actes criminels) et elle a contribué octívement à plusieurs ínítiatives rcliêæ à Ia cause des víctí-

mæ. Depuis Juín 1988, elle assume Io prêsidence de I'Assocíatíon quêbêcoise Plaidoyer-Victímæ.
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Erom 1982 to 1987, the first assistance centers for victims of crimi-
nal acts were created in Québec. These short-term experimental projects were
determinant for the establishment of the actual network of crime victims' as-

sistance centers (CAVAC). This article relates the history of those first centers.
It explains the ambitious goals of the promoters, the services that were pro-
vided, the difficulties encountered, the hopes and questionings of the pioneers.
This article, by presenting this historical context, shows how these people de-

dicated themselves to providing better services for victims of crime.

Note de I'auteure

Lorsque le comité de rédaction m'a <passê la commande> de prêparer
un article sur l'histoire de l',\ssociation québêcoise Plaidoyer-Victimes,
il m'a semblê que je ne pouvais Ia reconstruire sans parler de l'histoire
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des premiers centres d'aide aux victimes d'actes criminels. Ces organis-
mes étaient trop imbriqués dans le dêveloppement de l'Association. Ie
ne pouvais me contenter d'effleurer leur existence. J'ai dû faire alors un
long détour. Tellement long qu'il m'a fallu scinder ma dêmarche en deux
articles.

Mon expêrience comme coordonnatrice du Centre ÀVI a resurgi
au fil de la réflexion et de l'écriture. J'ai puisé dans mes souvenirs, du moins
ceux qui ont rêsisté à I'êpreuve du temps ! Je me suis surtout plongée
avec beaucoup d'intérêt dans les rapports d'êvaluation, dans les archives
qu'on a conservêes, dans la correspondance qui nous est restée, dans les
notes manuscrites que Micheline Baril nous a laissées.

Tranquillement, les souvenirs sont sortis de l'ombre. J'ai revu les
intervenants avec lesquels j'avais eu le plaisir de collaborer lorsque ces
centres ont étê mis en place durant la pêriode 1984-1987. Je me suis rap-
pelé nos espoirs, nos difficultês, nos complicités.

J'ai écrit cet article en pensant à eux et très souvent, à Micheline
Baril.

(Mettre les victimes dans le coup> (Baril,l9Bl)
Au début des années 1980, Micheline Baril s'associe avec d'autres inter-
venants afin de mettre sur pied une table de concertation visant à pro-
mouvoir I'assistance aux victimes. Elle pose ainsi les premières pierres
de ce qui allait devenir I'Association québécoise Plaidoyer-Victimes.
Pour elle, la victimologie n'est pas une prêoccupation purement acadê-
mique. Non plus une analyse confinée à des réflexions thêoriques dans
I'enceinte universitaire. Elle veut mener des actions, poser des gestes tan-
gibles. Elle réclame un système de justice plus humain qui ne peut plus
fonctionner en marge du citoyen à qui il faut donner les < moyens de
participer ou, du moins, de comprendre>. En 1981, elle entreprend un
travail de sensibilisation auprès du public, des organismes gouvernemen-
taux et des groupes communautaires. Elle en fait ( son activitê princi-
pale >. Son implication dans les médias lui vaut de nombreuses demandes
d'aide de la part des victimes. Chaque fois, elle est confrontêe à leur iso-
lement, à leur aliénation face à l'appareil judiciaire, à I'absence de
recours et de services. Àu début des années 1980, le Canada et le Québec
en sont encore à I'aube de la création des services d'aide et des program-
mes destinés aux victimes. Néanmoins, nombre d'initiatives et de pro-
jets êmergent chez nous comme ailleurs dans le monde. Le moment est
bien choisi !
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Un terrain propice

Ailleurs que chez nous Depuis une vingtaine d'annêes, le mouve-
ment en faveur des victimes a pris une certaine ampleur dans quelques
pays, notamment en Àngleterre, en Australie, aux Ë,tats-Unis, en France.
Chez nos voisins du sud, par exemple, les changements sociaux furent
importants. Au début et au milieu des années 1970, les premiers services
d'aide aux victimes émergent sous la poussêe et I'influence des organis-
mes communautaires et des groupes de femmes. En 1982, le Congrès
amêricain adopte le Victim qnd Witness Protection Act. La même année,
sous l'administration de Ronald Reagan, on met sur pied un President's
Task Force on Víctims of Crime chargê de faire des recommandations et
d'établir des normes en vue de favoriser un traitement êquitable des vic-
times. En 1984,le Congrès vote le Victims of CrimeÂct qui crêe un Fonds
spécial pour le financement des ressources d'aide. Le pays se dote aussi
de centres nationaux dans le domaine de la maltraitance des enfants, de
I'assaut sexuel, de Ia violence familiale. Il met en marche de vastes pro-
grammes de prêvention dans la communauté, finance des services d'aide
aux victimes et aux témoins, révise les programmes d'indemnisation. En
1985, la National Organization forVictim /,ssistance (NOVA) instaure une
Semaine nationale pour les droits des victimes (Elias, 1993). Ces expé-
riences inspireront largement ce qui se fera chez nous.

Au Canada Au Canada, la situation évolue également. Un souffle de
changement se fait sentir. Lannée 1981 est particulièrement féconde. Le
Conseil canadien du développement social, en collaboration avec la Sociêtê
canadienne de prêvention du crime et la National Organization for Victim
,{ssistance (NOVÀ), parraine, à Toronto, une première confêrence des Cana-
diens qui s'intêressent à l'aide aux victimes. Le Conseil canadien du déve-
loppement social (1ggZa) publie également un dêpliant d'information sur
les besoins, les droits et les services aux victimes d'actes criminels. En juin
1981, les ministres fédéraux et provinciaux responsables de la justice péna-
le confient à un groupe de fonctionnaires le soin d'examiner les besoins
des victimes, Ia nature de leurs contacts avec le système de justice pêna-
le, les implications financières de différentes sêries de mesures visant à garan-
tir un meilleur traitement des victimes. En réponse à ce mandat, le Groupe
d'êtude fêdéral-provincial publie le rapport sur Lc justice pour les victimes
d'actes criminels (1983). Il formule soixante-dix-huit recommandations qui
concernent les pratiques et les services d'assistance aux victimes, les
besoins d'information ainsi que Ies modifications lêgislatives, le coût et les
méthodes de financement pour amêliorer la situation des victimes. Le 13
fêvrier 1981, le Comité permanent de la santé, du bien-être social et des
affaires sociales a comme mandat d'êtudier la violence faite aux femmes.
Après avoir entendu maints têmoignages de groupes et de représentants



184 A. Gaudreqult

de toutes les rêgions du Canada, le Comitê dépose son Rapporl sur Ia vio-
Ience au sein de Ia famille en mai (1982b). Ce document marque un tour-
nant important en faisant valoir que la violence faite à l'êpouse devrait être
considêrêe comme un crime et non comme un comportement aberrant et
qu'en conséquence, les dossiers sur les femmes violentées devraient tou-
jours être confiés au système de justice pênale. On peut y voir transparaître
la philosophie d'intervention quiva prévaloir dans les prochaines annêes
dans le traitement de Ia violence conjugale.

