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Silenced, hidden, denied, scarcely 20 years ago, violence against
women has become a problem that preoccupies our society more and more.
Women's groups, not satisfied with.just setting up resources for women
victims of violence, have multiplied their interventions to sensitize governments,
workers in different fields, and the population to the need of acting to contain

I Ce texte a êtê rêdigê avant l'entrêe en vigueur de la nouvelle politique d'intervention en
matière de violence conjugale (1995).
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this problem. Efforts have been made: governments have implemented
policies, enacted legislative modifications, services for victims have been
developed, and social tolerance seems to have diminished. In spite of this, too
many women still are victims of violence. Curative measures are not sufficient.
In the wake of the 2lst century maybe it is time to think about prevention,
and about changing mentalities that still, today, legitimize the violence that
men inflict on women.

Qu'en est-il du sort rêservé aux femmes victimes de violence en 1995?
Ont-elles plus d'espoir d'y échapper? Reçoivent-elles de meilleurs servi-
ces? Leur situation est-elle comprise par Ies différents intervenants? Les
tribunaux sanctionnent-ils davantage ces crimes? Notre société a+-elle
changé à cet égard?

Faire un bilan, voir le chemin parcouru permet de mieux cerner
les enjeux. Pour mesurer l'êvolution de la lutte contre la violence faite aux
femmes, on pourrait remonter très loin dans le temps. Tout intêressant que
serait cet exercice, nous nous bornerons à mesurer les progrès accomplis
depuis les années 1970, eT plus particulièrement depuis dix ans.

Àvant d'entreprendre cette êvaluation, il nous faut bien sûr cer-
ner ce dont il sera ici question. Plusieurs définitions de la violence faite
aux femmes pourraient être utilisêes. Celle êlaborêe par l'Organisation des
Nations Unies (1993) nous semble englober une assez vaste réalitê:

La víolence faite aux femmes dêsigne tout acte de víolence fondê sur
I'appartenance au sexe fêmínín, causant ou susceptible de causer aux
femmes des dommages ou des souffrances physiques, sexuelles ou
psychologiques, et comprenant Ia menace de tels actes, Ia contrain-
te ou Ia privatíon arbitraire de libertê., que ce soit dans Ia vie publi-
que ou dans Ia vie privê.e.

Outre les formes de violence donnant lieu à des accusations cri-
minelles (violence physique, sexuelle, harcèlement criminel, menaces)
qu'on peut plus facilement comptabiliser, de très nombreuses femmes
subissent aussi de la violence psychologique, verbale et financière. Il est
rare qu'une de ces formes de violence apparaisse seule et il s'agit sou-
vent d'une gradation, d'une escalade, surtout dans les cas de violence
conjugale.

C'est à partir du point de vue de celles qui travaillent quotidien-
nement avec ces femmes que nous vous présentons ce texte. Dans un pre-
mier temps, nous élaborerons sur l'aspect statistique du problème de la
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violence faite aux femmes. Nous situerons aussi la vision qu'en avait la
socíété jusqu'à ces dernières annêes. Puis, nous expliquerons la prise en
charge de cette réalité par les femmes. En quatrième lieu, nous ferons le
point sur l'intervention gouvernementale à ce sujet. Nous examinerons par
la suite les changements d'ordre législatif qui ont influencé le traitement
judiciaire de la violence faite aux fèmmes. Â partir des objectifs êmis en
1985 dans la Politique d'aide aux femmes violentëes, nous procêderons à
une analyse des rêsultats obtenus jusqu'à maintenant. Nous ferons ce
même exercice d'êvaluation pour le système judiciaire et nous conclurons
sur Ia question de la tolérance sociale.

Au-delà du crime

Les femmes qui sont vìctimes de violence partagent avec les autres victi-
mes d'actes criminels un certain nombre de problèmes. Toutefois, leur situa-
tion est diffêrente et particulière. Quoique pour certaines, il puisse être plus
difficile de s'en sortir, toutes les femmes peuvent un jour être victimes de
ces violences. Selon Statistique Canada (1993),la moitié des femmes ont
déjà êtê victimes de violence. Donc, nombreuses sont les femmes qui
vivent dans la peur d'être violentées.

D'ailleurs, dêjà toutes petites, on prépare les femmes à cette éven-
tualité. On leur apprend la peur, la tolêrance à la souffrance, à la nêgation
d'elles-mêmes. On leur propose des mesures de prévention qui reposent
sur elles, des mesures qui les limitent dans leurs choix et leur mode de vie.
On leur recommande de ne pas s'habiller de telle façon sinon elles pour-
raient bien être violêes, de ne pas contrarier < leur homme > sinon elles pour-
raient être battues, etc. Bref, encore aujourd'hui, de façon plus subtile
peut-être, on Ieur fait porter la responsabilitê des actes de violence qui pour-
raient leur être infligés. On leur ment aussi en leur disant que si elles ont
un bon comportement, elles seront à l'abri de cette violence. On les dupe
en leur disant que les agresseurs sont là dehors, dans le noir, au tournant
d'une rue, et qu'elles seront à l'abri des coups, des viols en restant bien
sagement à l'intérieur de leur maison. C'est souvent I'endroit le plus dan-
gereux pour une femme. Au lieu de contrôler les agresseurs, on contrôle
les victimes.

Par ailleurs, on se demande encore si Ia violence faite aux fem-
mes constitue un problème purement social, un problème de criminalité
ou un savant mélange des deux. Pour plusieurs ce n'est pas un crime au
même titre que les autres. C'est peut-être pourquoi, jusqu'à tout rêcem-
ment, on s'est très peu intéressé aux agresseurs. Et, contrairement aux
autres types de crime, c'est d'abord par le biais des victimes qu'on a com-
mencé à aborder ce phênomène.
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Une rêalité pour la moitié des femmes

En 1992, plus de 4 000 agressions sexuelles ont êté signalêes aux autori-
tés policières du Québec et, au Canada,34 86I. Les crimes d'ordre sexuel
reprêsentent l2o/o de l'ensemble des voies de fait (Regroupement des
CALACS, 1993). Pour ce qui est de la violence conjugale, en 1992,les auto-
rités policières ont recensé I0 87O infractions (ministère de la Sécurité
publique, 1993).

