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This chapter reviews the research done in the field of victimology in
Quêbec since the 1980's. The research papers reviewed are divided in two main
themes. The first one tackles the subject of the victimization of children and
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teenagers, \/omen in domestic situation, the elderly, as well as the victimiza-
tion that occur in the work environment. Victimizations and their consequen-
ces will be described, and a picture of the victims will be drawn. The second
theme deals with the interaction between victims and the legal system, After
discussing the dissatisfactions expressed by the victims with the legal system,
we will examine in what ways the system has attempted to meet the needs of
the victims. We will also report the results of the initiatives taken to meet their
needs.

Introduction

La victimologie, comme discours scientifique structurê sur les victimes
d'actes criminels, les victimisations et la rêaction sociale à ces victimisa-
tions, a pris son essor au Québec à la fin des années I97O et s'est dêve-
loppêe rapidement dans les années 1980. Les premiers victimologues
quêbécois (Ellenberger, 1954 ; Normandeau, 1 9ó8 ; Fattah , I97l), cêdant
en cela aux idées de leur êpoque, vont d'abord s'intéresser à la victime
dans le seul but de mieux comprendre le passage à l'acte criminel. C'est
l'âge de la victime coupable. La seconde moitiê des années I97O voit la
victimologie changer de cap et diriger son attention sur la dynamique de
la victimisation, ses consêquences pour les victimes et la réaction sociale
qu'elle suscite. On assiste alors, sous I'impulsion du mouvement fêministe,
à l'émergence d'êtudes examinant la violence dont sont victimes les fem-
mes. IJagression sexuelle, mais surtout Ia violence subie par les femmes
à l'intêrieur d'une relation de couple, canaliseront les ênergies des cher-
cheurs pendant plusieurs années.

Le Q¡ébec suit ce mouvement et, au tournant des années 1980,
apparaissent les premières recherches portant sur le phênomène des < fem-
mes battues> (Hodgins et Larouche, 1980, 1981; Frêchelre, 1982; Baril
et coll., 1983a, 1983b). Pendant la même période, les interactions entre
la victime et le système de justice commencent à être explorêes par les
chercheurs quêbêcois et deviennent un de leurs thèmes privilégiés (Giroux
et Huot, 1977 ; Grenier et Manseau, ),977 ; D'Eer, 1983 ; Baril, 1984 ; Baril
et coll., 1984).

C'est êgalement au dêbut des années 1980 que Micheline Baril
rédige une thèse de doctorat, L'envers du crime, dont l'ambition est d'ana-
lyser le crime et la rêaction sociale du point de vue d'une de ses compo-
santes essentielles mais jusque là totalement ignorêe de Ia science
criminologique: la victime. Cette thèse demeure encore aujourd'hui un do-
cument de rêfêrence en vÍctimologie québêcoise. C'est I'une des premiè-
res et des rares recherches à aborder les conséquences du crime pour
l'ensemble des victimes.
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Àu cours des quinze dernières annêes, la recherche victimologi-
que québécoise s'est beaucoup diversifiêe. En continuitê avec le passé,
des champs d'étude ont poursuivi leur dêveloppement (violence conjugale,
interactions entre la victime et le système de justice) alors que de nou-
veaux thèmes êmergeaient. C'est ainsi que I'attention des chercheurs s'est
tournêe sur certaines victimisations particulières (par exemple la victimi-
sation en milieu de travail) ou sur la victimisation de certains groupes par-
ticuliers (par exemple les personnes âgées).

Le prêsent article vise à dresser le bilan des recherches victimo-
logiques réalisêes au clrébec au cours des quelque dix dernières annêes.
Êtant donnê son cadre restreint ainsi que la quantité somme toute assez
importante et la nature diversifiée des différents projets réalisês durant cette
période, il est impossible de présenter une description exhaustive de cha-
cune des études. Nous le faisons quand le contexte s'y prête (peu d'étu-
des sur un même thème ou sur des thèmes connexes), mais autrement
nous privilêgions plutôt la synthèse des résultats.

Les recherches dont nous faisons écho dans cet article sont re-
groupées sous deux grands thèmes. Le premier de ces thèmes, Des victi-
mes et des victimisatlons, aborde les victimisations subies par les enfants
et les adolescents, les femmes en milieu conjugal, les personnes âgêes ainsi
que celles qui ont lieu en milieu de travail. Cette partie fait la description
des victimisations, trace un portrait de ceux qui en sont victimes et en
expose les consêquences.

Le deuxième thème traite de La victime et Ie système de lusfice. Àprès
avoir constatê les insatisfactions exprimées par les victimes envers le
système de justice, nous examinons de quelles façons celui-ci a tenté d'y
répondre et avec quels résultats.

Des victimes et des victimisations

Dans un premier temps nous abordons Ia victimisation des enfants et des
adolescents. Nous nous intéressons par ìa suite à une forme de victimi-
sation qui a fait l'objet de nombreuses recherches au cours de la dernière
décennie: Ia violence subie par les femmes dans un contexte conjugal. Dans
un troisième temps, nous nous penchons sur les mauvais traitements in-
fligês aux personnes âgêes.

En dernier lieu, notre attention se porte sur une victimisation
très spêcifique, encore méconnue: Ia victimisation en milieu de travail. Les
études que nous avons identifiêes sur le sujet, par ailleurs fort peu nom-
breuses, portent sur les petits commerçants victimes de vol à main armêe,
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la victimisation des employês des transports publics et celle des interve-
nants sociaux.

Les enfants et les adolescents Quelques êtudes, au cours des an-
nêes 1980, se sont attardées à la victimisation des jeunes, notamment à
f a suite de I'implantation de la Loi sur Ia protection de la jeunesse. Les cher-
cheurs se sont particulièrement penchés sur l'êtude de I'abus physique et
de l'abus sexuel envers les enfants et les adolescents par des proches ou
par des êtrangers (Foucault, 1981 ; Marois et coll., ).982; Badgley et coll.,
1984). Quelques recherches ont été menêes sur la victimisation vécue en
milieu scolaire (Dumas, 1987).

Dans le courant des études concernant les femmes violentées en
milieu conjugal, certains chercheurs se sont peu à peu préoccupés des en-
fants victimes et têmoins dans ces familles où règne la violence (Kérouac
et coll., 198ó; Chênard et coll., 1990). Ces études ont dressé le portrait
de ces jeunes victimes et ont examinê les consêquences de cette violence.
Àinsi, on constate que 7Oo/o des enfants de femmes victimes de violence
conjugale ont êgalement étê violentês: un enfant sur deux est victime de
violence verbale ou psychologique, le quart d'entre eux sont battus et un
sur vingt est agressé sexuellement (Chénard et coll., 1.990). Le principal
responsable de la violence est le père mais quelques femmes reconnais-
sent y participer (Kérouac et coll., 1986). Ces victimisations ont de nom-
breuses consêquences, tant au plan physique que psychologique. Près des
deux tiers des enfants victimes (62,8o/o) présentent au moins un problème
de santê, comparativement à moins de la moitié (45,7o/o) des enfants de
la population générale. Les enfants violentés manifestent des troubles
mentaux dans une proportion cinq fois plus êlevée (2O,7o/o) que ceux de
Ia population générale (4,5o/o), troubles qui se traduisent principalement
par une grande nervositê ou de l'irritabilitê.

Les données de Chénard et ses collaboratrices (1990) montrent
êgalement que le statut matrimonial de la mère influence le fait d'êprou-
ver des problèmes psychologiques qualifiés de sêvères. Ainsi, 91,8% des
enfants dont la mère est sêparée ou divorcée ne présentent aucun pro-
blème comparativement à 69,60/o de ceux dont la mère a un conjoint. Il
semble, d'après ces résultats, que Ia femme violentêe qui quitte son
conjoint et vit seule assure à son enfant une meilleure santé mentale. Les
auteures postulent qu'un tel changement de situation familiale, source de
problèmes chez certains enfants provenant de familles non violentes, se-
rait bénéfique dans les familles où la violence conjugale est présente.

Par rapport au phênomène plus particulier de I'abus sexuel en-
vers les enfants, les données les plus conservatrices, pour l'ensemble du
Canada, permettent d'affirmer qu'un enfant sur quatre est victime d'abus
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sexuel (Hamel et Cadrin, l99I).Il s'agit d'un inceste dans environ 15o/o

des cas. Les effets de ces abus mettent aussi en êvidence la gravitê du phé-
nomène. Les effets négatifs, tels ceux au plan affectif, se manifestent chez
les victimes dans une proportion de 2oo/o à 40o/o. Les effets à long terme
sont particulièrement graves. Ainsi, une victime sur cinq souffre d'une
pathologie sévère. Les connaissances actuelles sur ce phénomène des
abus sexuels envers les enfants soulignent l'importance de mettre sur pied
à la fois des programmes d'intervention auprès des victimes et des pro-
grammes visant à prêvenir ce type de victimisation.

Dumas (I99O) a pour sa part mené une étude visant à connaître
l'êtendue, la nature et les conséquences de la victimisation chez les jeu-
nes. Les questions posêes à ceux-ci s'inspiraient de celles contenues dans
les sondages de victimisation. Son êchantillon était constituê de jeunes âgés
de 9 à l3 ans vivant dans la région Laval-Laurentides-Lanaudière. Lau-
teure n'a êtudiê que les agressions physiques, plus particulièrement les vols
avec violence, les voies de fait et l'abus sexuel, puisque, selon son hypo-
thèse, les jeunes sont particulièrement vulnêrables à ces types de victimi-
sation. Elle observe que près du tiers des jeunes de son échantillon (3O,2o/o)

ont êté victimes d'un de ces trois rypes d'agression au cours de l'année pré-
cédant l'êtude. La forme la plus fréquente est Ie vol avec violence (24,3o/o).

Les victimes des agressions sont autant les filles que les garçons et demeu-
rent tant en milieu rural qu'urbain, sauf en ce qui concerne les crimes à
caractère sexuel. Dans ce dernier cas, bien que les victimes soient en ma-
joritê de sexe féminin, une victime sur trois est un garçon.

La même êtude permet de constater que les agresseurs sont gé-
nêralement connus des victimes. Dans près de la moitié des vols avec vio-
lence (46,7 o/o), l'agresseur est un autre jeune. Pour les voies de fait, il y a
à peu près autant d'agressions commises par un autre jeune (49o/o) que
par un membre de ìa famille de la victime (39,5o/o). Quant à l'abus sexuel,
il est commis par un autre jeune dans un cas sur trois (33,5 %) et par un
membre de Ia famille dans un cas sur quatre (24,3o/o).