C'est aussi en 1982, qu'Irvin Waller, Andrê Normandeau et
Micheline Baril collaborent à un projet de dêclaration universelle sur les
droits des victimes d'actes criminels. Se joignant à des observateurs
d'autres pays, ceux-ci sont invités à acheminer des propositions en vue
de I'élaboration de cette charte et à participer à Toronto, en juin 1984, à
Ia rencontre préparatoire du 7e Congrès des Nations Unies pour la pré-
vention du crime et le traitement des délinquants. Cette démarche de
consultation verra son aboutissement en 1985, lors de l'adoption, par
I'Assemblêe gênêrale de l'Organisation des Nations Unies, dela Dêclaration
des principes fondamentaux de iustíce relatlfs aux victimes de Ia crimína-
Iitê et aux victimes d'abus de pouvoir. Cette dêclaration viendra combler
un vide important par rapport aux chartes existantes, lesquelles prê-
voient des dispositions pour la protection des personnes accusêes ou
condamnées mais ne reconnaissçnt aucun droit spêcifique aux victimes
d'actes criminels.

Toujours en 1982,le ministère de la Justice du Canada annonce
son intention de modifier en profondeur le Code criminel et le droit pênal
et de porter une attention particulière aux besoins des victimes d'actes cri-
minels. Cette proposition puise en profondeur dans les travaux de la
Commission de rêforme du droit du Canada qui, depuis 1972, a fait de
nombreuses recommandations favorables aux victimes et au changement
du système de justice pénale. Un autre évênement marque cette annêe:
la rêalisation par le Solliciteur gênêral du Canada d'un important sonda-
ge sur la victimisation dans sept grandes villes canadiennes.

En 1983, le gouvernement fêdéral, faisant suite aux recomman-
dations du Groupe fédéral-provincial, songe à <donner la parole aux vic-
times d'actes criminels>>, en matière de détermination des sentences de
leurs agresseurs. Il faut comprendre ici qu'il ne s'agit que de permettre
aux victimes de faire connaître I'impact du crime au moment de la sen-
tence. De I'intention à la réalisation, il faudra attendre jusqu'en 1989 avec
l'adoption dela Loi modifiant Ie Code crimínel (victimes d'actes criminels)
pour que la Dêclaration de Iq vîctime au tribunal passe dans les pratiques
de certains tribunaux. Àu palier fédêral, on adopte aussi en 1982 une nou-
velle loi sur les jeunes contrevenants qui ouvre timidement la porte aux



Les premiers centres d'aide aux víctímes d'actes criminels. 185

prêoccupations des victimes en introduisant des mesures de conciliation
et de réparation par le biais des travaux communautaires.

Au Québec Lindemnisation Chez nous, le courant humanitaire en
faveur des victimes est aussi perceptible. À l'instar d'autres pays (Àustralie,
1963, AngleTerue,1965, États-Unis, 1967),le Canada emboîte le pas en
supportant le financement de régimes d'indemnisation. Huitième provin-
ce à lêgiférer en la matière, le Quêbec s'est doté d'une loi sur l'indemni-
sation des victimes d'actes criminels en 197I. Plutôt gênêreuse quand on
la compare à celles d'autres pays ou d'autres provinces, cette loi n'en
demeure pas moins fort peu connue. I-indemnisation est une des rares
voies que peuvent emprunter les victimes pour recevoir une compensa-
tion monétaire et une assistance après Ie crime. Dans les faits, peu d'en-
tre elles y ont accès, soit parce que l'État ne s'empresse pas de les informer
de l'existence de ce programme, ou soit encore parce qu'elles ne s'en pré-
valent pas. Q:estion de coûts, dira-t-on, mais c'est aussi en bonne partie
parce que la situation des victimes d'actes criminels n'est pas un problè-
me social auquel on est très sensibilisé à ce momentlà. En 1983, par exem-
ple, on estime < [...] qu'à peine une personne sur vingt recourt à I'lVÀC
et que, [...] pour I'ensemble du Canada, l2 millions de dollars sont consa-
crés annuellement à l'indemnisation sur un budget de la justice qui atteint
plus de 4 milliards> (revue Justice,1984). Vingt ans après l'adoption de
la loi, Iors du Sommet de la Justice du Québec, on êvoquera le fait que
seulement 5% des victimes de crimes contre la personne bênéficient du
régime d'indemnisation étatique (Gouvernement du Québec, 1993a). Entre
1979 eL 1982,les demandes de prestations vont tripler, passant de 584 à
1 619; en 1993, on fait êtat de 1777 demandes acceptêes et de 32 millions
de dollars versés en prestations et en services divers aux victimes d'actes
criminels (Gouvernement du Qgêbec, i993b).

Au-delà de ces chiffres et malgé cette croissance constante du nom-
bre de demandes et des sommes veisêes par l'Êta\ le système d'indem-
nisation demeure un dédale complexe, une structure bureaucratique, dont
les victimes d'actes criminels, pour la plupart, ne comprennent ni les nor-
mes ni les règles du jeu. La recherche de Baril et Laflamme-Cusson (1983)
et les commentaires des intervenants à l'occasion du Sommet de la Justice
reprendront sensiblement les mêmes dolêances (Gouvernement du Québec,
1993a). Par ailleurs, il n'y a pas que les victimes ou le grand public qui
ignorent les rouages de la loi. Les intervenants aussi les connaissent mal.
Ilest intêressant de noter qu'en 1982, dès la première rencontre du Comi-
tê d'assistance aux victimes qui devait être à l'origine de l'Association qué-
bécoise Plaidoyer-Victimes, l'êchange porte sur l'IVAC.

Les services aux femmes et aux enfants victimes de violence Au milieu
des années 1970, on voit aussi se dessiner au Québec la même tendance
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que dans d'autres pays: des groupes de femmes se mobilisent pour contrer
la violence envers les femmes. Quelques communautês religieuses s'inscri-
vent aussi, bien que diffêremment, dans ce mouvement. Àu dêbut des
années 1980, la province compte une vingtaine de maisons d'hébergement
pour les femmes violentêes et en difficulté et six centres pour les victimes
d'agression sexuelle, Leur financement est prêcaire. Celui des maisons
d'hêbergement, par exemple, n'est assuré que dans une proportion de 54 %
par le gouvernement, la diffêrence étant comblée par les maisons et les
(moyens du bord>. On y dêplore des disparités énormes (Richer, 1982).
Micheline Baril parle <d'un taux êlevé de mortalité des organismes) et
<d'une insécurité maìsaine> en rêfêrence aux problèmes de financement
connus durant cette période (Baril et Précourt, ).982).