La rêcente enquête menée par Statistique Canada (1993), premiè-
re du genre à être rêalisêe dans le monde, nous donne une idêe plus juste
de l'ampleur de la violence faite aux femmes. En effet, près de la moitié
des 12 300 femmes interviewêes ont déclaré avoir déjà êtê victimes d'au
moins un acte de violence physique ou sexuelle depuis l'âge de l6 ans.
Trente-neuf pour cent des femmes (39o/o) ont déclaré avoir subi des agres-
sions sexuelles et 157o avoir subi des attouchements sexuels. Qlrarante-
cinq pour cent (45o/o) de I'ensemble des femmes ont subi des actes de
violence commis par des hommes qu'elles connaissaient tandis que 23o/o
ont été victimes de violence de la part d'un inconnu. Près de 2Oo/o ont êtê
violentêes tant par des inconnus que par des hommes qu'elles connais-
saient.

Or, seulemen|, I4o/o de tous les actes de violence déclarês par les
rêpondantes dans le cadre de l'enquête ont été signalês à la police
(Statistique Canada, 1993). Les voies de fait contre la conjointe et d'autres
agressions physiques (260/o eT.28Vo respectivement) êtaient plus suscep-
tibles d'être dénoncées que les agressions sexuelìes (6%o).

I,ienquête révèle aussi que dans 22o/o des cas, les victimes en par-
laient pour la première fois. D'autres études démontrent des taux de sous-
dénonciation importants. I-étude canadienne de Brickman et Brière (1984)
rêvèle que l2o/o des femmes ayant subi des agressions sexuelles n'en
avaient jamais parlê. Plusieurs enquêtes révèlent qu'un pourcentage rela-
tivement important de femmes n'ont jamais dêvoilê l'agression sexuelle à
quiconque.

Les statistiques officielles compilées à partir des interventions
policières ne nous montrent donc que la pointe de l'iceberg et ne peuvent
constituer les seuls indicateurs car les situations rapportées ne sont pas
nécessairement semblables à d'autres qui le sont moins (par exemple, agres-
sion sexuelle par une personne connue). Les agressions sexuelles font
partie des crimes les moins dênoncês parmi les crimes contre la person-
ne. Pour ce qui est de la violence conjugale, on estime que les femmes
sont violentées à plusieurs reprises avant de porter plainte.
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Lère des dinosaures

Le traitement par l'appareil lêgal et judiciaire du dossier de la violence
envers les femmes comporte plusieurs particularités. Ce sont les groupes
de femmes et plus largement le rêseau psychosocial qui ont d'abord recon-
nu ce phénomène. Bien que le Code criminel prêvoyait que les viols, les
coups, les agressions, les menaces de voies de fait ou de mort étaient des
gestes criminels, la loi ne semblait plus exister lorsqu'il s'agissait de fem-
mes victimes de violence. Les cas d'agression sexuelle, lorsque judiciari-
sés, reléguaient à toutes fins utiles les femmes au rôle <d'accusêe>.
Longtemps considérêes comme une question privée, des < chicanes de
ménage >, les situations de violence conjugale se rendaient rarement au stade
de l'enquête.

Les législateurs se sont montrés de tout temps soupçonneux et
mêfiants à l'êgard des femmes et des victimes d'agression sexuelle. Les
premières lois adoptées sur le viol visaient Ia protection des femmes en
tant que propriêtê du père et du mari. La question du viol, lorsqu'elle êtait
criminalisée, êtait le plus souvent une question réglée par I'auteur du
geste et la famille de la victime. Les < sanctions )) êtaient consêquentes à
I'esprit possessif du crime: représailles militaires, indemnitê au père ou à
l'époux selon le cas, mariage forcé...

À la fin du 13e siècle, le viol change légèrement de statut: il devient
davantage une question de sêcuritê et d'intérêt public. fusqu'en 1983
d'ailleurs, ce crime est classê dans les crimes contre les bonnes moeurs I

Ce n'est qu'au l9e siècle que les lois canadiennes commencent,
très doucement, à dêcrire le vioì comme une violation de la femme. Àu
même moment, les tribunaux introduisent les notions de consentement
et de résistance en insistant sur le fait que.la victime devait prouver qu'elle
avait rêsisté de façon active à l'agression. À cette même époque également,
apparaît la peur des fausses plaintes; la moralitê et la rêputation de la vic-
time deviennent alors des questions cruciales. Ces thèmes obsèdent tout
autant notre système judiciaire un siècle plus tard... Si bien que les vic-
times de viol à l'êpoque avaient intêrêt à être venueuses, droites, vierges
(sous la protection du père) ou mariées (sous la protection du mari)... Au
dêbut du 20e siècle, on assiste à un lêger glissement. La définition du viol
se rapproche davantage du droit pour les femmes d'être protêgées contre
les mauvais traitements sexuels et du droit à une autonomie sexuelle.
Ainsi les conditions requises de l'éjaculation, de la rupture de I'hymen et
même de la pênêtration s'estompent. Mais la procédure et les règles spé-
ciales, exceptionnelles rappelons-le, élaborées au fil des ans sont fondées
sur les mêmes perceptions et attitudes qu'au siècle prêcêdent.
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Au chapitre de la violence faite aux femmes, c'est le dossier des
agressions sexuelles qui a subi le plus grand nombre de transformations
législatives. Le rappel historique de ces modifications nous pennet de
mieux saisir la perception du <législateur) sur la question des agressions
sexuelles; il nous donne aussi des indications prêcieuses sur l'accueil aux
femmes en général et aux femmes victimes de violence conjugale.

Quand les femmes s'en mêlent

Pour bien saisir l'êvolution de la problématique de la violence faite aux
femmes au cours de la dernière décennie, il faut remonter un peu plus loin.
C'est à partir du milieu des années 1970, mais de façon plus organisée à
partir du début des annêes 1980, que les femmes ont mis au grand jour
la violence dont elles étaient plus spécifiquement victimes. Elles se sont
donnê des services, ont tentê de sensibiliser l'ensemble de la population
et revendiqué que I'État joue son rôle et mette en place des mesures de
protection et de soutien pour les femmes victimes d'agression sexuelle et
de violence conjugale. Dans les deux cas, la situation était assez sombre
(Regroupement des CALACS, 1993: l3):

A ce moment-Ià, nous constations que Ie système judiciaîre n'assu-
ro.it ni Ia protection, ni Ie droit à Ia së.curitê. et à Ia libertê des fem-
mes; Ia police jugealt trop souvent les <<cas de viol>> comme non

fondês; des hôpitaux refusaient des femmes ayant ëtê violêes; Ies ser-
vices sociaux percevaient les femmes agressêes sexuellement comme
s'íI s'agissait d'une clientèIe marginale. Enfin, Ia population en gënë-
ral entretenait de nombreux préjugês à lêgard des agressions à carac-
tère sexuel, maís ëgalement à I'ëgard des femmes quí en sont les

princlpales victímes.