Dumas constate que le chiffre noir des trois types de victimisa-
tion est élevê; peu d'actes sont déclarês à la police ou aux autoritês sco-
laires ou sociales, sauf dans le cas des crimes à caractère sexuel chez les
garçons (37,5o/o). Linutilité d'en parler est la principale raison invoquée
par les jeunes pour garder le silence.

Les conséquences immêdiates de la victimisation sont la tristesse
et le fait de <filer mal>. La victimisation influence également l'opinion
des jeunes victimes sur la sociétê; celles-ci croient particulièrement
qu'on ne peut pas faire confiance aux gens. Qlrant à la peur du crime,
les jeunes se sentent en sécuritê dans divers lieux physiques, mis à part
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Iorsqu'ils doivent marcher seuls le soir (49,7 o/o) et dans des endroits frê-
quentês par des gangs (72,4o/o). Les filles ressentent davantage la peur
du crime. Ce ne serait toutefois pas le fait d'avoir étê victime qui cause
cette insécuritê face aux gangs. Dumas se demande si cette crainte n'est
pas influencêepar les programmes de prévention et les mêdias qui amè-
nent les jeunes à percevoir plus de danger dans la société qu'il n'y en
a réellement.

Prêalablement à cette étude, Dumas (1987) a mené une recher-
che ayant comme objectif d'explorer I'ampleur et la nature de la violence
rencontrée en milieu scolaire, d'êtudier la perception de la violence chez
les adolescents à l'école et de découvrir les consêquences de cette per-
ception. Cette fois l'auteure a recueilli ses données par I'entremise d'un
questionnaire administrê auprès de jeunes âgês de 12 à l5 ans, dans deux
êcoles de I'Ile de Montréal.

Elle conclut que la victimisation directe ou indirecte des jeunes
en milieu scolaire constitue un êvénement rare, 75o/o des jeunes interro-
gés n'ayant pas étê victimisés depuis le dêbut de l'annêe scolaire, soit dans
Ies six mois prêcêdant l'étude. La majorité des jeunes (60,4o/o) perçoivent
d'ailleurs qu'il n'y a qu'un peu de violence dans leur école. Les formes de
victimisation Ies plus fréquemment indiquêes par les jeunes sont la vio-
lence verbaì e (33,7 o/o),levol (29,3o/o) et le vandalisme (23,6o/o). Moins d'un
jeune sur dix (6,9o/o) rapporte avoir été victime d'une agression physique.
La victimisation touche autant les filles que les garçons. Les infractions
sont rarement rapportées aux autoritês scolaires ou à la police, sauf dans
le cas du vol (+z,solo). La majoritê des victimes connaissent leurs agres-
seurs: le plus souvent d'autres jeunes de l'école. La peur du crime est vé-
cue, sous ses deux dimensions, peur diffuse et peur concrète, par une
minoritê de jeunes. La peur de la victimisation concrète est davantage vê-
cue par les filles que par les garçons.

Les femmes en milíeu conjugal En 1983, Baril et ses collaboratri-
ces êcrivaient, dans I'introduction à leur recherche sur l'intervention po-
licière en matière de violence conjugale, ce qui suit:

Nous entendons déjò venir les récriminations à I'effet qu'il s'agit Ià
d'un sujet sur-exploitê, probablement dêjà dëpassê et certainement
plus d'actual¡té. Nous répondons tout de suite que malgré tout ce

qui semble avoir êté. dít, malgrê.Ies nombreuses tentatives pour faire
ëclater cet abcès, persistant dans Ia vie des femmes, iI reste beau-
coup à faire; Ies sources d'intérêt sur Ia question sont sûrement loin
d'être ë.puisëes. C'est en pensant justement que tout n'avqit pas êtê

dit que nous avons éIaborê Ia prêsente recherche (Baril et coll.,
1983a:1).
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Llavenir leur a donnê raison. Les premières recherches québêcoi-
ses sur la violence envers les femmes en milieu conjugal ont étê menées
dès le dêbut des annêes 1980 mais l'intérêt des chercheurs pour cette pro-
blématique s'est vraiment développé dans les annêes 1989 à 1992 alors
qu'au moins une dizaine d'études, provenant tant du milieu universitaire
que du milieu communautaire, sont rêalisêes.

La majoritê des êtudes ont été menêes auprès de femmes sollici-
tant des services des maisons d'hêbergement en milieu urbain, rural ou
dans les deux lypes de milieux (Kêrouac et coll., 198ó; Bilodeau, 1987 ;

Regroupemenr, 1987; Chénard et coll., 1990;L. Côté, 1991 ; Lamy, I99I).
Certaines études, se dêmarquant de ce courant, ont porté sur des femmes
qui se sont adressées à des organismes gouvernementaux ou paragouver-
nementaux pour obtenir de I'aide (Rinfret-Raynor et coll., 1989 ,1991; Sharp
et coll., 1994; Cantin et coll., 1.994). Une recherche a quant à elle été me-
nêe auprès des femmes sino-québêcoises (Guberman et coll., 1989). Ces
êtudes nombreuses rapportent sensiblement les mêmes faits avec certai-
nes nuances.

La partie qui suit aborde cette question de la violence envers les
femmes selon six aspects: les caractêristiques socioéconomiques des fem-
mes victimes de violence conjugale, la violence subie, les conséquences
de la violence, les stratégies adoptêes pour se défendre, la recherche d'aide
et I'intervention fêministe.

Les caractéristiques socioéconomiques I-fensemble des recherches
dans ce domaine permet de dresser un portrait des femmes victimes de
violence en milieu conjugal. Même si elles sont effectuêes dans des mi-
lieux diversifiês et avec des méthodologies différentes, ces êtudes tracent
néanmoins un profil plutôt similaire.

Environ 50% des femmes victimes de violence en milieu conju-
gal sont âgées de 30 à 39 ans et la majorité d'entre elles ont au moins un
enfant. De 30% à 50o/o de ces femmes occupent un emploi à l'extérieur
de la maison. Le revenu annuel personnel de celles-ci est très bas; les êtu-
des mentionnent un revenu inférieur à 20000$, la moyenne variant de
6 000$ (Lamy, 1991) à 1l 000$ (Rinfret-Raynor et coll., 1989). La scola-
rité moyenne s'établit à 10,5 années, soit l'équivalent d'un secondaire 4
ou 5 (Rinfret-Raynor et coll., 1989).

La violence subie Concernant la violence subie, rappelons qu'elle peut
prendre diverses formes: physique, sexuelle, psychologique, verbale ou
êconomique. Les résultats des êtudes montrent que Ia violence verbale
dure en moyenne depuis huit ans et la violence physique depuis six ans
(Rinfret-Raynor et coll., tqgg). Environ 80% des femmes disent subir
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plus d'une forme de violence (Chênard et coll., 1990),les formes les plus
frêquentes (dans une proportion de 90o/o) étant la violence psychologi-
que et la violence verbale. La violence physique est vêcue par au moins
Ie tiers des femmes. Le pourcentage des femmes subissant de la violence
sexuelle varie d'environ une femme sur cinq (Regroupement, 1987 1

Chénard et coll., 1990) à trois sur quatre (Lamy, I99l). Trois femmes sur
quatre disent accepter d'avoir des relations sexuelles avec leur conjoint
afin <d'avoir la paix> (Regroupement, 1987; Chênard et coll., I99O).
Dans la majorité des cas (8Oo/o),les rapports sexueìs suivent une agres-
sion verbale ou physique.

En ce qui concerne les antécêdents de violence, au moins le tiers
des femmes disent que la violence conjugale était prêsente chez leurs pa-
rents. Cette propoÍion est plus élevée chez celles vivant en milieu urbain
(41o/o) que chez celles vivant en milieu rural (24o/o) (Sharp et coll., 1994).
Enlre 20o/o el 5Oo/o des femmes disent avoir êtê victimes de mauvais trai-
tements lors de leur enfance ou de Ieur adolescence. Cette rêalitê est deux
fois plus fréquente chez les femmes vivant en milieu urbain (417o) que
chez celles vivant en milieu rural (22o/o). De 30% à 5oo/o des femmes ont
été victimes d'abus sexuel, lors de leur enfance ou de leur adolescence,
le plus souvent de la part d'un membre de leur famille ou par un proche
(Regroupement, 1987i Rinfret-Raynor et coll., 1989). Ces donnêes sem-
blent montrer que ces expériences vêcues dans leur enfance ou au mo-
ment de leur adolescence influencent de façon négative la vision qu'ont
ces femmes de la sexualitê et de I'amour. Mais il ne s'agirait, dans la
transmission intergénérationnelle de la violence, que d'un facteur de ris-
que parmi plusieurs autres,

Les consêquences Les données de recherches mentionnêes au dêbut de
cette partie montrent que suite à une agression physique, de 25o/o à 33o/o

des femmes disent avoir eu comme consêquences physiques des coupu-
res ou des fractures (Kêrouac et coll., 198ó; Rinfret-Raynor et coll., 1989).
La moitiê d'entre elles ont dû contacter un êtablissement de santé et 7 ,2o/o
ont êtê hospitalisêes (Rinfret-Raynor et coll., 1989).

Les consêquences psychologiques Ies plus frêquentes sont la peur
(Rinfret-Raynor et coll., 1989 Lamy, ).991),la perte de l'estime de soi,
I'isolement et la rêclusion (Lamy, ).991). Plusieurs femmes vivent de la
dêpression. Notons que les femmes sino-québécoises vivent des consê-
quences psychologiques similaires, mis à part le problème d'estime de soi
ou de dévalorisation. Guberman et coll. (19S9) expliquent que dans la pen-
sée de la culture chinoise, la notion d'estime de soi est synonyme d'êgoïsme.
Lidentitê d'une personne chinoise passe d'abord par son appartenance à
la collectivité.
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Lêtat de santé des femmes victimes de violence conjugale est net-
tement différent de celui de la population gênérale et ces problèmes de
santê persistent même après la séparation d'avec le conjoint (Kêrouac et
coll., 198ó; Chénard et coll., l99O). Presque toutes les femmes violentées
(98,2o/o) rapportent au moins un problème de santé, comparativement à
7O,7o/o pour les femmes de la population générale. Le problème principal
qui les affecte se rapporte à Ia santê mentale, plus particulièrement une
grande nervosité ou de I'irritabilitê et de Ia dêpression. Près de la moitié
des femmes (46,2o/o) soulignent qu'elles souffrent d'au moins un problème
de santé chronique. Leurs habitudes de vie sont également peu enviables;
ces femmes sont de grandes consommatrices de cigarettes, d'alcool et de
médicaments (tranquillisants et somnifères) eÌ elles pratiquent peu d'ac-
tivités récréatives et sportives (Kêrouac et coll., 1986).