Petit à petit, les ressources s'organisent provincialement. Ainsi
naissent, en 1979,le Regroupement des centres d'aide et de lutte contre
les agressions à caractère sexuel et Ie Regroupement provincial des mai-
sons d'hêbergement pour les femmes violentêes. Puis, en 1.986, la
Fêdération des reSsources d'hêbergement pour femmes violentées et en
difficulté du Québec voit le jour. Les ressources adoptent une philosophie
d'intervention principalement axée sur une approche fêministe, revendi-
quent l'accès à des services, réclament des changements, forcent le gou-
vernement à agir. Au milieu des années 1980, grâce à leur action, le
problème de la violence faite aux femmes et aux enfants sera davantage
présent sur la place publique. Le gouvernement provincial emboîtera pro-
gressivement le pas dans tout un ensemble de mesures, dont une des plus
importantes sera I'adoption, en 1985, d'une Politique d'aide aux femmes
violentê.es.

À la même époque, la violence envers les enfants mobilise êgale-
ment la sociêtê québécoise, laquelle se dote d'une Loi sur Ia protection de
Ia jeunesse. Promulguée en 1979, celle-ci vise à contrer la nêgligence et
I'abus à l'êgard des enfants. La Commission de la protection de la jeunes-
se est mise sur pied Ia même annêe. On découvre alors, ou plutôt, on est
confronté, à une facette de la violence longtemps occultée. La violence
envers les enfants est dênoncée, les adultes ont l'obligation d'agir, l'ensem-
ble de la sociêté doit se responsabiliser face à ce problème. On assiste à
une vaste mobilisation des milieux professionnels: formation des interve-
nants, mise en place d'un rêseau de services au plan de l'êvaluation et
de la prise en charge, adoption de politiques et de programmes à l'êchel-
le du Québec. C'est un virage important.

Le ministère de la Iustice du Québec amorce une timide rêflexion Au
dêbut des annêes 1980, le ministère de la Iustice du Qrébec commence à
manifester son intérêt pour le dossier des victimes d'actes criminels. Plutôt
timidement. En 1981, abordant le thème général de <Lhumanisation du
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système de justice >, le sous-ministre de l'époque, Me Daniel Jacoby, parle
des objectifs de son ministère en termes d'accessibilité, d'augmentation de
la qualité et de personnalisation des services aux justiciables, dont les vic-
times et les têmoins. La même année, Ie ministère dêpose un Lívre vert sur
Ies politÌques correctionnelles. Un chapitre est consacré aux victimes d'actes
criminels. On y reconnaît que le Quêbec, < [...] si on fait exception des ser-
vices de nature financière et mêdicale, accuse un retard considérable par
rapport à d'autres juridictions comparables D et ( [...] qu'à un niveau gênê-
ralisé, il n'existe pas spêcifiquement de services organisês pour les victi-
mes> (Gouvernement du Qtrébec, 1981: 109). Jugeant cette question
prioritaire, le ministère ne propose pas pour autant l'allocation de nouvel-
les ressources dans ce secteur. Il privilêgie plutôt une organisation des ser-
vices à partir des ressources en place, soit Ies services policiers, les centres
de services sociaux et les centres locaux de services communautaires. Ces
services minimaux pourraient être complétés par ìes comités de prêven-
tion régionaux et locaux, laissant ainsi une large place aux initiatives com-
munautaires. Q¡rant au processus judiciaire, le Livre vert sur les polítiques
correctionnelles formule une recommandation qui, avec le recul, a de quoi
sgrprendre. Rappelant I'importance pour les intervenants du système de
justice d'être < informês de la situation psychologique de la victime >, il pro-
pose que ce rôle soit assumé par les agents de liaison des services de pro-
bation car ces derniers ont ( [...] une position privilêgiêe leur permettant
d'identifier rapidement les différentes clientèles > (Gouvemement du Quêbec,
1981: I l3). Proposition étonnante quand on sait que les services de pro-
bation ont toujours gardê, jusqu'à maintenant, une certaine distance par
rapport aux victimes et qu'ils se sont dêfinis essentiellement comme étant
au service des contrevenants. Ce document n'énonce en fait que des inten-
tions très générales, peu compromettantes et pas forcément rêalistes.

Premier geste concret, la situation des têmoins fait l'objet d'une
attention particulière en 1981 lors d'une réunion convoquêe par le juge en
chef Yves Mayrand de la Cour des sessions de Ia paixt. Le but de cette ren-
contre est de crêer un comité consultatif composê d'un certain nombre de
personnes impliquées dans le système de justice pênale et d'examiner la pos-
sibilité d'implanter un réseau de seruices pour les têmoins et les victimes d'actes
criminels. En mai 1982, ce comitê consultatif confie à Micheline Baril le
mandat de procêder à un inventaire des besoins et des ressources, de faire
des recommandations quant aux réformes et au réseau de services qui
devraient être mis en place. Ce projet exploratoire devait dêboucher sur la
publication de la recherche Mais nous les tëmoÌns... (Baril et coll., 1984) et,
deux ans plus tard, sur l'ouverture du premier service d'accueil aux victimes
et aux témoins au Palais de justice de Montrêal. Àutre pas dans Ia bonne
direction, à l'automne 1982,|e ministère de la Justice du Quêbec lance le

I Âujourd'hui Cour du Québec, chambre criminelle et pénale
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programme INFOVAC pour répondre aux besoins d'information des victimes
à quatre êtapes du processus judiciaire: Iors du dêpôt de Ia plainte, de la
mise en accusation, de l'assignation des têmoins et du jugement final. Bien
que seuls les districts judiciaires desservis par des greffes informatisés peu-
vent en bénéficier et que le programme exige certaines amêliorations pour
être davantage accessible aux victimes, il n'en représente pas moins un pro-
grès notable dans la réponse du système de justice aux besoins des victimes.

D'autres initiatives surgissent Durant la même période, d'autres initia-
tives voient le jour. En octobre 1982,la Sociêté de criminologie du Quêbec
choisit le thème Crime, victíme et communauté pour son j1. congrès. À
cette occasion, elle accepte de parrainer l'étude et le cheminement d'un
projet de Charte des droits des victimes d'actes criminels présenté par André
Ñormandeau, professeur à l'École de criminologie de l'Universitê de
Montrêal. En plus de faire la promotion d'un <ensemble de règles mini-
maD en matière de droits pour les victimes, le projet propose des actions
concrètes telles la nomination d'un ombudsman pour les victimes, la crêa-
tion d'un Office des droits des victimes, la mise sur pied d'une Semaine
publique annuelle des victimes et l'allocation de vingt pour cent du bud-
get des ministères de la Juslice et du Solliciteur génêral au financement
de programmes d'aide aux victimes. Cette Charte ne fut jamais entêrinée
en tant que telle mais elle prônait des droits qui seront plus tard énoncés
dans la Loi sur |aide aux victimes d'actes críminels et elle avance certai-
nes idées qui seront rêitérées ultérieurement par d'autres groupes. Dans
un sens, ce projet prépare le terrain à Ia reconnaissance des droits et des
besoins des victimes vers Ia fin des années 1980.