C'est dans ce contexte que, vers I975,les premiers centres d'aide
aux femmes agressêes sexuellement et les premières maisons pour fem-
mes violentées par leur conjoint sont fondées. Déjà à la fin des années
l97O,le Quêbec comptait six centres d'aide pour femmes agressées sexuel-
lement et une vingtaine de maisons (ou projets de maisons) d'hêberge-
ment pour les femmes victimes de violence conjugale.

Outre le travail auprès des femmes elles-mêmes (individuel et col-
lecti0, ces ressources ont dès le dêbut amorcé un travail de sensibilisation
et d'éducation du public, des intervenantes et intervenants des secteurs psy-
chosocial, mêdical, judiciaire, scolaire ainsi que des êlues et êlus politiques.

En 1979,le Regroupement des CALACS (centres d'aide et de lutte
contre les agressions à caractère sexuel) et le Regroupement provincial des
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maisons d'hêbergement étaient fondés. Deux des grands rêseaux de sou-
tien aux femmes victimes de violence venaient de voir ìe jour. Leur pre-
mière tâche a étê d'entreprendre des dêmarches pour que le ministère des
Àffaires sociales accorde un soutien financier aux ressources pour les fem-
mes, de façon à leur permettre de répondre adêquatement aux besoins.

Dès 1979-1.980, les maisons d'hêbergement et les centres d'aide
ont donc commencé à nêgocier avec le Ministère pour obtenir des sub-
ventions qui leur permettraient de continuer leur travail. Des gains seront
faits mais ce n'est qu'en 1987 que les ressources communautaires pour
femmes violentées obtiendront un rêel plan de financement qui,
quoiqu'insuffisant, leur assurera un minimum de stabilité. En 1993, les
maisons d'hêbergement reçoivent une subvention maximale annuelle de
22OOOOS plus un per diem. Les CÀLACS reçoivent une subvention s'êche-
lonnant entre 35 000 $ et 100 000 $. Pour remplir leur mandat tout en bou-
clant leur budget, Ies ressources ont dû compter sur le militantisme des
femmes quiy étaient engagées et sur la générosité du public et de certai-
nes institutions comme les congrégations religieuses.

Mais malgrê leurs difficultés financières, ces organismes commu-
nautaires ont réussi à se développer et à consolider leurs interventions.
En 1986, un deuxième regroupement de maisons, la Fédération des res-
sources d'hébergement pour femmes violentêes et en difficultê voyait le
jour. En 1995, on compte une vingtaine de CALACS ou centres du même
type. Et, alors qu'il n'y avait même pas 30 maisons d'hêbergement en 1983,
il en existe maintenant plus de 80 réparties à travers Ie Quêbec.

Les maisons et les centres d'aide sont nés de la volonté et des
besoins des femmes. Ces ressources partagent la même analyse fêminis-
te de la violence faite aux femmes. Pour elles, les gestes de violence ne
constituent pas une perte de contrôle mais au contraire une prise de pou-
voir et de contrôle d'un homme sur une femme. Il ne s'agit pas d'un phé-
nomène purement individuel mais plutôt d'un phénomène social liê à la
socialisation diffêrenciêe des hommes et des femmes. II n'est donc pas sur-
prenant qu'elles aient adopté une approche féministe comme base de
Ieurs interventions. Cette approche centrée sur la femme et sur son poten-
tiel tient compte de la dimension sociale de cette problêmatique. Elle
s'inscrit dans la recherche de rapports êgalitaires entre les hommes et les
femmes, mais aussi entre les intervenantes et les femmes qui demandent
de I'aide. Une recherche rêcente, ayant entre autres pour objectif de mesu-
rer I'efficacitê du modèle d'intervention féministe, a révêlê des rêsultats
fort intéressants (Rinfret-Raynor et coll., 1992:67):

Ces points communs à I'intervention pré,conisê.e par Ie modèIe fë.mÞ
niste et à I'intervention des praticiennes du groupe de contrôle
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nous paraíssent clairement constituer des conditions de base à
I'efficacitê [...]:

1) analyse fëministe de Ia problêmatíque;
2) intervention centrêe sur Ia femme plutôt que sur Ie couple ou Ia

famille;
3) accent placê sur Ia restaurq,tion de I'estime de soi;
4) ímportance de I'aíde concrète;
5) travail sur les ê,motions liêes à Is violence.

Évidemment, la seule intervention auprès des victimes n'est pas
suffisante. La violence faite aux femmes est un phênomène social trop
rêpandu pour qu'on ne s'intéresse pas à la prêvention. Depuis longtemps
déjà, Ies ressources pour femmes violentées se sont donné comme mis-
sion d'informer adêquatement sur la violence faite aux femmes, de sus-
citer des changements dans les rapports sociaux, politiques, êconomiques,
êmotifs entre les hommes et les femmes, de changer leur socialisation, de
favoriser l'êchange du vécu entre les femmes et de favoriser l'émergence
de nouvelles solutions face aux situations de violence. La sensibilisation
et l'éducation sont au coeur de Ieur mission.

C'est donc volontiers qu'elles participent aux conférences, débats,
ateliers pour lesquels elles sont souvent sollicitêes et ce dans divers milieux:
écoles, organismes psychosociaux, médias, groupes communautaires, etc.
Leur expertise est de plus en plus reconnue, même rêclamée. A l'instar
d'autres spêcialistes, elles siègent à des commissions d'enquête, à des
groupes de travail, à des comités aviseurs sur la problématique. Le
Regroupement des maisons et le Regroupement des CALACS participent
d'ailleurs, avec des membres de Relais-Femmes, aux travaux du Centre
de recherche sur la violence familiale faite aux femmes (CRI-VIFF). Ce cen-
tre est l'un des cinq centres de recherche initiês par Ie Conseil de recher-
che en sciences humaines du Canada et Santê et Bien-être social Canada.
Il s'agit d'un projet de partenariat entre le milieu universitaire et le milieu
de la pratique impliquant I'Université de Montréal, l'Université Laval, la
Fêdération des CLSC et Relais-Femmes.