Les stratégies adoptées pour se dêfendre Àfin de se défendre des vio-
lences qu'elles subissent, les femmes adoptent des stratégies qui vont va-
rier selon leur histoire personnelle mais aussi selon le rype de violence et
le contexte dans lequel elle êclate (Lamy, l99I).

Lorsque la violence est verbale, de nombreuses femmes disent
qu'elles tentent de s'expliquer ou de calmer Ie conjoint et certaines rêpon-
dent sur le même ton ou témoignent du fait qu'elles ne peuvent rien dire
ou rien faire (Kérouac et coll., 1986; Rinfret-Raynor et coll., 1989). Dans
le cas de la violence physique, les femmes vont surtout tenter de s'enfuir
ou de se réfugier dans une autre pièce pour êviter les coups. Le tiers des
femmes rêvèlent que la plupart du temps elles ne se dêfendent pas face
aux coups reçus (Rinfret-Raynor et coll., 1989).

La recherche d'aide Les ressources auxquelles les femmes victimes de
violence conjugale recourent dans le but d'obtenir une aide sont variêes.
Toutefois, notons qu'une femme sur dix dit n'avoir jamais demandé d'aide
auprès d'une ressource suite à une agression (Rinfret-Raynor et coll.,
1989). Selon Bilodeau (1987), génêralement, les femmes recherchent de
l'aide lorsqu'elles vivent un incident particulièrement intense de violence
ou s'il y a accumulation d'incidents de violence. Lauteure identifie trois ty-
pes de dêmarche qui ont en commun d'être réactives: celles caractérisêes
par la confidence (introduction de l'écoute et de l'êchange afin de briser
l'isolement); celles centrées sur les moyens (pour composer avec la vio-
lence ou pour s'y confronter); et celles qui indiquent une prise en charge
vers le changement (croissance personnelle orientêe vers le refus de la vio-
lence). Cette recherche d'aide des femmes représente un enchaînement
de dêmarches. Ce processus se divise en cinq séquences êvolutives: la
tolérance, le changement du conjoint, I'autodêveloppement, la confron-
tation et la rupture, Toutes les femmes ne passent pas nécessairement par
les cinq êtapes mais, mises à part des situations isolêes, les femmes ne
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retourneront pas en arrière, une fois qu'une étape aura été franchie. Les
deux premières étapes visent à rendre tolêrable la situation de violence
ou même à s'y adapter. La troisième êtape représente le refus et la cessa-
tion de la violence. Les deux dernières étapes reprêsentent I'aboutissement
du processus.

Toujours selon Bilodeau (t997),le rêseau primaire de relations (fa-

mille, amis, voisins) est principalement utilisé pour essayer de briser le si-
lence et l'isolement. Toutefois, la femme y trouve rarement une aide
soutenue. Les femmes recourent peu souvent aux ressources institution-
nelles ou communautaires, sauf lors d'un êpisode de violence aiguë. Dans
une telle situation les policiers, les avocats et les maisons d'hébergement
sont les ressources les plus souvent contactêes par les femmes. Le fait de
recourir à une ressource n'est toutefois pas un indicateur de son efficacitê
telle que perçue par les femmes. Ainsi, ces dernières citent les maisons
d'hêbergement (75 7o), les Centres locaux de services communautaires
(CLSC) (55o/o) et les amis et amies (52o/o) comme les ressources les plus uti-
les (Regroupement, 1987; Sharp et coll., 1994).

Lamy (199I) fait état des difficultés supplémentaires des femmes
vivant dans les petites communautês isolêes. A leur isolement personnel
s'ajoutent l'éloignement des services et le manque d'information. Sharp,
Marquis et McCaughry lJ99a) soulignent que les femmes de leur êchan-
tillon vivant en milieu rural ne considèrent pas que les femmes violentêes
doivent se réfugier dans une maison d'hébergement. Elles ajoutent toute-
fois que cette appréciation est peut-être due au fait que, lors de leur re-
cherche, on trouvait peu de ressources de ce rype en milieu rural et que,
pour certaines femmes, ces ressources êtaient difficiles d'accès.

Une étude a été menêe spécifiquement sur le processus de rupture
en violence conjugale (Prairie, 1987). Comment les femmes y parviennent-
elles et quel est leur cheminement? Léchantillon de seize femmes rencon-
trêes a été recruté par I'entremise de trois grands quotidiens de Montréal et
d'une maison d'hébergement. Chez la moitiê des femmes se prêtant à l'êtude,
la violence avait cessê depuis au moins un an et au plus deux ans.

Liexamen du processus de rupture rêvèle plus de similitudes en-
tre les femmes que de différences. Plusieurs facteurs rendent la femme im-
puissante, sur le coup, à résoudre le problème: le manque d'informations,
la honte, la souffrance, Ia dêpendance êconomique et psychologique.
Ajoutons le fait que la femme peut être convaincue d'être la cause de la
situation ou penser que son devoir est d'aider son conjoint.

Les périodes de violence sont entrecoupêes de diffêrentes phases:
le choc, les essais de solution, l'état dépressif et, enfin, la solution. Deux
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solutions s'offrent aux femmes: quitter leur conjoint ou rêgler le problème
avec lui, la première êtant la plus fréquente.

Chez certaines, la dêcision de mettre fin à la violence est ra-
pide et survient dès les premières manifestations de violence. Chez
d'autres, la décision n'est prise qu'après plusieurs annêes. La majorité
des femmes s'en sortent sans aide extérieure. Pour Ia plupart d'entre
elles, ce cheminement vers la rupture s'accompagne d'une analyse per-
sonnelle et d'une remise en question de leur couple et de leurs com-
portements.

Ijintervention féministe Ginette Larouche (1982,1985,1987) a expê-
rimentê et enseigné un modèle d'intervention féministe auprès des fem-
mes violentêes. I-efficacité de ce modèle a fait l'objet d'une évaluation
(Rinfret-Raynor et coll., 1989, l99l).

,\u début de l'intervention, les femmes manifestent une faible es-

time de soi, une faible capacitê d'affirmation de soi et prêsentent des dif-
ficultês d'adaptation sociale. Ces trois caractéristiques s'amêliorent au
cours de I'intervention. Dans le cas de l'affirmation de soi, la remontêe
se poursuit six mois plus tard.

Les auteures ont identifiê cinq conditions de base à l'efficacitê de
I'intervention auprès des femmes victimes de violence conjugale (Rinfret-
Raynor et coll., 1989, l99I):

. une analyse féministe de la problêmatique;

. une intervention centrée sur la femme plutôt que sur le
couple ou la famille;

. un accent placé sur la restauration de l'estime de soi ;

. l'importance de I'aide concrète;
o le travail sur les êmotions reliêes à la violence.

Lorsque I'intervention respecte ces cinq conditions, elle peut réelle-
ment aider la femme dans sa reconquête d'elle-même et dans la diminu-
tion du degré de violence subie.

Les personnes ô.gë.es Les premières études quêbêcoises sur les per-
sonnes âgées furent rêalisées au début de la dêcennie 1980. Elles ont tout
d'abord portê sur les attitudes envers la criminalitê. Près d'une demi-
douzaine de recherches ont ainsi êtê menées par des chercheurs du
Centre international de criminologie comparée, chacune s'inspirant de Ia
précêdente, la complétant et ouvrant la voie à une nouvelle êtude
(Lamarche et Brillon, 1983; Brillon, 1986; Cousineau, 1987; Baril et
Beaulieu, 1989;Laflamme-Cusson et coll., 1989). À la fin des années 1980,
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on commençait à mieux connaître la situation des aînés de notre sociêtê
eu êgard au phênomène criminel.

Les recherches dans ce domaine ont portê auprès de personnes
âgêes vivant dans la communauté (Lamarche et Brillon, 1983; Cousineau,
1987; Laflamme-Cusson et coll., 1989) ou en résidence pour personnes
âgêes (Baril et Beaulieu, 1989). Très peu d'êtudes menêes en milieu insti-
tutionnel ont donnê la parole aux aînês. On préférait interroger les dos-
siers ou le personnel. Spêcifions que l'étude de Laflamme-Cusson et coll.
(19B9) fut menée à l'échelle nationale dans six grandes villes canadien-
nes (Montréal, Toronto, Winnipeg, Vancouver, Edmonton et Moncton).

Lafìamme-Cusson et coll. (1989) tracent le profil suivant des per-
sonnes âgêes victimisées: près du tiers des répondants ont êté victimes
d'un acte criminel depuis leur soixantième anniversaire. Dans la majoritê
des cas, il s'agissait d'un crime contre les biens. Trois victimes sur dix es-
timent graves ou très graves les conséquences du crime sur leur vie. Quatre
personnes sur dix ont par ailleurs adoptê de nouvelles habitudes de vie
se résumant par une plus grande prudence. Notons que plus du tiers de
l'êchantillon se prive de certaines activitês (sonir seul le soi¡ par exem-
ple) par crainte de Ia victimisation.

Baril et Beaulieu (1989) soulignent que lorsque les personnes
âgées quittent leur milieu naturel pour se retrouver en milieu institution-
nel, le taux de victimisation semble diminuer; l'hébergement reprêsente-
rait donc une mesure efficace de protection contre les agresseurs êtrangers.
D'ailleurs, les données recueillies appuient Ia perception des personnes
âgées à l'effet que l'hêbergement les place à l'abri de la victimisation. Il
existe toutefois un prix à paye¡ soit celui d'un plus grand isolement.

Des abus pratiquês à I'intêrieur de la rêsidence privée sont signa-
lés. Ceux-ci seraient le fait de co-pensionnaires et d'employês et consis-
tent principalement en des vols. Baril et Beaulieu (19s9) soulignent
qu'aucune preuve d'abus physiques n'a été recueillie et qu'on n'a dêcou-
vert que quelques cas de mesures excessives de privation d'autonomig et
de contrôle psychologique. Labus qui semble le plus génêralisé êchappe
malheureusement au contrôìe pénal. Les chercheures font allusion aux pe-
tites privations quotidiennes (par exemple ne pas prendre son bain ou ne
pas sortir de sa chambre) qui peuvent, si elles se répètent sur une longue
pêriode de temps, causer de graves torts à l'aîné qui les subit.