Le dévelo
victimes:

ppement des centres d'aide aux
lei premiers balbutiements

En août et en septembre 1980 se tenait à Caracas, au Venezuela,le Sixième
Congrès des NatÍons Unies pour Ia prêvention du crime et Ie traitement des
déIinquants. La direction du ministère du Solliciteur général avait partici-
pê à la planification de ce congrès et y avait dêlégué plusieurs membres.
Dès leur retour, les délêgués rêdigeaient un rapport contenant trente-
quatre recommandations et donnaient la prioritê à six domaines d'inter-
vention, dont celui des victimes de crime. En juillet 1981, on formait un
comité interministêriel de Ia Justice et du Solliciteur génêral afin d'amé-
liorer les initiatives dans ce domaine. Le ministère du Solliciteur gênêral
donnait finalement le coup d'envoi en se lançant dans des êtudes de fai-
sabilité en vue de l'implantation de centres d'aide aux victimes.

Le Centre AVI En août 1981, Micheline Baril dêcide de passer à
I'action. Elle adresse une demande de subvention au ministère du
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Solliciteur gênéral du Canada et au ministère de la Justice du Québec,
pour implanter un projet expêrimental visant à offrir des services d'aide
aux victimes d'actes criminels. En fêvrier 1982, elle sollicite la participa-
tion du ministère de la Justice du Canada. On peut lire dans une de ces
demandes de subvention (Baril, 1982a:2):

À une êpoque, où on se soucie des personnes défavorísêes temporaÞ
rement ou de façon plus permanente, où on reconnaît les torts subis
à cause d'une certaine mousse isolante, où on s'intêresse ò amëlio-
rer Ia qualitë de Iq vie des personnes condamnê.es pour un acte cri-
minel, Ies mêmes considêrations humanitaí.res devraient nous incíter
à tenter de diminuer I'impact de Ia victimísatton par Ie crime. C'est
Ià, Ia première consid'ë,ration à Ia base du projet.

Elle n'attend pas la réponse des ministères pour mettre le projet
en marche. Celui-ci s'articule autour des objectifs suivants: rendre les ser-
vices dont la victime d'acte criminel a besoin et auxquels elle a droit comme
citoyen, et contribuer à I'avancement des connaissances, principalement
en ce qui a trait aux consêquences de Ia victimisation et à l'efficacitê de
certaines interventions auprès des victimes. En janvier 1982, elle implique
six êtudiants dans le cadre d'un stage ainsi que des professeurs de l'École
de criminologie et quelques consultants. Madame Baúl encadre les étudiants,
les initie à la problématique des victimes et les forme à l'intervention.

La petite équipe choisit d'établir le centre dans le quartier mon-
tréalais Hochelaga-Maisonneuve en raison du taux élevê de crimes contre
la personne, du statut socio-êconomique relativement faible de ses habi-
tants et des possibilitês de collaboration avec des organismes socialement
engagés. Léquipe fait donc I'inventaire des ressources dans ce secteur et
instaure des mécanismes de collaboration avec le poste de police du dis-
trict 52. Elle s'affaire aussi à trouver un local et de l'aide financière. C'est
ce que Micheline Baril appelle <l'opération mendicité>! On consacre
beaucoup de temps à < la mécanique de départ>: matériel d'information,
formulaires, cartes d'affaires. De janvìer à mai les bênévoles avaient déjà
donné environ I 000 heures pour asseoir le centre sur des bases solides.
Un travail de défrichage énorme!

En mai 1982, le centre reçoit une subvention du ministère du
Solliciteur gênêral du Canada dans le cadre des projets d'étê. Le 9 mai
1982, dans son allocution pour marquer I'ouverture de la Semaine de la
police, Ie directeur du Service de police de la Communautê urbaine de
Montrêal, monsieur Henri-Paul Vignola, annonçait l'ouverture du Centre
ÀVI et faisait part de la collaboration du district 52 au projet-pilote. Parrainê
par la Sociêté de criminologie du Quêbec, le Centre ouvrait donc finale-
ment ses portes. Il a poursuivi ses activités à l'automne à travers le stage
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de formation pratique des étudiants. Faute de trouver un local dans le quar-
tier Hochelaga-Maisonneuve, l'êquipe devait établir ses quartiers à l'Ecole
de criminologie. Cette situation, on le comprendra,_allait générer de nom-
breuses difficultês au plan organisationnel et au plan de la prestation des
services aux victimes.

Le projet précise qu'aucune victime ne sera refusêe mais que les
services s'adressent surtout aux citoyens du quartier Hochelaga-
Maisonneuve, ( [...] victimes d'actes criminels, ou parents de la victime,
qu'ils aient ou non rapporté l'incident à la police, quel que soit leur âge,
que cet incident soit rêcent ou qu'il date d'un certain temps> (Baril et
Précourt, 1982: 9). Les victimes de crimes contre la personne recevront
une attention particulière et elles seront considêrêes comme une clientè-
le prioritaire. Le service se veut le plus décontractê possible, facile d'ac-
cès, avec des structures légères et des possibilitês d'action rapide. On
prévoit que les bureaux seront ouverts de 10:00 à 24:OO heures, sept jours
par semaine et qu'en dehors de cette pêriode, un membre de l'équipe sera
disponible sur appel. Les intervenants auront aussi comme tâche de com-
piler des informations de base sur la clientèle et la nature des services offens.

Mis à part les services d'aide directe et de rêfêrence à I'ensemble
des victimes, les promoteurs souhaitaìent aussi diffuser l'expêrience dans
d'autres quartiers de Montréal. On estimait que six mois après Ie début
du projet, on serait en mesure d'aider deux autres quartiers à démarrer
leur propre service d'aide. Les membres de l'êquipe initiale agiraient alors
comme consultants auprès d'autres groupes. On pourrait aussi préparer
divers instruments: manuel d'intervention, guide de gestion de services,
modèle d'êvaluation. On voyait loin et grand mais tous ces espoirs ne
devaient pas voir le jour.

Un rapport soumis par Micheline Baril mentionne que de mai à
dêcembre 1982,1'êquipe était entrêe en contact avec 319 victimes d'actes
violents, en grande partie des victimes de vols qualifiês. Dans 80% des
dossiers, les intervenants du Centre AVI n'ont donnê que de l'information
et du soutien et ce, génêralement, au têléphone. Même si les commentai-
res se sont avérês encourageants de la part des collaborateurs ou des vic-
times, on considère l'expêrience trop courte pour affirmer que cette
information a pu prêvenir ou non des traumatismes à long terme chez les
victimes. Le centre doit ralentir ses activités après six mois d'efforts car la
demande de subvention acheminée au ministère du Solliciteur général du
Canada pour la poursuite du projet pendant une autre annêe reste lettre
morte. À l'automne 1983, le Centre AVI reprend ses activitês avec deux
stagiaires de l'École de criminologie et tient le coup jusqu'en décembre
1983, moment où madame Baril reçoit enfin une rêponse favorable du
ministère du Solliciteur général du Canada, lequel confirme l'octroi d'une
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subvention de 72 000$ pour un projet expêrimental d'une durêe d'un an.
Nous y reviendrons.