Le travail constant des ressources pour femmes violentées a amené
les gouvernements et les institutions à s'engager davantage dans le dos-
sier de la violence faite aux femmes

Les gouvernements emboîtent le pas

En 1977,le Conseil du statut de la femme aborde le problème de la vio-
lence faite aux femmes dans le document Pour les Qtébécoises: Égalitë et
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indêpendance. En 1980, le gouvernement quêbécois organise les Colloques
rêgionaux sur la violence. Ils permettent aux femmes de mettre la violen-
ce qui leur est faite sur la place publique.

Mais ce n'est qu'au milieu de la décennie 1980 que les gouverne-
ments se sont intéressés concrètement aux victimes de violence conjuga-
le. Des changements législatifs ainsi que deux grandes politiques provinciales
viennent confirmer un certain engagement de la part des gouvernements
à venir en aide à ces victimes. Malgrê les critiques qu'on peut leur faire,
ces deux politiques ont cependant marquê un pas important de la part de
I'Etat au plan de l'intervention contre la violence faite aux femmes.

En 1985, après plusieurs années de revendications de la part des
groupes de femmes, particulièrement des maisons d'hébergement pour
femmes victimes de violence conjugale et des centres d'aide et de lutte contre
les agressions à caractère sexuel, le ministère de la Santê et des Services
sociaux (MSSS) rendait publique sa Politique d'aide aux femmes violentëes.
En plus d'apporter une reconnaissance - toute relative - aux ressources
mises sur pied par les femmes dans Ia communautê, la politique < cher-
chait à rêpondre à certains besoins des femmes victimes de violence conju-
gale en proposant l'animage de ceftains services du réseau avec les maisons.
À la suite de l'adoption de cette politique, les intervenantes et intervenants
du réseau des Àffaires sociales ont reçu une formation pour répondre plus
adéquatement aux besoins des femmes > (Lacombe, I 990 : I 10).

Quand Ie législateur intervient...

En matière de violence conjugale Au momenr où le MSSS ênon-
ça¡t les voies d'action qu'il comptait privilêgier en matière de services
psychosociaux pour les femmes violentées, le ministère de la Justice pro-
cêdait à une consultation qui a menê en 1986 à la publication de la
Politíque d'interuention en matíère de violence conjugale. Le Ministère vou-
lait ainsi pallier les nombreuses lacunes du système judiciaire en cette
matière. En effet, même si, en vertu du Code criminel, les agressions et
les menaces perpétrées par un homme contre sa conjointe devaient
thêoriquement être judiciarisées, en pratique il n'en êtait rien. Pourtant,
en 1982,le gouvernement fédéral avait votê une motion invitant les poli-
ciers à porter des accusations dans les cas de violence conjugale en fonc-
tion des mêmes critères que lorsqu'il n'y avait pas de liens entre
I'agresseur et la victime. Mais cette mesure incitative n'avait à peu près
pas eu d'effets. Le gouvernement du Québec a donc édicté des règles
claires en matière de judiciarisation des agressions dans un contexte
de violence conjugale. En diminuant le pouvoir discrétionnaire tant
des policiers que des substituts du Procureur génêral, le gouvernement
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marquait sa volonté de judiciariser la violence conjugale et d'en recon-
naître la gravité.

Les maisons d'hébergement engagêes dans la lutte contre la vio-
lence conjugale ont applaudi à ces mesures. Toutefois, elles sont restêes
perplexes et même déçues devant les moyens suggêrés au niveau de
I'approche sentencielle. En effet, la politique mettait de I'avant une appro-
che sentencielle dite curative via les thérapies pour conjoints violents.
Elle permettait même, dans les cas de crimes comportant des lésions cor-
porelles ou des voies de fait répêtées, de substituer à la prison des amen-
des substantielles ou de la thêrapie. Ces approches étaient d'autant plus
envisagêes si le couple êtait encore en relation ou s'il y avait possibilité
de reprise de la vie commune. La violence conjugale aurait donc un trai-
tement judiciaire semblable aux autres crimes contre la personne mais
l'approche sentencielle, elle, serait différente.

En mstière de violence sexuelle
La réforme de 1983 En 1983, le lêgislateur canadien a amendé le Code
criminel. En fait, les féministes rêclamaient cette réforme depuis long-
temps. Lobjectif avouê de la rêforme êtait de faire de la loi un instru-
ment plus efficace de répression des agressions à caractère sexuel,
d'amêliorer l'expêrience vécue par les femmes victimes au sein de l'appa-
reiljudiciaire et d'éliminer la discrimination sexuelle dans le traitement
de telles infractions. Sans faire I'unanimité, les modifications apportées
à Ia loi ont reçu un large appui du mouvement féministe et de la popu-
lation.

Le projet deloi C-1272 modifiait assez substantiellement les règles
de fond et de preuve applicables aux infractions sexuelles. C'est ainsi
que:

. les crimes de viol, de tentative de viol, d'attentat à la pudeur sont
abolis pour être remplacés par une structure d'infractions
d'agression sexuelle à trois paliers. Les nouvelles infractions
sont introduites dans Ia partie du Code qui concerne les
infractions contre Ia personne;

. le crime d'agression sexuelle n'est plus liê au sexe des person-
nes en cause;

. il n'est plus nécessaire de prouver la pênêtration pour obtenir
une condamnation;

2 Loí modífíant Ie Code criminel en matière d'agressions sexuelles et d'autres infroctíons con-

tre Io personne et opportant des modifícotions corrêlatives à d'autres lois.
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. plusieurs règles de preuves spéciales sont abolies:
- suppression de la plainte spontanée;
- suppression de la nécessité de Ia corroboration;
- interdiction de prêsenter toute preuve relative à la réputation

sexuelle;
. même interdiction en ce qui concerne les antécédents sexuels

sous réserve de certaines exceptions;
- un homme peut dêsormais être accusé du viol de son épouse;

o le pouvoir discrêtionnaire des juges est limité.