Les propos des personnes interrogêes montrent que, chez les
aînês, Ie crime peut avoir des conséquences désastreuses, particulièrement
au plan psychologique. Au dêbut des annêes 1980, l'argument selon
lequel les conséquences du crime s'avêraient plus graves pour les aînês
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que pour les victimes plus jeunes, faisait l'objet d'un débat. Les rêpon-
dants de certaines êtudes ont rapportê que la victimisation amène sou-
vent la personne âgée à s'isoler et à éprouver des craintes envers tout ce
qui l'entoure (Lamarche et Brillon, 1983; Cousineau, 1987).

Il n'y a pas que l'expêrience de victimisation directe qui incite une
personne âgêe à s'isoler. Liisolement peut aussi résulter de la peur du
crime. Cette peur représente un important facteur de détêrioration de la
qualitê de vie des personnes âgées (Lamarche et Brillon, 1983; Cousineau,
1987). Laînê typiquement af.fectê par ce phénomène est décrit delafa-
çon suivante: il s'agit d'une femme àgêe, travaillant à temps partiel, ha-
bitant en milieu urbain, vivant seule à cause de son statut civil (veuvage,
séparation ou divorce), membre d'un groupe culturel autre que la majo-
ritê blanche, ressentant des problèmes de santé et ayant récemment êté
victime d'un crime (Lamarche et Brillon, 1983).

Brillon (198ó) a montrê que, petit à petit, I'objet de la peur cesse
d'exister; la peur existe alors par elle-même. Par exemple, la personne
évitera de sortir tout simplement parce qu'elle a peur de sortir (peur dif-
fuse) et non par crainte d'être attaquêe (peur concrète). Cousineau
(1987) insiste, en conclusion de sa recherche, sur I'importance de sécu-
riser les personnes âgées afin de les sortir de I'isolement qu'elles s'im-
posent dans le but de se prêmunir d'une victimisation éventuelle. Cet
isolement constitue un facteur d'importance dans la dêtérioration de
leur qualitê de vie.

Cousineau (1987) à l'instar d'autres, constate que cette peur du
crime ne serait pas reliêe à la criminalitê réelle mais plutôt à l'âge, au sexe
et à des êtats psychologiques (par exemple, la dépression) de même qu'à
la peur d'autres situations pênibles (maladie, manque d'argent...). Cette
recherche a permis d'observer un phénomène peu connu: avec l'âge
survient un genre de détachement de la vie en gênêral qui fait que la prê-
occupation pour le crime et la peur concrète s'estompent au fil des ans.

Baril et Beaulieu (1989) ont montré que les personnes âgêes vi-
vant en milieu institutionnel se plaignent de leur situation mais qu'elles
sont peu nombreuses à dênoncer les abus dont elles sont victimes. On
peut expliquer ce fait par une mêconnaissance de leurs droits et des re-
èours existänts. En effèt, les aînés interrogês connaissent très peu le sys-
tème de justice et son mode de fonctionnement. Il en rêsulte une attitude
de méfiance envers ce système, ce qui cause de l'évitement à l'égard de
la police et des tribunaux. Les aînês ne perçoivent pas d'un bon oeil le
système judiciaire (Laflamme-Cusson et coll., 1989). Leur principale cri-
tique concerne les sentences qu'ils estiment trop clémentes. De plus, on
reproche au système correctionnel non pas sa rigueur mais son laxisme.
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La prison n'est pas citêe comme la mesure sentencielle prêfêrêe mais on
la tolère lorsqu'aucune autre mesure n'est appliquée.

Les personnes âgêes croient que la criminalitê qui sévit dans leur
pays en est une de violence. Elles se font l'image suivante du criminel : il
s'agit d'un rêcidiviste, d'un malade, d'un sadique. En contrepartie, elles
sont d'avis que la criminalitê dans leur quartier est moins grave qu'ailleurs.
Elles s'y sentent donc relativement en sêcurité. Cousineau (1987) expli-
que cette différence de reprêsentations par le fait que la vision globale de
la criminalité est génêrée par la nouvelle criminelle rappofiée par la presse
à sensation et que la vision de la criminalité dans le quartier de rêsidence
s'appuie davantage sur une expêrience quotidienne où le crime ne sur-
vient qu'exceptionnellement. Certaines personnes âgées croient que l'aug-
mentation de la criminalité résulte du laxisme des institutions responsables
du contrôle social. Mis à part le travail policier qu'elles considèrent ac-
ceptable, elles ne savent quoi penser de la justice qu'elles connaissent et
qu'elles perçoivent surtout comme êtant compliquée.

Les victimisations en milieu de travail Même si l'on reconnaît à
I'heure actuelle que l'exercice de certains métiers ou de certaines profes-
sions comporte des risques de victimisation non négligeables, l'ampleur
exacte du phénomène de la victimisation au travail demeure difficile à cir-
conscrire, la recherche en ce domaine en êtant encore à ses balbutie-
ments. Nous n'avons recensé qu'un nombre restreint d'études sur cette
question. Ces études ont pour objet la victimisation des petits commer-

çants, des employês des transports publics et des intervenants sociaux.

Les petits commerçants victimes de vol à main armée Dans les an-
nées 1980, le Centre international de criminologie comparêe (CICC) en-
treprit une vaste enquête sur le vol à main armée à laquelle de nombreux
chercheurs participèrent et qui se poursuivit sur plusieurs années. Dans
le cadre du volet victimologique de cette enquête, un sondage fut réalisé
auprès des commerçants victimes de vols à main armée afin, entre autres,
de connaître le dêroulement du délit, ses consêquences sur les victimes
et les moyens et habitudes de prévention pris par les commerçants
(Morissette, l9B4; Baril et Morissette, 1985; Poirier, 1985, 1987).

Le sondage a permis de dresser le portrait suivant des victimes
de vols à main armêe dans les petits commerces: un peu plus de la moi-
tiê sont des femmes, la majorité de celles-ci sont salariées alors que les
hommes victimes sont habituellement gêrants ou propriétaires. La vic-
timisation rêpétitive est le lot des petits commerces : 40o/o des person-
nes interrogées avaient subi plus d'un vol à main armêe dans le cadre
de leur travail.
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Le vol à main armée dans les petits commerces se caractêrise par
la rapidité de son exêcution: tout se dêroule en l'espace de quelques se-
condes. La prêsence d'une arme, bien qu'elle ne soit utilisée que pour
intimider la victime et se faire obêir promptement, augmente le potentiel
de violence d'un tel délit. En effet, puisque tout se dêroule rapidement et
que Ia nervositê tenaille tant le voleur que la victime, une parole inatten-
due ou un geste brusque de la part de la victime peut, à tout moment, ac-
tualiser la violence. On comprend dès lors pourquoi les personnes qui
subissent un vol à main armêe le perçoivent davantage comme un crime
violent plutôt que comme un simple délit contre les biens.

Peu de victimes rêsistent (25o/o), et celles qui le font, si elles aug-
mentent ainsi les probabilitês que le vol êchoue, intensifient par ailleurs
les risques de blessures physiques. Mais nous sommes ici confrontês au
problème de la séquence chronologique des êvénements. Est-ce la rêsis-
tance qui amène l'agression ou I'inverse?

Les impacts financiers du vol à main armée, contrairement à ce
qu'on pourrait croire, ne se limitent pas qu'au vol d'argent ou de marchan-
dises. La victime doit en effet faire face à d'autres pertes financières: vol
de biens personnels, dommages matêriels, hausse des primes d'assurancel,
adoption de mesures de protection (achat d'un chien, d'un système d'alarme,
diminution des heures d'ouverture, vente du commerce, dêmênagement).

Mais bien qu'elles puissent prendre plusieurs formes, les consé-
quences êconomiques demeurent bénignes et ne comptent pas parmi les
impacts les plus sêrieux. Ce sont les consêquences sur le plan de la santé
mentale qui affectent davantage les victimes. Ainsi, malgré le fait que la
violence effective soit très rarement utilisée (les menaces sont peu frêquen-
tes et les blessures physiques exceptionnelles), les chercheurs constatent
que 61olo des victimes affirment avoir ressenti des malaises physiques
alors que 90o/o d'entre elles indiquent des troubles psychologiques à moyen
et à long terme. Les perturbations psychologiques les plus fréquemment
répertoriées sont la méfiance envers autrui et la peur d'être à nouveau vic-
time d'un vol à main armée.

La prêvention demeure une préoccupation importante des victi-
mologues: quelles attitudes adopter, quels moyens prendre pour faire
échec à la victimisation ? Un volet des travaux effectués par le CICC tou-
chait spécifiquement à la prévention du voì à main armée chez les com-
merçants (Poirier, 1985,1987). Cette recherche, pionnière en ce domaine,

I Certains propriétaires, après avoir été victìmes à plusieurs reprises, ne dénoncent plus les

vols à la police pour éviter une augmentation de leurs primes ou tout simplement pour conser-
ver leur contrat avec la compagnie d'assurance.
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voulait vêrifier si les commerces non victimes sont mieux protêgés, en ter-
mes de moyens et d'habitudes de prêvention, que les commerces victi-
mes. I- étude montre qu'il n'y a pas ou peu de diffêrence dans les moyens
préventifs (garde de sécurité, système d'alarme, caméra, chien de garde,
etc.) utilisês par les commerces, qu'ils soient victimes ou non. La pafü'
cularité des commerces non victimes c'est qu'ils adoptent davantage des
habitudes prêventives telles que vitrines dêgagêes, bon éclairage à l'in-
têrieur du commerce, minimum d'argent gardê dans la caisse, dépôts frê-
quents, changements rêguliers dans Ia routine du dépôt. Létude révèle
que les voleurs se sont aussi attaquês à un certain nombre de commer-
ces ayant respecté de telles habitudes préventives. Devant ces rêsultats,
l'êtude met en doute I'utilité et l'efficacitê de la prêvention primaire en
ce qui concerne les vols à main armêe dans les commerces et suggère
qu'une politique efficace de prévention du vol à main armée devrait com-
biner les trois niveaux de prévention: primaire, secondaire et tertiaire.

La victimisation des employês des transports publics S'intêressant à la
victimisation des employês des transpotts publics, Bradet (1985) a effectuê
des entrevues semi-directives avec des chauffeurs et des guichetiers de la
Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal (CTCUM)z.
Ses données indiquent que les chauffeurs sont davantage victimes de voies
de fait alors que les guichetiers sont plus vulnêrables aux vols qualifiés. Mais
ce sont suftout les conséquences de ces agressions que I'auteure examine.