Le Centre CAVIC Micheline Baril n'est pas la seule à mener sa croi-
sade. En I982, André Normandeau lance aussi un projet de services aux
victimes, à St-Jérôme cette fois. Cette rêgion est choisie principalement parce
que les promoteurs du projet croient pouvoir s'appuyer sur la collabora-
tion spontanée et la richesse des organismes communautaires de la rêgion.
Le souci d'humaniser le système de justice et d'y crêer un êquilibre en dêve-
loppant une justice pour les victimes en est l'objectif premier. Le projet de
St-Jêrôme se veut un <mini-centre à structure légère> qui pourrait jouer
un rôle de consultant auprès des victimes, de coordonnateur et de négo-
ciateur auprès des ressources en place et de groupe de pression pour le
respect des droits et des libertês des victimes. Il s'agit avant tout d'une
étude de faisabilité pour ( établir la viabilité> d'un centre d'aide aux vic-
times. Pendant trois mois, l'êquipe s'affaire donc à inventorier les ressour-
ces de la région et rencontre les intervenants afin d'êtablir une éventuelle
collaboration. Elle procède à une êtude des besoins des victimes en ren-
contrant vingt-huit victimes. En outre, malgré des moyens restreints, les
intervenants offrent une gamme de servicesã centtreizevictimes. À la fin
de ce court projet-pilote, les promoteurs sont convaincus de la nêcessitê
de mettre en place un centre sur une base permanente. Une demande de
subvention visant à prolonger l'expérimentation pour une autre annêe est
adressêe au ministère du Solliciteur général du Canada. Le Centre ne
recevra pas cette subvention.

Le Centre SAUAC En 1981, sous l'initiative du Service de rêadapta-
tion sociale, des intervenants de la région de Quêbec envisagent eux aussi
la possibilitê d'organiser des services aux victimes. Très rapidement, ils
mettent sur pied un groupe de travail et, en 1982, ils lancent un projet
d'êtê. Ils visent principalement à recueillir des données statistiques sur la
criminalité dans les villes de Quêbec et de Beauport, et à êtablir un réseau
de collaborateurs en vue de I'implantation du futur service.

Le Centre Recours-Victimes Sous le titre Crime, victime et commu-
nauté: regard sur Ia pëninsule gaspésienne, la Sociêtê de criminologie du
Québec parraine un projet de service d'aide aux victimes à l'étê 1982 dans
le secteur Percé-Newport. Il tire son originalité du fait qu'il est implanté
dans un milieu rural caractêrisê par son êloignement des grands centres
et une faible densité de la population. Il vise essentiellement à sensibili-
ser la population sur les besoins des victimes et à examiner les possibi-
lités d'implanter des services. Les débuts sont difficiles. La moitiê des
organismes de la région rencontrês par l'êquipe initiale ne voient pas
quel pourrait être [e rôle et l'importance d'un futur centre d'aide. Les consul-
tations dans le milieu mettent en évidence le peu de sensibilisation
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des intervenants au sort des victimes d'actes criminels, qu'ils soient du
secteur public, parapublic, des clubs sociaux, des groupes populaires. La
recherche entreprise pendant l'été fait êgalement ressortir l'existence d'un
chiffre noir considérable pour plusieurs types de dêlits contre la person-
ne notamment la violence conjugale, l'inceste et l'agression sexuelle. Les
services spécialisés sont pratiquement inexistants mise à part une mai-
son d'hébergement pour les femmes violentêes et, en conséquence, l'inter-
vention auprès des victimes est (ponctuelle et dispersêe>. À la fin du projet,
on conclut à la nécessitê d'êtablir sur une base expérimentale, un mêca-
nisme centralisê, spécifiquement destinê aux victimes d'actes criminels.

Le CentreVictim'aide Le CLSC Saint-Hubert présente à son tour une
demande de subvention pour un projet d'été. On entend <rêintroduire Ia
victime au coeur de la justice> et offrir des services à une clientèle
jusqu'alors négligée. Les centres locaux de services communautaires
(CLSC) pourraient bien être une porte d'entrêe intéressante pour I'aide aux
victimes. Ces organismes ont en effet plusieurs atouts. Bien <branchês>
sur les prêoccupations de leur communauté, ils offrent des services de pre-
mière ligne et ils peuvent compter sur des professionnels issus de diffê-
rentes disciplines. IIs travaillent souvent en collaboration avec des groupes
communautaires auxqueìs ils apportent aide technique et soutien. Celui
de Saint-Hubert existe dêjà depuis dix ans. Son directeur, Yves Lêveillée,
est criminologue de formation et il n'hésite pas à offrir son appui au pro-
jet qui démarre à l'été 1983 et se poursuit à I'automne avec une stagiai-
re en criminologie. En même temps, on élabore à I'intention du ministère
du Solliciteur gênêral du Canada une proposition à deux volets: la mise
en place d'un centre d'aide ouvert à l'ensemble des victimes et de servi-
ces plus spécialisés pour les victimes d'agression sexuelle. Le premier vo-
let se concrétise par l'ouverture, en mars 1985, du Centre Victim'Aide
sous le parrainage du CLSC Saint-Hubert. Pour le second volet, on opte
pour un organisme autonome, ouvert sur un plus vaste territoire et fai-
sant appel à l'expertise des groupes de femmes. On donne alors naissan-
ce au centre d'aide pour les victimes d'agression sexuelle La traversêe.

Le Centre AVTAC À la même période, un autre organisme tente d'appor-
ter sa contribution: le Centre ÀVIÀC. Fondê en mars 1983 par Marie-
Claude L Espérance et Guylaine Tremblay, il dessert le centre-nord de
Montréal et il recevra un octroi du gouvernement fêdêral (Canada au
Travail) en féwier 1984. Pour la plus grande partie de son existence, le Centre
AVIAC ne devra sa survie qu'à la génêrosité et à la combativité de ses fon-
datrices et d'une poignée de bénévoles. Comme le souligne son Rapport
annuel de 1984,l'organisme a permis d'offrir des services à cent soixante
clients au cours de sa première année de fonctionnement. Il a connu des
hauts et des bas au plan financier et ses dêmarches, plus souvent qu'autre-
ment, se sont butêes au conservatisme des milieux financiers et juridiques.
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Le centre sera forcé de fermer en août 1985 parce que (ses promotrices
sont brûlêes et qu'elles ne peuvent plus payer les dêpenses de leur propre
poche > écrira plus tard Micheline Baril dans une lettre adressêe au consul-
tant national du ministère du Solliciteur génêral, lettre dans laquelle elle
implore le ministère de se porter à la rescousse des centres AVTAC et AVI.
Malheureusement, le ministère du Solliciteur génêral ne déliera pas les
cordons de sa bourse pour AVIAC.