Les amendements de 1983 ont atteint en partie les objectifs initia-
lement visês. Le taux de signalement des agressions sexuelles a augmen-
té à l'échelle nationale; il semble toutefois qu'on doive attribuer ce
changement davantage aux effofis d'information sur le phénomène. Malgré
ce <succès>, l'agression sexuelle demeure I'un des crimes contre la per-
sonne fes moins dénoncês; entre 6 et38% le seraient (Tourigny et Lavergne,
1995). Par ailleurs, Ie taux de mise en accusation est semblable à celui
qu'on retrouvait avant les modifications. Quant au taux de condamnation,
il n'y a pas véritablement de moyen de le vêrifier faute de système statis-
tique fiable. Finalement, le type d'accusation pofiée est le plus souvent
celui d'agression sexuelle < simple >.

La Cour suprême chambarde tout En i991, quelques jours après
I'annonce de la tenue d'une commission d'enquête sur la violence faite
aux femmes, la Cour suprême provoquait un revirement de la situation.
Dans son jugement Seaboyer, celle-ci dêcidait que limiter les preuves sur
le comportement sexuel d'une plaignante contrevenait au droit de l'accu-
sé à une défense pleine et entière. Ce jugement constitue un retour en aniè-
re puisqu'il réintroduit I'utilisation judiciaire du passé sexuel des femmes
(en étirant la liste des circonstances donnant lieu à des preuves sur le com-
portement sexuel), De plus, le plus haut tribunal du pays rêtablit le pou-
voir discrêtionnaire des juges pour êvaluer l'admissibilitê de ces preuves.
Pourtant, la rêforme de 1983 avait voulu limiter ce pouvoir discrêtionnai-
re justement pour freiner son utilisation jugêe discriminatoire et abusive.

Les critiques de ce jugement ont étê virulentes. Cette décision
laisse entendre que si une femme a dêjà consenti à une relation sexuelle
avec I'accusé ou avec d'autres partenaires, Ia Cour sera autorisêe à en tenir
compte pour démontrer que I'accusê a cru à un consentement. Distinction
d'autant plus subtile quand on sait que cette croyance n'a pas à être < rai-
sonnable > ; elle doit être tout au plus < sincère >. Pire encore, la décision
permet de prêsenter des preuves concernant le passé sexuel de la victime
même si les faits n'étaient pas connus de I'accusé (la preuve d'actes simi-
laires). Il s'agit d'une façon détournée de faire allusion à la <réputation>
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sexuelle d'une femme. La Cour suprême a ainsi permis de faire indirecte-
ment ce qu'elle prétend vouloir empêcher.

Les amendements d,e 1992 Le gouvernement fêdéral arêagi assez rapi-
dement à la controverse soulevêe par I'arrêt Seaboyer. La ministre de la
fustice, Kim Campbell, a mis en place des mêcanismes de consultation
auprès de groupes de femmes partout au Canada et a déposé des amen-
dements dans les semaines suivantes. Essentiellement, ces nouvelles dis-
positions tentaient de réduire les effets nêfastes de la dêcision de la Cour
suprême en prêcisant notamment Ia question du consentement.

Ainsi, le consentement est dêfini comme étant < I'accord volon-
taire à l'activitê sexuelle>. Par ailleurs, cette disposition énumère les cas
où l'on ne peut dêduire le consentement. Les amendements encadrent un
peu plus précisêment la défense de croyance au consentement. Enfin,
l'admissibilitê de preuve concernant Ie comportement sexuel antérieur de
la plaignante, sans être limitée totalement, est soumise à une procêdure
rigoureuse, ce qui a pour effet d'encadrer davantage le pouvoir discrétion-
naire des juges sur cette question. Considérant que ces modifications sont
récentes, il faudra quelque temps avant de pouvoir êvaluer leur impact et
connaître leur interprétation par les tribunaux,

Avons-nous avancé ?

On I'a vu au dêbut des années 1980, les ressources communautaires se
débattaient seules avec ces problêmatiques. On notait ( une quasi absen-
ce de services adéquats particulièrement au niveau des réseaux publics >

(Gouvernement du Q¡rébec, 1985 12).

En 1985, le gouvernement québécois décidait de s'attaquer à la
violence faite aux femmes_en rendant publique sa première Politique d'aide
aux femmes violentées.I-Etat souhaitait alors changer les attitudes et les
mentalitês, participer aux actions visant la réduction de la violence faite
aux femmes et amêliorer Ies services qui leur êtaient offerts.

Le degrê de réalisation de cette politique peut constituer un bon
repère pour mesurer le chemin parcouru. D'entrée de jeu, il faut toutefois
souligner de grandes diffêrences entre le sort réservé à Ia violence sexuel-
le et celui fait à la violence conjugale.

La poìitique de 1985 fixait des objectifs. Où en sommes-nous
maintenant?
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Les services d'urgence et de court terme Peu de donnêes sont
disponibles pour mesurer l'atteinte de cet objectif d'action par le réseau
public. Bien sûr, les services d'urgence sociale et mêdicale existent dans
les différentes rêgions du Quêbec, mais on ne sait pas quel accueil est fait
à cette clientèle qui souvent est perçue comme marginale. De ce fait, il
est parfois difficile pour le réseau public de développer des services adap-
tês aux problèmes et aux besoins particuliers des femmes violentées. Les
problèmes importants qui persistent encore aujourd'hui sur le plan du dépis-
tage font obstacle à l'êmergence d'interventions d'urgence adêquates au
sein du réseau.

Les maisons d'hêbergement semblent demeurer les principales
dispensatrices de services d'urgence pour Ies femmes victimes de violen-
ce conjugale. Depuis 1987, ces femmes disposent d'une nouvelle ressour-
ce qui leur facilite l'accès aux services. Mise sur pied par le Regroupement
provincial des maisons d'hébergement, avec le soutien financier du minis-
tère de la Justice du Q¡rébec, S.O.S. violence conjugale est une ligne
d'urgence accessible 24 heures par jou¡ 7 jours par semaine à laquelle
les femmes de I'ensemble du Quêbec peuvent s'adresser. Les têléphonis-
tes, formées à la problêmatique de la violence conjugale, orientent les fem-
mes vers les services disponibles et peuvent Ies mettre immêdiatement en
contact avec une intervenante en maison d'hêbergement ou, s'il y a lieu,
avec une autre ressource.