Bradet constate que le retour au travail à la suite d'une victimi-
sation s'avère, on le comprend facilement, la préoccupation première des
victimes. La crainte d'une nouvelle victimisation fait en sorte de modifier
les attitudes des chauffeurs et guichetiers envers leur milieu de travail et
envers le public. Ceftains développent une plus grande agressivité envers
les usagers alors que d'autres, au contraire, se replient sur eux-mêmes et
deviennent totalement indifférents à leur travail. Ce dêsintêressement
entraîne une diminution significat¡ve de la satisfaction que l'employê re-
tire de son travail.

Certains employés demandent d'être affectés à d'autres tâches.
D'autres désirent carrêment changer d'emploi. Mais, comme Manseau
(1980) I'a dêjà fait remarquer dans son êtude sur les victimes de de vols
à main armée au travail, peu le font effectivement, car quitter son emploi
est le plus souvent synonyme de situation financière prêcaire. Laisser la
CTCUM pour faire autre chose, mais quoi, demandent les victimes, quand
on a toujours eu le même employeur, qu'on bénéficie de la sêcuritê d'em-
ploi et d'une rémunêration satisfaisante?

2 Devenue aujourd'hui la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal
(srcuM).
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Liétude fait bien ressortir que ce qui distingue les victimes en milieu
de travail des autres victimes, c'est Ie fait qu'elles ne peuvent se soustraire
à la peur: elles peuvent difficilement êviter les endroits ou les situations qui
attisent leur crainte, comme c'est le cas pour d'autres types de victimisation.
En effet, si une femme peut prendre certaines mesures afin d'éviter de mar-
cher seule dans un parc, une fois la nuit tombêe, le guichetier ou le chauf-
feur d'autobus ne peut, lui, quitter son lieu de travail.

La victimisation des intervenants sociaux Paradis (1988) a portê son
attention sur les agressions physiques dont sont victimes les intervenants
sociaux de la part des usagers des services sociaux. Ses données provien-
nent d'un questionnaire adressê à des intervenants sociaux du Centre
des services sociaux du Montrêal Métropolitain (CSSMM). Elles indi-
quent que l4o/o d'entre eux affirment avoir êtê violentês physiquement à
une ou plusieurs reprises au cours de leur carrière. Ces agressions ont ra-
rement rêsulté en des blessures physiques graves. Le plus souvent l'inter-
venant a étê bousculê, griffê, giflê ou on lui a lancê des objets. Encore une
fois les impacts psychologiques sont plus fréquents, la majoritê des répon-
dants ayant éprouvê des conséquences psychologiques diverses, dont, en
premier lieu, un état de choc.

Dans 54o/o des incidents les rêpondants affirment avoir identifiê
des signes avant-coureurs annonçant I'agression et dans 5ó7o des situa-
tions, les victimes se disent en mesure d'identifier des êlêments ayant prê-
cipité l'agression. Ces données doivent cependant être analysées avec
précaution car il se peut que les victimes interprètent rétroactivement les
faits. Cependant, de tels résultats pourraient êventuellement mener à la
mise en place de stratégies de prêvention afin que les intervenants puis-
sent reconnaître rapidement une situation potentiellement explosive et agir
de manière à la désamorcer.

La victime et le système de justice

La place et le rôle accordês à la victime dans le système de justice et
la façon dont elle est traitêe par les diffêrentes agences de ce système
sont des sujets qui ont grandement alimentê la recherche et la rêflexion
des victimologues québécois au cours de la dernière décennie. Dans les
pages qui suivent, nous ferons d'abord état des recherches traitant de
l'expérience vécue par les victimes qui ont recours au système de jus-
tice criminelle. Par la suite, nous êvaluerons, à I'aide de rêsultats ob-
tenus par certaines études, les impacts de quelques initiatives mises sur
pied afin de rencontrer les besoins manifestés par les victimes et d'amé-
Iiorer I'expérience de celles-ci avec le système de justice. Enfin, nous
discuterons d'une situation mise en évidence par I'ensemble de ces
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études soit I'inêgalitê qui existe entre les droits des accusés et ceux des
victimes.

Les contacts avec Ia justice: une seconde victimisation Les
premières recherches à attirer I'attention sur ce que vivent les victimes dont
l'affaire est prise en charge par I'appareil de justice pênale ont êtê celles
menées sur Ie vol à main armée à la fin des années 1970 (Giroux et Huot,
1977; Grenier et Manseau, 1977; Groupe de travail sur le vol à main ar-
mée, 1980). Par la suite, D'Eer (t983) et Baril (1984) ont poursuivi I'ana-
lyse en s'intêressant à ce que vit l'ensemble des victimes plutôt qu'une
catégorie spêcifique d'entre elles. Baril et ses collaboratrices (198a) êlar-
giront davantage l'objet d'étude en y ajoutant, outre les victimes, les tê-
moins qui sont appelés à collaborer avec la justice. Les donnêes des
études sus-mentionnêes sur le fonctionnement de l'appareil pênal et ses
consêquences sur les victimes ont été recueillies principalement par des
observations au tribunal et des entrevues en profondeur auprès de victi-
mes et de têmoins, mais aussi auprès d'intervenants judiciaires. Lêtude
de Baril et coll. (1984) incluait êgalement un questionnaire fermê adressé
à ló5 témoins.

Toutes ces recherches sur l'expêrience des victimes avec le sys-
tème de justice en arrivent au même constat: les victimes sont déçues,
désabusées, désillusionnées, parfois même traumatisêes par leurs contacts
avec le système de justice. Des sentiments d'impuissance et d'exclusion
sont fortement ressentis par les victimes. Certains auteurs (entre autres,
le Groupe d'étude Jédéral-provincial canadien, 1983) avancent même que
l'expérience des victimes avec la justice est vêcue comme une seconde
victimisation. À la limite, c'est la confiance de ces dernières dans les ins-
titutions qui est minée.

Les résultats de ces études indiquent que la victime est peu consul-
tée quant aux décisions qui sont prises, peu considêrée, peu informêe et
mal indemnisêe. Dans la partie qui suit, nous rêfêrant aux recherches
sus-mentionnées, nous traitons chacun de ces aspects plus en dêtall.

Un manque de participation Les résultats des recherches indiquent que
la participation de la victime aux procêdures judiciaires et aux décisions
qui sont prises est rêduite à sa plus simple expression. En effet, si c'est la
victime qui, dans la plupart des cas, initie l'intervention policière et judi-
ciaire en dénonçant le crime à la police, elle voit par Ia suite le contrôle
du processus lui échapper. C'est ainsi qu'une fois I'affaire portée à son at-
tention le policier pourra décider de porter une plainte sans l'assentiment
de la victime. Ou il pourra user de son pouvoir discrêtionnaire pour clas-
ser I'affaire, encore une fois sans que I'opinion de la victime ait êtê prise
en compte (Baril, 1984).
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Dès qu'une plainte est dêposêe, il revient au substitut du Procureur
gênêral de décider si des accusations seront portées ou non. Si la qualité de
la preuve ne lui permet pas d'espêrer une condamnation, il choisira vraisem-
blablement de ne pas poursuiwe l'infracteur, et cela, malgrê I'avis parfois
contraire de la victime, qui désire que son affaire aille devant un juge. A l'in-
verse, le procureur peut poursuivre l'infracteur même si la victime s'y oppose.
Spêcifions, cependant, que les causes qui se rendent devant le tribunal contre
la volontê de la victime se terminent la plupart du temps par un abandon
des procédures, faute d'obtenir la collaboration de ìa victime laquelle cons-
titue, bien souvent, le témoin principal de la poursuite (Baril, 1984).

Si I'affaire se rend devant les tribunaux, la victime voudra s'ex-
primer librement, donner sa propre version des faits, mais Ies règles stric-
tes selon lesquelles I'intenogatoire et le contre-interrogatoire sont menês
le lui interdisent, En fait, il est ordonnê au têmoin de rêpondre unique-
ment à la question posée. Ce dernier ne bênéficie donc pas toujours de
la latitude nêcessaire, surtout lors du contre-interrogatoire, pour ajouter
des détails qu'il juge impofiant de mentionner au tribunal, ou pour nuan-
cer ses propos. Rappelons qu'aucun droit n'est accordé à la victime d'in-
terroger et de contre-interroger les têmoins, comme c'est le cas pour
l'accusê.

Enfin, lors de la conclusion des procédures judiciaires, encore
une fois la victime aura peu à dire. Si la cause se règle par une négocia-
tion de plaidoyer entre I'avocat de la Couronne et celui de la défense, la
victime sera vraisemblablement exclue des discussions prêalables: elle ne
sera pas présente lors des pourparlers et son point de vue ne sera pas re-
prêsentê (Gravel et Cousineau, 1989). Les victimes expriment beaucoup
d'insatisfaction et de déception lorsque leur cause se termine par un plai-
doyer de culpabilité: elles sont frustrêes de n'avoir pas eu l'occasion de
donner leur propre version des faits et de s'exprimer au sujet de la peine
à imposer à l'infracteur. Elles ont I'impression que just¡ce n'a pas êté ren-
due. Selon Baril (19s4), le besoin de s'exprimer s'avère Ie besoin le plus
important des victimes. Or, il est constamment bafouê par le système de
justice.

Un manque de considération Peu d'intérêt et de considération sont ac-
cordês aux victimes et aux têmoins par Ie système de justice. Ainsi, lors-
que des procêdures judiciaires sont enclenchées, la victime ou le témoin
est avisé par un subpoena de l'obligation qui lui est faite d'être présent à
la cour à la date mentionnée afin de rendre têmoignage. Aucun arrange-
ment n'est prêvu afin de concilier les obligations familiales, profession-
nelles ou autres, avec le moment de I'audition de Ia cause. Des peines
sont d'ailleurs prêvues au Code criminel pour ceux qui ne respecteraient
pas cette obligation d'être prêsent.
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IJinterrogatoire et surtout le contre-interrogatoire sont vêcus dif-
ficilement par les victimes et les témoins. À la peui de ne pas donner les
rêponses adéquates aux questions qui leur sont posêes, de ne plus se sou-
venir d'êléments essentiels, de faire un faux têmoignage, s'ajoutent les dif-
férentes tactiques utilisêes par I'avocat de la défense afin de miner la
crédibilitê du têmoin. Les témoins ont alors I'impression que les rôles sont
inversés et qu'ils sont les accusês. Leur estime de soi est parfois fortement
ébranlêe à la suite d'un contre-interrogatoire particulièrement difficile.