Les premières pierres sont posëes mais I'ëdifice est fragile
Véritable creuset, ces premières expérimentations ont étê déterminantes pour
le développement de I'assistance aux victimes au Québec. Elles ont posê
les premières pierres. Les procès-verbaux, les demandes de subvention, la
correspondance nous apprennent beaucoup sur leurs difficultés. La rêfê-
rence des victimes par les corps policiers et par le milieu judiciaire est un
<réflexe non acquis>>, y lit-on. On peut citer en exemple la rêaction de ce
reprêsentant des milieux policiers qui estime que < la police n'a guère le
temps de supporter moralement la victime>) et que <ce n'est pas à lelle]
de faire l'évaluation de l'aide que nécessite la victime>. Ou la lettre de ce
directeur de police qui, en réponse au désir du Centre SAVAC de créer un
service central d'information pour Ies victimes et d'y associer les services
policiers, écrit < qu'il ne faudrait pas charger davantage la police de pape-
rasse car son volume est déjà lourd à supporter)). Ces propos laissent
entrevoir que tous les milieux ne sont pas encore êveillés aux besoins des
victimes, ni spontanément prêts à s'embarquer dans la crêation de nou-
veaux services dans leur communauté. Il y a du pain sur la planche !

Tous ces projets vont nêanmoins tracer la voie aux centres que
le ministère du Solliciteur gênéral financera à partir de 1984. En atten-
dant, I'année 1983 sera qualifiée de < pêriode de latence > par Micheline
Baril.

Quand le ministère du Solliciteur génêral se met
de la partie (1984-1987)
En 1983, le ministère du Solliciteur gênéral du Canada reconnaît que
I'aide fournie aux victimes de la criminalitê représente moins de 1% du
budget d'un milliard consacrê annuellement à la justice et qu'en consê-
quence, il faut faire plus. De 1984 à 1987, il va de l'avant et il donne un
appui financier et moral à I'assistance aux victimes à travers le Canada.
Plusieurs projets sont mis sur pied pour faire I'essai de services axês sur
l'action policière, communautaire ou judiciaire. Ils seront coordonnês par
le Centre de consultation du Ministère dans chacune des régions. Au
Quêbec, on opte pour le modèle communautaire et le Ministère accorde
un financement à quatre projets expêrimentaux qui sont en lien direct avec
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Ies études de faisabilité précêdemment réalisées. Le mini-centre de St-lêrôme
(CAVIC) ne verra pas le jour. AVTAC poursuivra ses activitês mais sans
le support financier de ce ministère. Les centres AVI, SAVAC, Recours-
Victimes et Victim'Aide pourront enfin ouvrir officiellement leurs portes.
Leur venue soulève beaucoup d'espoirs. On y voit le signe d'un temps nou-
veau pour les victimes.

Si ces initiatives se concrétisent, on le doit en grande partie à
madame Odette Gravel-Dunberry alors directrice du Centre de consulta-
tion du ministère du Solliciteur gênéral du Canada. Femme dynamique,
elle est sensible à la rêalité des victimes, rêceptive aux changements pro-
posês. C'est une précieuse alliée pour les intervenants, un lien efficace en-
tre Ie Ministère et Ies organismes communautaires. Les intervenants vont
bénêficier de son support, de ses conseils, de son ouverture d'esprit.
Lorsqu'il faudra déposer les rapports de recherche exigés par Ie Ministè-
re et faire face aux échêances fatidiques, on pourra toujours compter sur
sa tolérance et sa comprêhension. Ce sont de petites choses que l'histoi-
re garde en mêmoire I

Les centres AVl, SAUAC, Recours-Victimes et Víctim'Aide:
d'qutres jalons Les quatre centres, AVI, SAVAC, Recours-Victimes et
Victim'Àide, s'inspirent des mêmes considérations humanitaires. Ils visent
à soulager la souffrance des victimes ou de leurs proches et à apporter
une réponse adaptêe à leurs besoins. Ils partagent aussi des objectifs sem-
blables, à savoir, fournir aux victimes une assistance directe et indirecte
après le crime et faire en sorte qu'à la fin du projet, les ressources du milieu
assurent une continuité. IIs offrent la même gamme de services: I'infor-
mation, l'écoute et l'aide à court terme, l'accompagnement dans les
démarches, I'orientation vers d'autres organismes de la communauté.
Ces projets ont tous également un volet <recherche>>, ils doivent compi-
Ier maintes informations sur la clientèle, la prestation des services, les
activitês de promotion et de sensibilisation. Les instruments de cueillet-
te de données peuvent cependant varier d'un centre à I'autre: question-
naires d'évaluation, sondages, entrevues avec les victimes et les organismes
collaborateurs.

Une décennie plus tard, Ieurs rapports d'activités jettent un éclai-
rage intéressant sur l'êvolution des services. Au-delà des statistiques, ils
têmoignent de l'espoir et de l'énergie de ceux et celles qui ont cru en un
meilleur avenir pour les victimes, de Ieurs difficultés et de leurs question-
nements. Ils nous aident à retracer les premiers pas de I'aide aux victi-
mes au Quêbec mais ils devraient aussi permettre une mise en perspective
des actions dans lesquelles les groupes et les intervenants sont prêsente-
ment engagés.
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IJimplantation La crêdibilitê d'un organisme ne se construit pas sans
efforts. Les intervenants de ces centres ont êté confrontés à cette dure rêali-
té. Quand on s'engage dans un nouveau champ d'action, il faut prêparer
le terrain, explique¡ dêmontrer, voire convaincre. Il faut aussi affronter les
prêjugês, combattre ou contourner les rêsistances. Les organismes déjà en
place se montrent souvent sceptiques. A-t-on af.faire à de nouveaux alliés
ou à des envahisseurs de notre territoire ? Peut-on accorder notre confian-
ce à un organisme dont la survie semble précaire? Cela vaut-ilvraiment
la peine d'investir, de s'engager dans une collaboration qui ne sera peut-
être qu'un feu de paille ? Ces questions ne sont pas toujours formulées mais
elles se font sentir. < Bien qu'ouverts à ce rype de projet, la majoritê des
responsables Ides] établissements semblent avoir prêfêrê nous <regarder
aller > quelque temps avant de s'engager à nous rêfêrer des victimes ,> , Íap-
portent les intervenantes de Recours-Victimes au moment de l'évaluation
(Tétreault et Vallières, 1986 : 4l).