Ces dernières années, d'autres initiatives ont toutefois êté mises
en place. À Montréal, par exemple, depuis 1990, quelques Centres locaux
de services communautaires (CLSC) ont participé à une expêrience-pilote
conjointement avec le Service de police de la Communauté urbaine de
Montréal. Lobjectif était d'offrir rapidement des services psychosociaux
aux femmes victimes de violence conjugale. Les résultats de l'évaluation
rêalisêe après deux ans d'expêrimentation apparaissent cependant miti-
gês. Dans certains districts, le délai d'intervention serait beaucoup plus
long que prévu et le nombre de rêfêrences fluctuerait beaucoup d'un dis-
trict à l'autre. En outre, seulement l9 % des femmes ont acceptê que leurs
coordonnêes soient transmises au CLSC (Faucher, 1993) et de ce nom-
bre, seulement 30 à 4Oo/o ont acceptê de l'aide (Àudy et coll., 1993). Le
projet a toutefois permis de consolider les habilitês de dépistage et d'inter-
vention et de sensibiliser l'ensemble du personnel des CLSC participant
à la problématique de la violence conjugale. Ce service est maintenant dis-
ponible dans I'ensemble des districts de la Communautê urbaine de
Montréal.

Pour les femmes victimes d'agression sexuelle, la situation est
cependant plus problêmatique. Bien sûr, elles peuvent avoir accès à des
services médicaux d'urgence. Cependant peu de services psychosociaux
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sont disponibles dans Ie rêseau public et, faute de ressources suffisantes,
certains organismes communautaires susceptibles de leur venir en aide
se sont vus contraints de restreindre, voire d'abandonner leurs services
offerts 24 heures par jou¡ 7 jours par semaine. Pour les mêmes raisons,
dans certaines régions urbaines, il faut parfois attendre quelques mois avant
d'avoir accès à des services de consultation et de suivi.

Lq concertation entre les services d'aide à moyen et long
terme Force nous est de remettre en question la capacitê du réseau public
d'offrir des services adaptés aux besoins des femmes victimes de violen-
ce. Sur le plan de la vioþnce sexuelle, à peu près aucun service n'existe,
si ce n'est pour l'inceste. Les femmes sont génêralement dirigées vers les
ressources communautaires.

En matière de violence conjugale, des services sont donnês cer-
tes, mais ils reposent souvent sur I'initiative d'intervenantes et intervenants.
Une recherche effectuêe auprès d'intervenantes qui ont suivi une forma-
tion en intervention fêministe montre les difficultés auxquelles celles-ci
ont dû faire face dans leur milieu de travail (Pâquet-Deehy et coll., 1992:
23). On y apprend que souvent leurs collègues accordent peu d'attention
à la problêmatique de la violence conjugale; il est, par conséquent, diffi-
cile de dêpister les femmes qui en seraient victimes. Souvent seules à
avoir des compétences pour transiger avec cette problématique, ces inter-
venantes ne se sentent pas soutenues par leur milieu de travail et ont peur
d'être dêbordêes. Parfois même, leur employeur ne leur a pas permis de
prendre en charge les femmes victimes de violence à I'intêrieur du cadre
de leurs fonctions; dans certains cas, c'est soit à l'extérieur des lieux ou
en dehors des heures de travail qu'elles doivent organiser le suivi de grou-
pes de femmes. Elles ont aussi dû faire face à de nombreuses rêsistances
parce qu'elles centraient leur travail sur la femme violentêe plutôt que sur
la famille. Pourtant le modèle d'intervention préconisé n'avait rien de
nouveau. Dêveloppê par Ginette Larouche, travailleuse sociale et cher-
cheuse sur la violence conjugale, il avait largement étê diffusé dans le milieu
des services sociaux par la Corporation des travailleurs sociaux et travailleu-
ses sociales et ce, depuis 1985.

Sur le plan de la concertation sociojudiciaire, beaucoup reste à
faire. Les femmes violentées ont besoin d'être informées, mais aussi d'être
accompagnêes lors du processus judiciaire. Les maisons d'hébergement
et les centres d'aide offrent ce genre de services aux femmes qui s'y adres-
sent. Dans les régions où il en existe, Ies centres d'aide aux victimes
d'actes criminels (CAVAC) peuvent aussi apporter information et soutien
aux victimes. Les autres femmes se sentent souvent démunies et impuis-
santes face à l'appareil judiciaire et ce, d'autant plus lorsque leur agres-
seur est une personne proche ou connue.
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Face à cela, une expérience intêressante a êté mise en place à
Montrêal. Il s'agit du programme d'aide aux victimes de violence conju-
gale et familiale à la Cour municipale de Montréal. Mis en place conjoin-
tement par Ie Centre des services sociaux de Montrêal mêtropolitain et
par la Cour municipale, ce programme vise à mieux informer les victimes
sur le processus judiciaire, à les accompagner tout au long de ce proces-
sus, à les aider à comprendre Ia situation de violence qu'elles vivent, à
leur offrir une aide soutenue et professionnelle, à les rêférer à des ressour-
ces spêcialisêes si besoin est, à augmenter le sentiment de sécuritê des
femmes et, êvidemment, à favoriser une meilleure concertation et une
meilleure communication entre les différents partenaires (procureurs, poli-
ciers, maisons d'hébergement, Centres de protection de l'enfance et de la
jeunesse, etc.). De l'avis de la plupart des intervenantes et intervenants
en violence conjugale, ce programme permet de pallier certaines lacunes
du système judiciaire (manque d'information et de support aux victimes)
et d'offrir un soutien psychosocìal aux victimes. Malheureusement, ce
service n'est disponible que pour les victimes de violence conjugale et fami-
liale dont la cause est acheminée à la Cour municipale de Montréal. Dans
les cas d'infractions traités par la Cour du Québec, chambre criminelle et
pénale - donc les cas les plus graves -, dans les cas traités dans les autres
districts judiciaires et dans les cas de violence sexuelle, les victimes sont
le plus souvent laissées à elles-mêmes.

Beaucoup de travail reste donc à faire avant de pouvoir dresser un
bilan positif de la politique au sujet des services d'aide psychosociale et
de suivi. D'ailleurs, nous dêplorons l'absence d'êvaluation de cette politi-
que par les autorités. Il faudra bien sûr s'appuyer sur I'expérience de ceux
et celles qui, dans les dernières années, sur une base personnelle, se sont
donné des moyens d'intervenir auprès de cette clientèle, mais cela n'est
pas suffisant. Il faut aussi une volonté de la part des institutions de s'atta-
quer à ce problème et d'y investir les ressources appropriêes.