L expérience du contre-interrogatoire serait particulièrement trau-
matisante pour les victimes d'agression sexuelle (Baril et coll., 1989).
Cependant, Gravel (1985) avance que la stratêgie qui consiste à discré-
diter la victime serait davantage utilisêe à I'endroit des victimes de voies
de fait et de tentative de meurtre qu'à l'endroit des victimes d'agression
sexuelle. Il serait en effet < maintenant mal vu de s'acharner sur une vic-
time d'agression sexuelle. Par contre, cela se fait impunêment lorsqu'il s'agit
des causes à caractère non sexuel> (Gravel, 1985:238).

Un besoin d'information Les victimes veulent être informées de la pro-
gression de leur dossier et des décisions prises, de l'enquête policière
jusqu'à la libêration du détenu. Un suspect a-r-il êtê arrètê? Des accusa-
tions ont-elles étê portées? I-iaccusê est-il libre ou détenu? A-t-il êtê re-
connu coupable? Quelle sentence a été rendue? À quel endroit est-il
détenu? A quel moment sera-t-il libéré? Ce sont là des informations que
les victimes cherchent à connaître. En outre, elles ont besoin de compren-
dre le fonctionnement du processus judiciaire et qu'on les info¡me de
leurs droits et recours (Dandurand et coll., 1986), Soulignons, toutefois,
que ces dernières annêes, certaines initiatives ont vu le jour afin de rê-
pondre à ce besoin d'information des victimes, que ce soit au niveau des
services policiers, judiciaires ou correctionnels.

Un dédommagement insuffisant Le besoin de dédommagement des vic-
times couvre deux aspects: les coûts de leur expérience avec la justice et
les coûts, financiers ou autres, directement reliés à la victimisation subie.
En ce qui a trait aux coûts de l'expérience avec la justice, l'étude de Baril
et coll. (1984) a montré que la victime ou le têmoin dont la présence en
cour est requise engage des dêpenses qui dans certains cas sont substan-
tielles: frais de dêplacement, d'hêbergement, de restaurant, de gardien-
nage, de stationnement, jours de travail perdus. Les indemnitês versées
aux témoins sont minimes et sont loin de couvrir la totalitê des pertes en-
courues. Il faut également tenir compte du fait que les remises sont nom-
breuses et qu'il n'est pas rare qu'un témoin ait à se prêsenter à plusieurs
reprises avant qu'il ne témoigne enfin ou qu'on l'informe que son têmoi-
gnage n'est plus requis. En outre, l'êtude de Baril et coll. (1984) attirait
I'attention sur le fait que les objets saisis ou recouvrés par la police et
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gardés à titre de pièces à conviction pouvaient être retenus pendant plu-
sieurs mois et même quelques années3.

Les coûts, financiers ou autres, directement reliês à la victimisa-
tion posent la question de la rêparation par l'infracteur ou la sociétê du
préjudice subi par la victime. En ce qui concerne Ia rêparation du préju-
dice causé par l'infracteur, les résultats de recherche ne sont pas d'une
grande clartê. Certaines victimes, mais pas toutes, souhaitent une rêpa-
ration qui irait au-delà d'une simple restitution des biens volês ou d'un
dêdommagement équivalent à leur valeur monêtaire (Baril et coll., 1984:
132). D'autres êtudes font ressortir que les victimes ne sont pas aussi vin-
dicatives qu'on le croit et qu'elles n'exigent pas de sentences plus sêvè-
res que le public en gênéral. C'est ainsi que Boisvert (1987), ayant comparé
deux groupes de personnes, l'un ayant dêjà subi une expérience de vic-
timisation et l'autre pas, auxquels on avait demandé d'imposer des sen-
tences à des cas fictifs, conclut que les victimes ne sont pas plus répressives
ou plus punitives que le reste de la population. Enfin, Cousineau et
Tremblay (1,996) indiquent que, dans le cas d'agresseurs mineurs, les vic-
times souhaitent que le remboursement ou la réparation proviennent d'eux
et non de leurs parents afin que la procédure ait une portêe éducative.

En ce qui a trait à la rêparation par l'État du préjudice subi par
la victime, Ie gouvernement du Québec a institué, en 1972, un programme
d'indemnisation des victimes d'actes criminels (IVAC). Les objectifs du pro-
gramme, lors de son implantation, visaient à répondre aux besoins finan-
ciers et émotifs des victimes. Depuis sa mise sur pied en 1972,le Service
d'indemnisation des viclimes d'actes criminels du Quêbec a été évalué à
deux reprises (Baril et Laflamme-Cusson, 1983; Laflamme-Cusson, l99I).

La première êvaluation nous apprenait que I'existence de ce ser-
vice était très peu connue près de dix ans après sa création. Ainsi, de l'en-
semble des crimes rapportês au Service de police de la Communautê
urbaine de Montrêal en 1982, seulement 1,5 % des victimes auraient fait
une réclamation à l'IVAC. On remarque que certaines catégories de vic-
times sont surreprêsentêes. En effet, si l'on regarde les caractéristiques so-
ciodémographiques des personnes indemnisêes, on constate que le profil
de ces dernières correspond à celui des victimes de violence.

Près de 20 ans après I'implantation de I'IVÀC, l'êtude de
Laflamme-Cusson (1991) indique qu'ilexiste encore, tant chez les vic-
times que chez les intervenants, une méconnaissance des objectifs et
du fonctionnement de I'IVAC, si ce n'est de son existence même. Si

3 Depuis ce temps des modifications au Code criminel ont été apportées afin de corriger la

situâtion.
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les informations de base sont peu connues, que dire alors des subtili-
tês de la loi !

Une plainte maintes fois formulée par les victimes et les interve-
nants est I'inaccessibilité du personneì de l'IVAC (Laflamme-Cusson, l99l).
Selon les victimes, certains de ces employês ne prennent pas le temps de
répondre aux demandes d'information qui leur sont exprimêes, Les
victimes disent également éprouver de la difficulté à rejoindre la personne
responsable de leur dossier. On déplore finalement la multiplicité des in-
tervenants dans le dossier. Il s'avère toutefois impensable de n'en avoir qu'un
seul, chacun ayant ses compêtences propres (avocat, expert, agent d'in-
demnisation). On reproche également aux experts (mêdecins, psychologues)
la rapiditê avec laquelle les expertises sont faites. De plus, certains d'en-
tre eux connaîtraient mal la problêmatique des victimes d'actes criminels.

Dans quelle mesure I'IVAC répond-eìle aux attentes des victimes?
La première êvaluation a montré que celles qui n'attendaient qu'une aide
financière ont exprimê leur satisfaction à l'égard de ce service d'indemni-
sation. Toutefois, celles qui avaient des besoins au plan émotif estiment
que justice n'a pas étê rendue. Ijaide accordée par le service de réadapta-
tion sociale arrive souvent trop tard. La demande doit en effet avoir êtê ac-
ceptêe pour que la victime puisse bênêficier d'une aide professionnelle. La
référence est faite une fois que sont prises toutes les décisions, plusieurs
semaines après l'êvénement. LIVAC a modifié cette façon de procéder en
permettant une prise en charge précoce qui, toutefois, demeure une me-
sure d'exception. La seconde êvaluation conclut que les difficultês êvoquées
dans la première recherche n'ont toujours pas étê surmontées par I'IVAC.

Des ínitiatives qui atteignent leurs buts 7 On constare, ces der-
nières années, un plus grand intérêt à I'êgard des victimes, tant de la part
de Ia communauté scientifique que de la part de ceux qui êtablissent les
politiques criminelles. Entre autres, des législations ont été votées afin d'ac-
corder des droits aux victimes et de mettre en place des mécanismes pou-
vant améliorer leur expérience avec la justice. Cependant, et on doit le
déplorer, peu d'êtudes ont été effectuées afin d'évaluer les répercussions
de ces différentes initiatives.

Dans cette partie, nous présentons les principaux rêsultats de
quelques études êvaluatives portant sur les impacts de la loi C-I27 rela-
tivement aux agressions sexuelles, sur les effets de I'implantation de la
dêclaration de la victime à Montréal et sur les rêpercussions de la politi-
que d'intervention en matière de violence conjugale.

La loi C-127 relative aux agressions sexuelles La loi C-127 a apporté,
en 1983, des amendements importants au Code criminel relativement aux
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infractions sexuelles. IJobjectif premier de la loi êtait de mettre en êvidence
la nature violente des infractions sexuelles en dêlaissant leur catégorisa-
tion basêe sur la nature des actes posés. Les infractions de viol et d'atten-
tat à la pudeur ont ainsi êtê abolies et remplacêes par l'infraction d'agression
sexueìle. IJagression sexuelle a êté définie selon trois niveaux de gravitê,
ceux-ci étant déterminés par le degrê de violence utilisée lors du dêlit.
D'autre part, la loi C-I27 a consacré la désexualisation des infractions
(tant un homme qu'une femme peut être victime ou agresseur), a aboli l'im-
munité des êpoux, clarifié la notion de consentement et rendu plus diffi-
cile le recours aux questions portant sur le passê sexuel de la victime.

Létude de Baril et coll. (1989) visait à êvaluer I'impact de ces chan-
gements sur les victimes, les agresseurs et les intervenants dans le district
judiciaire de Montrêal. La recherche mentionne plusieurs résultats très in-
têressants. Plus particulièrement, les donnêes de l'étude tendent à confir-
mer I'hypothèse d'une banalisation du viol. En effet, comme Gravel (1985)
l'avait déjà soulignê dans son êtude sur le traitement judiciaire des délits
d'agression sexuelle, la recherche de Baril et coll. (1989) indique que les
accusations d'agression sexuelle armêe ou d'agression grave sont extrême-
ment rares. La plupart des agressions sexuelles, quelle que soit la gravité
des gestes posês (attouchements, pênêtration au moyen d'objets, fellations
imposées avec menaces) sont considérées comme des agressions simples.

Ces résultats renforcent donc les craintes exprimêes par certains
groupes fêministes qui déplorent que le viol soit maintenant assimilê à une
simple agression alors qu'iì s'agit essentiellement d'un acte d'agession com-
mis par les hommes contre les femmes. D'ailleurs, l'étude de Baril et coll.
(1989) indique que malgré la dêsexualisation de l'agression, la grande ma-
joritê des victimes sont des femmes et la grande majoritê des agresseurs
sont encore des hommes. Par ailleurs,malgrê l'abolition de l'immunité des
époux, très peu de femmes, peut-être parce qu'elles sont mal informêes,
portent plainte contre leur conjoint ou leur ex-conjoint. Enfin, malgré que
peu d'avocats de la dêfense recourent à l'article 142 du Code criminel qui
leur permet en certaines circonstances d'interroger la victime sur son passê
sexuel, il reste que, pour la majoritê des victimes interviewées, I'expé-
rience à la cour est encore vêcue péniblement.