Si la cause des victimes apparaît fort louable et qu'on reconnaît
I'urgence d'agir, il faut bien voir que les représentants des divers milieux
ne s'y engagent pas pour autant tête baissée. Ilenthousiasme est parfois
bien mitigé. <Tout programme nouveau n'est pas considêré au départ
sous I'angle de son contenu, mais sous l'angle additionnel du travail que
l'on exige d'eux>, disent les intervenants de SÀVAC (Weaner et Laroche,
1986: 28). Dans tous les projets, le milieu policier a dû être courtisê.
Rencontres avec les directeurs et avec les patrouilleurs, invitations à join-
dre des comités aviseurs, lettres de rappel ou contacts télêphoniques,
< l'opêration charme >> a êlê fructueuse dans certains cas mais, dans
d'autres, elle n'a donné aucun rêsultat concret. Lorsque l'existence des
besoins des victimes est mise en doute par les policiers, comme le souli-
gnent les intervenants de SAVÀC, Ie suivi est faible... La collaboration
policière, plus que celle de tout autre milieu, a eu un impact significatif
sur la bonne marche des projets. Les centres qui ont êtê bien supportês
ont pu <décoller> plus rapidement et ils ont pu rejoindre un plus grand
nombre de victimes. Les autres ont tournê en rond pendant un bon bout
de temps.

Il est bien êvident que les activités de sensibilisation et de pro-
motion, le recrutement du personnel, la préparation de documents ont
consommé temps et énergies dans tous les projets. Dans Ie cas du Centre
AVI, I'expérimentation d'un an était nettement insuffisante pour bien
implanter l'organisme dans le quartier et pour commencer à donner des
services à la clientèle. Dans deux autres centres, Ie dêmarrage a êtê lent
et laborieux, ce qui a eu pour effet de retarder la prestation des services.

La clientèle Tous les centres ont pu rejoindre la clientèle qu'ils avaient
ciblée au dêpart: les victimes de crimes contre la personne. Les bilans
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d'évaluation contiennent moult informations sur l'âge, l'occupation au
moment du délit, le lien avec I'agresseu¡ l'impact du crime... Cependant,
les donnêes sont souvent disparates et les êchantillons ne Permettent pas
toujours de faire des comparaisons et, surtout, de tirer des conclusions.
En fait, ces statistiques génèrent peu de données nouvelles quant au
portrait de la clientèle et aux conséquences de la victimisation si I'on rêfè-
re à la littêrature existant à cette époque (Norquay et Weiler, 1981;
Groupe d'êtude fêdêral-provincial, 1983). Avec justesse, le rapport AVI
(Baril et Morissette, 1985) souligne que les informations recueillies ne per-
mettent pas de connaître l'état psychologique de la clientèle lors de la
demande d'aide, ni d'êvaluer plus prêcisément les sêquelles de la victi-
misation. EIles ne nous aident pas non plus à identifier les populations
à risque êlevé de même que les meilleurs moyens pour les rejoindre.

On a attribué ces lacunes au fait que les instruments de cueillet-
te de données n'étaient pas suffisamment êlaborês. C'est une explication
valable mais il faut surtout se rappeler que I'assistance aux victimes en
était à ses dêbuts. Les intervenants devaient <apprivoiser> la problêma-
tique. Les êtudes plus poussées sur les répercussions du crime ou sur les
besoins des victimes en fonction des différentes formes de victimisation,
sur les facteurs prêdictifs de la vulnérabilitê des victimes, sur I'incidence
du syndrome post-traumatique viendront un peu plus tard (Hanson, 1991;
Newburn, i993; Markesteyn, 1993; Engel, 1993).

Lintervention Les quatre rapports d'êvaluation (Baril et Morissette,
1985; Collette-Carrière et coll., 1985; Tétreault et Vallières, 1986; Weaner
et Laroche, 1986) acheminês au ministère du Solliciteur gênéral du
Canada à la fin du projet font état de la gamme et du nombre de servi-
ces offerts aux victimes. Compte tenu du temps et des ressources allouês,
le bilan est impressionnant. L information et Ie support à court terme suf-
fisent pour répondre aux besoins de la majorité des victimes, dit-on.
C'est, en tous cas, le rype de services auquel les victimes ont le Plus sou-
vent accès. Beaucoup de demandes se règlent par téléphone. Plusieurs
dossiers sont fermês après une ou deux interventions. Dans la plupart
des cas, on estime que les victimes peuvent se débrouiller seules ou avec
I'aide de leur entourage.

Tous les bilans mentionnent pourtant que plusieurs victimes vivent
une grave dêsorganisation dans plusieurs sphères de leur vie au moment
où elles s'adressent aux centres: divorce, perte d'emploi, conflits conju-
gaux, dépression chronique. Le bilan du Centre ÀVI met en relief que les
<victimes d'actes criminels ne sont pas une clientèle lourde à prendre en
charge; bien qu'elles requièrent des soins intensifs, les sêquelles ne sont
généralement pas de longue durêe, à moins qu'elles n'aient êtê déjà aux
prises avec de graves difficultês au moment du délit> (Baril et Morissette,
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1985: ll4). On y prêcise la coexistence de deux clientèles: l'une qui
requiert des soins prêventifs et I'autre, des interventions curatives. Or, ces
dernières ont souvent besoin d'une aide à long terme et, dans nombre de
cas, on devra faire appel à des spêcialistes d'autres domaines, notamment
la psychologie, la médecine ou Ia psychiatrie. Où pouvait-on trouver ces
experts à l'époque? Comment devait-on orienter I'intervention pour ces
clientèles plus à risque? Où devait-on mettre la priorité par rapport à la
þrielle des besoins exprimês par les victimes ? Les rapports d'activitês res-
tent silencieux sur de telles questions. Ils n'abordent pas non plus l'effi-
cacité des approches, les thêrapies à développer, les conduites à adopter
comme le souhaitait Micheline Baril dans Ia formulation du projet ÄVL
,fuec le recul, on peut penser que ces questions êtaient prématurêes.

On peut constater également que les objectifs de ces centres
êtaient assez ambitieux: rejoindre toutes les catégories de victimes, sen-
sibiliser Ie grand public, faire la promotion des droits des victimes, s'impli-
quer dans l'action et la recherche. Une entreprise d'envergure! Surtout
quand on met cela en relief avec le fait que tout reposait sur les êpaules
de quelques personnes et que le financement êtait ponctuel et limité.
Peut-on reprocher aujourd'hui aux promoteurs de ces projets d'avoir visê
trop haut? Sans doute, non. Il fallait sortir les victimes de leur isolement,
secouer l'indifférence, passer des paroles aux gestes.

La formation des intervenants Les intervenants pouvaient difficile-
ment s'inspirer d'autres expêriences québécoises. Ils avaient tout à faire:
répondre aux multipÌes demandes d'information de la part des victimes,
les orienter et les conseiller, faciliter leurs démarches dans Ies dédales du
système de justice ou des services sociaux, les aider dans leurs rêclama-
tions auprès du service d'indemnisation, c¡êer des alliances avec d'autres
partenaires. Il leur fallait se familiariser avec des problématiques diversi-
fiêes: celles des personnes âgées, des femmes et des enfants violentês, des
employés victimes au travail, des jeunes attaqués par des inconnus ou par
d'autres jeunes. Un art délicat que la polyvalence !