D'autres mesures de soutien sont aussi nécessaires. La plupart des
femmes violentées qui quittent leur conjoint doivent recourir aux presta-
tions de la Sécuritê du revenu pour assumer leurs besoins essentiels ainsi
que ceux de leurs enfants. Quelques aménagements ont été faits pour tenir
compte de la réalitê des femmes qui séjournent en maison d'héberge-
ment, mais, comme toutes les personnes assistêes sociales, elles doivent
en vivre les conséquences: honte, prêjugés et extrême pauvreté. La situa-
tion est telle qu'il est parfois difficile de leur dire que leur qualité de vie
sera meilleure si elles quittent leur conjoint violent. Parmi les difficultês
auxquelles elles auront alors à faire face, il y a évidemment celle de trou-
ver un logement qui répond à leurs besoins et à ceux de leurs enfants tout
en respectant ìeurs maigres ressources financières. Les derniers amende-
ments aux règlements sur les logements sociaux reconnaissent en partie
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Ies besoins particuliers des femmes victimes de violence et les logements
sociaux devraient leur être plus facilement accessibles. Cependant, là
aussi les coupures budgêtaires limitent la construction de nouveaux loge-
ments sociaux, de sorte que le nombre de places reste donc limité.

Dans le même ordre d'idêes, la politique de 1985 identifiait I'ac-
cès au travail et à la formation comme un outil devant permettre aux fem-
mes d'êchapper à la dépendance et à la violence mais là encore, le bilan
des acquis est assez nêgatif.

Ces derniers exemples nous montrent bien que les mesures qui
demandent des changements structurels dans plusieurs sphères de la
société ont jusqu'ici eu peu d'écho. La seule volontê de se concerter n'est
pas suffisante sans un engagement rêel de la part de tous les partenaires.

Les services de type prëventif Le MSSS souhaitait amêliorer le dêpis-
tage et la prévention dê la violence faite aux femmes. À cet égard, des
pas ont êté faits, mais, encore maintenant, on a de Ia difficulté à dépis-
ter les femmes violentêes qui viennent chercher de l'aide pour un autre
motif; dans certains cas, en raison de la vocation des établissements ou
des ressources, on n'identifie pas les femmes violentées et, par consê-
quent, on ne les réfère pas à une autre ressource quì pourrait leur appor-
ter de l'aide (Pâquet-Deehy et coll., 1992 lO). A ce sujet, plusieurs
intervenantes et intervenants signalent de graves lacunes de Ia part des
médecins.

Pour ce qui est de la prévention, on l'assimile souvent au dépis-
tage. Mais lorsqu'on dépiste, la violence est dêjà là. Prévenir, c'est agir
avant même qu'il y ait quoi que ce soit à dêpister. Or, dans les faits, très
peu d'actions réellement prêventives ont êtê mises en place.

Le MSSS a bien sûr continuê de soutenir les actions des groupes
communautaires en ce sens. Il a soutenu financièrement la campagne La
violence enfante Ia. violence organisêe par la Fédêration des ressources
d'hêbergement pour femmes violentées et en difficultê. Il a favorisé le
développement d'interventions auprès des femmes et des enfants reçus
en maison d'hêbergement. De plus, il a diffusê sa propre campagne de
sensibilisation sur la violence conjugale. Ce sont là ses principales actions
en ce qui concerne la prévention.

Pour leur part, les ministères de l'Éducation et de I'Enseignement
supérieur, qui devraient être les premiers concernés par la prêvention des
rapports de force, ne semblent pas voir le problème avec la même acuité
et la même urgence que le MSSS. Ces ministères tardent à intervenir dans
ce dossier.
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Et, malheureusement, peu de choses encore ont été entreprises
pour s'attaquer aux sources mêmes de la violence faite aux femmes et
aux valeurs qui permettent que des hommes exercent leur pouvoir sur
des femmes.

Certains croient que les thérapies pour conjoints violents pour-
raient en partie jouer ce rôle en responsabilisant les hommes violents. C'est
probablement ce qui a favorisê Ia naissance de nombreux groupes pour
conjoints violents. Cependant les avis diffèrent encore beaucoup sur l'effi-
cacitê de tels groupes. En effet, aucune êvaluation sérieuse n'a encore
démontrê qu'ils pouvaient faire cesser la violence. De nombreuses ques-
tions subsistent: devraient-ils n'intervenir qu'après que I'homme violent ait
étê judiciarisé ? Comment envoyer un message cìair aux agresseurs si leur
seule sentence est de participer à quatorze rencontres de groupe?... Mais
quelle que soit l'opinion qu'on en a, Ià non plus, il ne s'agit pas de pré-
vention large afin de faire changer les mentalitês de I'ensemble de la sociê-
té. On parlera plutôt d'interventions visant à empêcher la rêcidive.

Les programmes de formatiolt Dans les annêes qui ont suivi la publi-
cation de la politique du MSSS, de nombreux intervenantes et intervenants
ont êté formês. Malheureusement, quelques annêes plus tard, ces person-
nes n'occupent plus Ie même poste et leurs habilités se sont perdues.
Voilà ce qui explique probablement le fait qu'on peut dépister les femmes
victimes de violence, mais que les interventions offertes sont souvent
inêgales d'un endroit à l'autre (Audy et coll., 1993).

En rësumë.,. Des pas ont êtê faits, mais dans l'ensemble, les acquis
restent fragiles et sont souvent davantage liês aux individus en place
qu'aux institutions elles-mêmes. On a beaucoup misé sur Ia concertation
mais l'apprivoisement a souvent êté long et ardu et, dans plusieurs cas,
Ies intervenantes et intervenants concernés ont dêplorê le fait que ces slruc-
tures servent plus à échanger de l'information qu'à êtablir de véritables
partenariats.

En 1992,le ministère de la Santé et des Services sociaux inscri-
vait la lutte à la violence conjugale parmi les dix-neuf objectifs de santé
et de bien-être qu'il souhaite poursuivre d'ici l'an 2002. Ce faisant, il indi-
quait sa résolution de voir diminuer ce phénomène.