La déclaration de la victime à Montréal On a vu que les victimes ne
participent pas activement au processus judiciaire et qu'elles en sont frus-
trées. Afin de répondre à cette récrimination des victimes, et afin aussi d'aug-
menter leur satisfaction à l'égard de la justice et, en consêquence, d'accroître
leur collaboration avec les tribunaux, un mêcanisme a êtê mis en place
qui permet à la victime de se faire entendre à I'êtape de la détermination
de la peine. Instituêe au Palais de justice de Montréal en 1987, reconnue
Iégalement par le Code criminel depuis 1989,la Dë.claration de Ia victime
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donne la possibilité aux victimes qui le désirent de faire connaître au tri-
bunal les impacts physiques, psychologiques, financiers et sociaux de la
victimisation qu'elles ont subie. Le projet-pilote de Montrêal (1987-1989)
visait, entre autres, à accroître l'imposition de peines favorisant la rêpa-
ration des préjudices subis, telles que le dêdommagement et la restitution.
On supposait qu'une meilleure connaissance par le juge des impacts du
délit sur la victime lui permettrait de prononcer une sentence plus êqui-
table envers cette dernière. Le projet-pilote avait aussi pour objectif d'aug-
menter la satisfaction des victimes à l'êgard de leur expérience avec la justice
en leur donnant l'occasion de s'exprimer sur les conséquences du délit.

Baril et Laflamme-Cusson (1990) ont procédé à l'évaluation de
l'expêrience-pilote de la Dé.claratíon de la victlme à Montrêal. Il ressort de
l'êtude que I'utilisation de la déclaration n'a pas eu l'effet que certains de
ses opposants craignaient, soit une augmentation de la sêvêrité des pei-
nes. Cependant, les sentences de dédommagement, contrairement aux
attentes, n'ont pas êté imposées plus frêquemment.

En outre, l'êtude rêvèle certains résultats êtonnants. Àinsi, la dé-
claration n'augmente pas la satisfaction des victimes à l'égard de leur ex-
périence avec la justice, et la diminue en ce qui concerne la sentence. En
effet, Ies victimes ayant rempli la dêclaration sont beaucoup plus nombreu-
ses à s'estimer insatisfaites de la sentence imposêe dans leur affaire que les
victimes qui, pour une raison ou une autre, n'ont pas répondu à la dêcla-
ration. Bien que la diffêrence observée entre les deux groupes soit peut-être
due à des éléments autres que la dêclaration, certains, comme Boudreau
(1989), se demandent si la dêclaration ne crêe pas chez les victimes des at-
tentes que le système de justice est incapable de combler. En effet, lorsque
les victimes font l'effort de remplir la déclaration, eìles s'attendent, à tout le
moins, à ce que les informations qu'elles fournissent soient prises en compte
par le tribunal et aient un impact direct sur la sentence imposée, ce qui n'est
pas toujours le cas. En effet, Baril et Laflamme-Cusson (t990) mettent en
lumière le fait que la victime n'a aucun contrôle sur l'utilisation qui sera
faite de sa dêclaration (le procureur peut l'utiliser ou non, totalement ou
partiellement), et qu'en ce sens la déclaration ne remplit pas nécessairement
sa mission: que la victime puisse être entendue par le tribunal.

La politique d'intervention en matière de violence conjugale Des
progrès ont êté accomplis dans le domaine de I'aide offerte aux victimes
de violence conjugale et ce, depuis le dêbut des annêes 1980. Tant à I'in-
têrieur du système judiciaire que dans le secteur communautaire, des
efforts sont effectués pour réagir à ce type de violence.

La Politique d'aide aux femmes violentëes (1985) du ministère de
la Santé et des Services sociaux avait pour but de rendre les services



La recherche victimologique au Québec 233

accessibles, d'assurer la collaboration entre les diverses ressources et de
solliciter celle des organismes issus du milieu. Les êlêments de principe
concernaient plus particulièrement le droit à la protection, I'accès aux
services et le respect de l'autonomie des personnes.

En 1986, le gouvernement du Quêbec adoptait la Politique d'inter-
vention en mstíère de violence conjugale. Les recommandations s'inspiraient
d'une vision sociopolitique du phênomène et nêcessitaient une concerta-
tion entre les secteurs judiciaire et sociocommunautaire. Les objectifs de
cette politique étaient de contrer la violence conjugale, d'humaniser le pro-
cessus d'intervention, de fournir à la victime une attention et un support
plus soutenus et de comprendre le contrevenant. Morier et coll. (1991) rê.-

sument les moyens d'action préconisés en quatre principes directeurs:
considération et compréhension de la victime; recherche d'une interven-
tion adêquate et coordonnée; recherche d'une mesure sentencielle appro-
priée et efficace; et mise en évidence de la dimension curative dans une
intervention sociojudiciaire (Morier et coll., 1991:410). Les ministères de
la Justice et du Solliciteur général du Québec prenaient êgalement certains
engagements au sujet de I'intervention policière. Afin de rêpondre à la po-
litique, le Service de police de Ia Communautê urbaine de Montréal im-
plantait, le ler septembre 1986, une politique en matière d'intervention lors
de conflits intrafamiliaux, ayant pour but la protection de la victime. Cette
politique et ces directives s'avéraient essentielles compte tenu de la façon
dont les policiers répondaient aux appels de violence conjugale et de la
manière dont les tribunaux traitaient ce type de causes.

Dans leur recherche, Baril et coll. (1983a) ont cherché à quanti-
fier et à qualifier le phênomène de la violence conjugale et la rêaction du
système de justice à son égard. EIles ont constatê que la majorité des dos-
siers (84,5 %) concernant des situations de violence conjugalea avaient étê
classês parmi les voies de fait simples. I-étude n'a cependant pas permis
de trouver un critère prépondérant de l'évaluation de Ia gravité de la si-
tuation. Ainsi, les données montrent que Ie nombre de plaintes et la fa-
çon de les cìasser semblent refléter les pratiques des postes. La décision
policière quant à I'importance d'un cas semble donc être fondée sur une
appréciation subjective des intentions de la victime et de sa crêdibilité.
On semble plus se soucier d'être efficace au plan administratif que de pro-
téger la victime.

Du côté de l'intervention judiciaire, une étude de nature explora-
toire, ayant pour objectif <d'évaluer dans quelle mesure le traitement

4 Il n'existe pas de crime de violence conjugale. Les infractions sont classées, selon les cir-
constances: par exemple, voies de fait simples, voies de fait graves, tentative de meurtre,
troubler la paix ou même introduction par effraction.
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judiciaire de l'homicide conjugal procède d'une tradition juridique qui a
cautionné et légitimé la violence conjugale et la subordination des femmes >
(,A,. Côtê, 1991: vi) a été menée avant que ne soit implantêe la politique
d'intervention. Liéchantiìlon se compose de cas survenus dans deux régions,
I'une en milieu urbain (Montréal) et l'autre en milieu rural (rêgion de la
Côte-Nord). Lauteure montre que, dans ces deux régions, un rêgime spé-
cial est associé au < crime passionneì >. Les accusês bênéficient en effet sou-
vent d'un régÍme spêcial d'attênuation de la peine, lorsqu'ils invoquent Ia
provocation de leur conjointe pour justifier leurs actes.

Les hommes tuent leur conjointe à la suite de son départ ou pour
se venger d'avoir perdu le contrôle. Dans 93,2o/o des cas où I'homme a
êtê appelê à comparaître, l'accusation en êtait une de meurtre. Les accu-
sés ont êtê reconnus coupables de meurtre au deuxième degré dans seu-
lement l87o des causes. Cinq accusés (lI,4o/o) ont étê acquittês pour
aliénation mentale, el 70,4o/o ont êTê condamnés pour avoir commis soit
un homicide involontaire coupable, soit une infraction moindre. Parmi le
total des condamnations, l'accusê. a êtê condamné à dix ans ou moins de
prison dans deux cas sur trois (660/o).

Le discours judiciaire sur ce type de crime se résume ainsi: on ne
parle pas d'un meurtre mais d'un crime passionnel ; dans environ un cas
sur trois, la provocation de Ia victime est invoquée; ceci implique que les
hommes ne sont pas tenus entièrement responsables de leurs actes; ils
ne sont pas considérês comme des vrais criminels et ne représentent pas
un danger pour la société. Dans la majoritê des cas, Côtê dênote la prê-
sence d'une intentionnalitê de Ia part de l'agresseur. Ce dernier est tou-
tefois excusê par la justice qui invoque une perte de contrôle.

Côtê a êgalement examinê quelques cas d'homicide conjugal com-
mis par des femmes. La majorité d'entre eux concernent une femme vio-
lentêe qui a tué en état de légitime dêfense. Elle montre les difficultês vécues
par ces femmes jusqu'au moment où la Cour suprême du Canada a re-
connu le syndrome de la femme battue (arrèt LavaIIée). Cõtê, en conclu-
sion, explique que I'homicide conjugal résulte de la violence masculine,
même lorsqu'il est commis par une femme.

Les chercheurs qui ont examiné les rêponses policière et judi-
ciaire à la violence conjugale se sont surtout penchés sur le premier type
de rêponse, puisque les policiers sont des intervenants de première ligne
(Hodgins et Larouche, 1981 ; Baril et coll., 1983a; Ouellet-Mercier, 1984;
Veillette, 1989; Campeau, 1992). Ces études ont étê menêes auprès de
policiers du SPCUM et du Service de police de Laval. Létude de Campeau
(1992) visait spêcifiquement à êvaluer la politique d'intervention du
SPCUM. Les résultats obtenus indiquent que la moitié des policiers ne
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croient pas que la politique a un impact à la baisse sur la violence conju-
gale. Les policières sont plus nombreuses à penser ainsi. Chez les pa-
trouilleurs, plus l'ancienneté augmente, plus ils pensent que la politique
contribue à la diminution de la violence conjugale.

La recherche de Campeau (1992) et celle de Veillene (1989) ont
montré l'importance de la formation policière afin, entre autres, de contrer
divers prêjugês formulês par certains policiers. Même si la majorité d'en-
tre eux s'estiment bien préparés pour intervenir dans les cas de violence
conjugale, certains mythes et prêjugês demeurent présents et, dans quel-
ques cas, plus particulièrement chez les hommes. Àinsi, dans l'explica-
tion de la violence conjugale, les hommes accordent une importance plus
grande à la provocation et à I'infêriorisation de la femme. Quant aux po-
licières, elles semblent plus sensibilisêes aux difficultês reliêes au statut
occupé par Ia femme dans la société.