Tous les rapports d'êvaìuation mentionnent que l'intervention
auprès des victimes exige une bonne expefiise. La plupart des interve-
nants insistent aussi sur les difficultés liées au manque de formation. Les
intervenants possédaient un diplôme universitaire dans des champs d'ê-
tude comme la criminologie, le service sociaì, le droit, la psychologie. Ils
avaient dêveloppê des habiletês en relation d'aide et ils avaient des
connaissances sur le système de justice et les services sociaux. Mais ce
n'était pas suffisant. Ils ont dêploré que ni les institutions collêgiales ni
les universitês n'aient de programmes spêcifiques à offrir dans le domai-
ne de I'intervention auprès des victimes. On apprenait sur le tas, disent-
ils. L autoformation était la règle: des lectures, des échanges avec les
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collègues, des discussions de cas, des rencontres avec d'autres interve-
nants dans des forums comme celui de I'Association québécoise Plaidoyer-
Victimes. Somme toute, il s'agissait d'un domaine où les acquis êtaient
fort modestes et où les intervenants devaient considérablement innover.

Par ailleurs, dans deux des bilans transmis au ministère du Solliciteur
gênêral du Canada, on s'interroge aussi sur le rôle des bênêvoles. Le recru-
tement et surtout la stabilitê des équipes de bénêvoles posaient un certain
nombre de problèmes. La permanence se limitait à une ou deux personnes
et les intervenants eux-mêmes étaient en train de s'autoformer. On se sen-
tait pris < dans un cercle vicieux>. Où trouver le temps de coordonner et de
superviser les bénévoles ? Comment aussi maintenir leur intêrêt quand le nom-
bre de victimes qui demandent de l'aide est insuffisantT Plus souvent qu'autre-
ment, la formation des bênévoles êtait courte et simple afin de leur permettre
de passer à l'action le plus rapidement possible (Tétreault et Vallières, 1986).

Cela n'est pas sans susciter certains malaises. La question est
abordêe par le Centre Recours-Victimes lors d'une rencontre avec d'autres
organismes rêgionaux. On y conclut que l'aide aux victimes nêcessite une
intervention trop spêcialisée pour y intêgrer des bénévoles. En mai 1986,
le Forum des intervenants de l'Association québêcoise Plaidoyer-Victimes
reprend le même thème. On fait valoir qu'il y a au contraire place pour le
bénévolat mais que certaines questions doivent être résolues: mieux dêfi-
nir les compétences des bênêvoles, prêciser leurs tâches, êlaborer un pro-
gramme de formation à leur intention et questionner la place qu'on entend
leur faire jouer. Ces prêoccupations restent d'actualitê car le modèle d'inter-
vention auprès des victimes, chez nous comme ailleurs, repose largement
sur l'apport des bênévoles. On n'a pas encore toutes les réponses.

Tenir promesse

Micheline Baril concluait ainsi le rapport du Centre ÀVI: <Mais, faut-il le
rappeler, le problème majeur d'ÄVI demeure son incapacité à aller cher-
cher des fonds de subsistance, à assurer une continuitê des services, à
tenir promesse > (Baril et Morissette, 1985 : I29). Sans doute son commen-
taire vaut-il pour les autres centres. Un an ou deux, c'est une trajectoire
bien courte dans la vie d'un organisme. Ce n'est certes pas assez pour
implanter des services dans un champ d'action nouveau et pour en assu-
rer la continuitê. On ne peut s'attendre à ce que Ia communautê prenne
automatiquement le relais. La collaboration n'est pas gagnée d'avance; il
faut conquérir Ie terrain pouce par pouce. De plus, se battre pour une
< bonne cause )) ne suffit pas. Le financement est une variable incontour-
nable. Quand il fait dêfaut, même les plus beaux idêaux s'effondrent.
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Est-ce la fin d'un beau rêve ?

Après 1987, les quatre centres vont devoir fermer leurs portes. Le Centre
AVI aura subsisté un an et les autres centres à peine plus longtemps, soit
un an et demi ou deux ans. Personne n'a envie de baisser les bras. Trop
d'efforts ont êté investis, trop d'attentes ont étê créées pour qu'on abdi-
que. Les pionniers des premières heures se regroupent autour de
l'Àssociation québêcoise Plaidoyer-Victimes. On fait le point, mais on
cherche surtout des solutions pour pouvoir continuer. On se retrousse les
manches et on met sur pied un comité chargê de trouver du financement.
Lettres, dêmarches, reprêsentations auprès des gouvernements pour rap-
peler l'importance des services aux victimes et l'urgence d'une continui-
tê. Tout cela n'aboutit à rien.

Le ministère du Solliciteur général du Canada ne franchira pas la
limite du financement expérimental. C'est la responsabilité de la provin-
ce d'investir dans ce domaine. À elle, de continuer donc. O¡ à cette êpo-
que Ie ministère de la Iustice du Quêbec est plutôt silencieux dans le
dossier des victimes, il est en gestation. Il prendra le virage après la tour-
née du ministre Herbert Marx et, surtout, avec I'adoption de la Loi sur I'aíde
aux victimes d'actes criminels, en 1988.

Ce qui avait êtê péniblement échafaudê, va-t-il s'effriter? Certes,
non. Ces premiers centres ont permis de marquer des points. Pour la pre-
mière fois, on s'est intéressé au sort de nombreuses victimes qu'on avait
jusque là oubliées. On leur a donnê une lueur d'espoir. Le travail de sen-
sibilisation et de promotion n'a pas êté inutile, il a éveillé Ia conscience
d'autres personnes et d'autres groupes. Dorénavant, on ne pourra plus
aussi facilement fermer Ies yeux, se contenter de bonnes paroles ou de
vagues intentions.

Même si on a parfois l'impression que les choses ont stagnê à
certains moments, qu'il y a eu des périodes creuses, dans les faits il
n'en a pas étê ainsi. Tranquillement, l'assistance aux victimes a fait
son bout de chemin. Àu Québec, ce n'est plus tout à fait comme avant.
Le gouvernement a pris davantage ses responsabilitês dans ce dossier.
D'autres organismes ont pris la relève. Les intervenants se sont regrou-
pés au sein de réseaux. Grâce au travail de ces pionniers, nous avons
fait une plus grande place aux victimes. Bien sûr, il y a encore bien
des vides à combler...

Les intervenants qui ont travaillê dans les premiers centres l'ont
bien compris. C'est pour cela sans doute qu'ils ont continué à s'impliquer
dans le domaine. Ils sont encore là aujourd'hui. La plupart se retrouvent
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au sein de l'Association québêcoise Plaidoyer-Victimes. Certains sont
devenus membres de conseils d'administration dans les organismes d'aide
aux victimes. D'autres font la promotion de changements pour les victi-
mes dans le cadre de leurs nouvelles responsabilités. En fait, ils n'ontJamais
laissé tomber. N'est-ce pas là le plus beau têmoignage de leur engagement?
La preuve qu'ils avaient à coeur de construire quelque chose de durable...
malgrê les alêas du financement et les difficultês qui n'ont pas manqué
de parsemer leur route I
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