Les policiers, lors de leur intervention, vivent des frustrations dont
la plus frêquente est le souhait de la victime de retirer la plainte (Baril et
coll., 1983a; Campeau, 1992). Cethe attitude entraîne diverses rêactions chez
les policiers: près de la moitiê pensent que la victime ne veut pas vraiment
être aidée; un peu plus de la moitiê ne s'inquiètent pas de la suite des êvé-
nements une fois leur intervention terminée; près du tiers sont d'avis que
la victime devrait être contrainte à collaborer. Certains policiers tentent de
trouver une solulion à ce problème; ils parlent entre autres du support à
accorder à la victime. Cet élément a également étê mentionné par les fem-
mes victimes de violence rencontrées par L. Côté (1991) lors de son étude.

Cette recherche de Côtê vise à évaluer comment le tribunal traite
les infractions de violence conjugale, depuis I'implantation de la politique
d'intervention dans ce domaine, Liauteure a utilisé deux mêthodes, l'ana-
lyse de causes de violence conjugale dans deux districts judiciaires (Québec
et Kamouraska) et des entrevues auprès de femmes victimes et d'interve-
nants d'organismes en lien avec cette problématique.

Dans près de la moitié des causes de violence conjugale de son
échantillon (42,4o/o),le chef d'accusation principaì est celui de voies de
fait. La majoritê des accusés comparaissent à la suite d'une arrestation et
près du tiers (35,5 %o) renoncent à I'enquête prêliminaire. À l'étape du pro-
cès, 66,8o/o des accusês plaident coupable. Lorsque le procès avorte, Ia
cause en est souvent un comportement de la victime (tel que I'absence
en cour ou le refus de têmoigner).

La gravitê des chefs d'accusation influence le mode de comparu-
tion mais il n'est pas un facteur dêterminant dans I'imposition de la sen-
tence. Cette dernière est par contre influencée par le mode de poursuite
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par acte criminel, par l'âge de I'accusé et par la présence d'antêcêdents
judiciaires. Les chefs d'accusation portês en vertu d'un acte criminel font
l'objet d'une sentence plus sévère. Àinsi, il y a deux fois plus de senten-
ces de prison Iors des poursuites par acte criminel que par voie sommaire
de dêclaration de culpabilité. Qlrant à l'influence de l'âge, les accusés
ayant moins de 30 ans se voient imposer des peines d'emprisonnement
plus fréquemment que ceux ayant 30 ans et plus. Le facteur dêterminant,
quant à I'imposition de la sentence, est reliê aux antêcêdents judiciaires.
Dans tous les cas où l'accusê n'avait pas d'antêcédents judiciaires, la
sentence imposêe n'êtait pas privative de liberté.

Certains intervenants soutiennent les femmes lorsqu'elles entre-
prennent une démarche dans le système judiciaire. Cette attitude n'étant
pas frêquente, les femmes ont souligné la nécessitê de mieux sensibiliser
les intervenants à la dynamique de la violence conjugale. Elles ont éga-
lement mentionné que le support dans ce type de démarche est primor-
dial. Quant au portrait des femmes, il est conforme à celui rapponê dans
la littêrature. La violence a débuté très tôt et il s'écoule plusieurs annêes
avant que les femmes ne soient capables de poser un geste permettant de
mettre fin à cette situation.

La violence conjugale demeure un sujet d'actualité. Environ dix
ans après la parution des premières politiques, le débat persiste quant à
la réponse à adopter: doit-on, ou non, judiciariser la violence conjugale?
Quelles sont les conséquences de ces politiques ? Ceftaines personnes en
font un bilan nêgatif. Les données disponibles et les observations des in-
tervenants laissent croire, en effet, que les objectifs visés n'ont pas êtê at-
teints. Le gouvernement du Quêbec a menê, en 1994-1995, des
consultations à ce sujet qui ont mené à l'êlaboration d'une politique gou-
vernementale en violence conjugale, remplacant les deux politiques mi-
nistérielles. Cette nouvelle politique, qui a été officiellement rendue
publique le ó décembre 1995, est le rêsultat d'une réflexion de six minis-
tères: le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de la
Justice, le Secrêtariat à ìa condition féminine, le ministère de la Sêcuritê
publique, le ministère de l'Éducation et le Secrêtariat à la famille. L intro-
duction du document témoigne de l'urgence, en 1995, que les ministères
concernês par la violence conjugale entreprennent une démarche commune
et harmonisent le travail accompli dans les divers secteurs. Trois objec-
tifs sont visés: prévenir, dépister et contrer. Mentionnons que le document
fait êtat, dans une partie sur les axes d'intervention, de clientèles parti-
culières, telles les femmes âgêes, les lesbiennes et les femmes autochto-
nes, ce qui n'êtait pas le cas dans les politiques antérieures.

Une distribution ëquitable des droits entre accusês etvictimes
Depuis le début des annêes 1980 bon nombre d'auteurs (entre autres
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D'Eer, 1983 et Baril, 1984) ont soulignê le peu d'importance accordêe à
la victime dans le système de justice pénale. La victime n'est pas consi-
dérée comme une des pafiies du litige et elle ne possède pas de statut par-
ticulier sinon celui de simple témoin. Cette situation résulte du fait qu'un
crime est défini comme uñ conflit entre I'infiacteur et l'État et non entre
l'infracteur et la victime. Cette façon de définir le crime conditionne et dé-
termine assurément le rôle et la place prêsentement accordés à la victime
dans Ie système de justice pénale.

Toutefois, ce statut de têmoin auquel la victime a êtê relêguêe est
somme toute relativement rêcent et diffère énormêment de celui qui lui êtait
accordé avant la fin du l8e siècle. Dans un article publié en 1985, Baril
décrit brièvement l'êvolution des droits des accusês et des victimes à tra-
vers l'histoire, et montre comment, peu à peu, afin de limiter les pouvoirs
de l'État et d'éviter de condamner une pertonne innocente, des droits ont
êtê accordês aux accusés alors que ceux des victimes rêtrêcissaient comme
peau de chagrin. En effet, avant le 18e siècle, la justice reposait sur le prin-
cipe de la réparation des torts subis, et la victime était considérêe comme
une des parties au litige. À ce fitre, elle possédait certains droits dont ce-
lui de poursuivre l'infracteur et de se faire entendre, en particulier lors de
Ia dêtermination de la peine. Pour reprendre les mots de Baril, < la victime
était en droit de se faire justice ou de demander justice>. Avec le temps,
de privée qu'elle était, la justice devint publique. Le crime devient une af-
faire entre I'infracteur et l'Etat, de laquelle la victime est exclue. La respon-
sabilité de poursuiwe l'agresseur et de déterminer la peine adêquate revient
dêsormais à l'Etat. L objectif premier du système de justice n'est plus la ré-
paration des torts subis par la victime, mais la punition de l'infracteur.

Dans notre système de justice actuel, si I'accusê possède des
droits, dont ceux d'être représenté par un avocat, d'interroger et de contre-
interroger des témoins, de ne pas témoigner, Ia victime, par contre, en pos-
sède peu. Barilrevendiquait dès 1985 une nouvelle distribution des droits
entre les victimes et les accusês sans toutefois brimer ces derniers. Baril
arguait qu'accorder des droits aux victimes n'enlèvera pas de droits aux
accusés mais <en limitera l'exercice et les privilèges qui y sont associés.
C'est l'application de l'économie des droits>.

Baril, dans plusieurs de ses écrits, reprendra cette idêe d'une nou-
velle redistribution des droits entre accusés et victimes, tout en question-
nant les fondements du système de justice pénale et en se demandant si on
ne devrait pas < civiliser > la justice. C'est-à-dire adapter les principes de la
justice civile à la justice pénale, en privilégiant notamment une participa-
tion accrue de la victime dans les procêdures pênales et la réparation des
torts subis définie comme une des finalités de la justice.
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Conclusion

Depuis ses premiers balbutiements à la fin des années soixante-dix, la re-
cherche victimologique québêcoise a diversifiê ses thèmes de recherche,
couvrant un large êventail de sujets. Comme nous l'avons vu, certains thè-
mes ont reçu une attention privilêgiée de la part des chercheurs. C'est le
cas plus pailiculièrement de la violence conjugale et des interactions en-
tre victimes et système de justice. Toutefois, d'autres sujets, ayant parfois
êté à peine effleurés, demandent encore à être explorês. En guise de
conclusion, nous aimerions brièvement en souligner quelques-uns.

I-étude de populations prêsentant certaines vulnérabilités à Ia
victimisation telles que les itinêrants, les gais et lesbiennes, les person-
nes handicapêes, les personnes provenant des communautês culturelles,
les dêtenus, pourrait sans doute apporter une contribution importante à
la compréhension des dynamiques de la victimisation et de ses consêquen-
ces. D'autres rypes de victimisation, qui nous sont plus familières, souf-
frent par ailleurs d'un manque criant de donnêes quêbêcoises. Qu'on
pense à l'agression sexuelle subie par une personne adulte, aux mauvais
traitements infligés aux personnes âgêes à l'intérieur de la famille ainsi
qu'en institution, et à la victimisation en milieu de travail.

Il y a eu un certain nombre d'êcrits, surtout américains, sur les
facteurs qui influencent la durée et l'intensitê des consêquences de la vic-
timisation. La vérification empirique de ces facteurs dans le contexte quê-
bécois demeure une avenue de recherche intéressante.

Quant au thème de I'interaction entre la victime et le système de
justice, la réflexion, dêjà entamée, est à poursuivre, compte tenu du faìt
que les initiatives mises en place pour tenter d'améliorer I'expêrience des
victimes avec le système de justice ne semblent pas avoir donnê les ré-
sultats escomptés. Une avenue prometteuse se trouve du côté des êtudes
sur les façons alternatives de rêgler les conflits. De tels travaux permet-
traient sans doute d'amorcer une rêflexion plus large sur les principes et
les finalitês de la justice.

En terminant, soulignons que jusqu'à prêsent la recherche victi-
mologique n'a pas ou a peu dépassê le niveau de la simple description
des phénomènes. Il est tout à fait normal lorsque l'on dêfriche un nou-
veau domaine de recherche de chercher d'abord à dêcrire les phênomè-
nes à l'êtude. Par la suite cependant, la réflexion doit se poursuivre de
manière à transformer les connaissances accumulêes en propositions thêo-
riques. Il nous semble qu'il s'agit là d'un des dêfis importants qui se po-
sent à la recherche victimologique quêbécoise pour les prochaines années.
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