Cependant, alors qu'un comitê interministêriel prépare une poli-
tique gouvernementale sur la violence conjugale et qu'un groupe de tra-
vail sur les agressions sexuelles, ayant pour mandat de documenter la
problématique et de formuler des recommandations, s'apprête à déposer
son rapport, aucune évaluation sérieuse des impacts de la politique de
1985 n'a êté entreprise. Il est donc difficile de mesurer concrètement les
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progrès rêalisés et de cerner les lacunes qui devraient être comblêes par
les prochaines politiques.

Le système judiciajre:
un Éas en aVant, deux pas en arrière ?

Comme nous I'avons indiquê précédemment, un certain nombre de chan-
gements législatifs ainsi que des politiques gouvernementales ont tentê de
rectifier le tir dans le domaine de la violence faite aux femmes. Malgré des
gains incontestables, les critiques que les groupes de femmes expriment
quant à la réponse judiciaire aux cas de violence sont sérieuses. En
d'autres mots, nous n'en sommes plus à une question de législation mais,
plus globalement, à des questions d'interprêtation et d'administration de
la justice.

Les tribunaux ont ainsi introduit de nouveaux concepts qui ont
fait jurisprudence. Pensons à l'affaire LavaIIêe. Ce jugement rendu par la
Cour suprême du Canada en 1990, a admis le moyen de défense commu-
nêment appelê <le syndrome de la femme battue> décrit êgalement comme
de l'impuissance acquise (Côté, I99I:134):

[...] Ia Cour souligne que Ia définition de ce qui est une apprêhen-
sion <<raisonnsble> de vtolence en matíère de lêgítime dëfense doit
être définie en fonction de Ia rêalíté. et de I'expérience des femmes.
EIIe se dêmarque de I'ínterprêtation trsdítíonnelle de ce qui consti-
tue une ré.action <<objectivement>> raisonnable face au danger (ne
pas apprêhender Ia mort tant qu'une agression n'est pas en cours).
En raison de leur taíIle, de leur force physique, de leur socialisation
et de leur manque d'entraînement, Ies femmes, dit-elle, sont norma-
Iement incapables de se mesurer aux hommes dans un corps à corps.
Exiger qu'une femme attende que I'agression soit K en cours )> pour
que ses apprêhensions soient reconnues comme juridiquementvala-
bles reviendrait à Ia condamner au << meurtre à tempërament > .

Les lacunes du système judiciaire relatives à la réalitê de la vio-
lence faite aux femmes sont liées à la fois aux difficultés associées au sta-
tut de (v¡ctime > dans le système pênal et à son inadaptation plus généralisêe
aux questions qui concernent les femmes. En effet, le traitement des vic-
times et des témoins par I'appareiljudiciaire a fait I'objet de débats ces der-
nières années. Ont été soulevées, entre autres, des questions ayant trait à
la rêparation, à la protection, à l'indemnisation, aux délais, aux services
d'aide, aux conditions générales de participation des têmoins et des victi-
mes à I'administration de la justice. Les femmes, en tant que victimes et
témoins de crimes partagent donc la réalité commune de I'ensemble des
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victimes et des témoins d'actes criminels. Mais elles sont également piê-
gêes par une autre rêalité: celle d'être femme, victime de gestes qui soulè-
vent impuissance, ignorance et quelquefois incompréhension pouvant aller
jusqu'au mépris. Le traitement judiciaire, à toutes ses étapes, n'est pas
exempt de ces attitudes et comportements.

Ily a eu tout de même un certain nombre d'efforts de la part des
acteurs de l'administration de la justice. Certains d'entre eux ont misê plus
fortement sur la formation. Les corps policiers, par exemple, ont dévelop-
pé diverses activitês, plus ou moins intenses, à ce sujet. De petits pas ont
aussi été franchis par la magistrature dans le même sens.

Des intervenants du monde judiciaire expriment toutefois une
certaine frustration et un sentiment d'impuissance devant les résultats
mitigés du système judiciaire pour contrer le phénomène de la violence
faite aux femmes. Il faut dire que les attentes initiales, quant au rôle du
judiciaire sur cette question, étaient grandes. Le sentiment d'impuissan-
ce a fait apparaître des débats qui pour plusieurs laissent I'impression d'un
retour en arrière. Le courant de la déjudiciarisation en est le meilleur
exemple. Àinsi, après avoir désespérément invoqué l'importance de sanc-
tionner des litiges longtemps considêrés comme étant du domaine privé
- la violence conjugale ou les abus sexuels envers les enfants - certains
prêtendent qu'il nous faut revenir à des modèles d'intervention en dehors
du système judiciaire.

Plusieurs groupes de femmes s'inquiètent de ces orientations êven-
tuelles. Ils reconnaissent que Ies solutions menant à un meilleur traitement
judiciaire de ces causes sont complexes et qu'il est légitime que les inter-
venants confrontês aux limites du système judiciaire manifestent un cer-
tain dêcouragement. Mais les groupes de femmes, qui ont êté parmi les
premiers sur la ligne de front pour sortir du privê ces questions d'ordre social,
veulent remettre ce dêbat dans sa perspective. Il faut se rappeler que la
fonction première du système pênal est celle de la sanction et que bien que
nous ayons l'espoir qu'il puisse également <réparer> les torts causês à la
victime, ces deux objectifs sont difficilement conciliables dans l'êtat actuel
des choses. Par ailleurs, plutôt que de revenir à des modèles d'antan, le
système judiciaire doit rêflêchir sérieusement à des mesures qui visent une
plus grande adaptation aux rêalités particulières de la violence faite aux
femmes. Il doit faire face aux obstacles auxquels il est confronté par son
rôle dans la lutte contre la violence faite aux femmes. Il s'agira d'une
démarche beaucoup plus difficile, mais pas impossible. D'autres crimes ayant
une dynamique particulière font maintenant l'objet de mesures particuliè-
res; pensons au crime organisê par exemple, où certaines règles tentent de
contoumer les difficultés que pose Ia dênonciation de ces crimes. Finalement,
il nous faut avoir le courage de reconnaître que ce n'est pas par hasard si
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une tendance à la dêjudiciarisation se pointe pour des crimes contre la per-
sonne qui sont posés dans un contexte familial! Ily a là, probablement,
un espoir secret de recoller les morceaux d'une famille brisêe par la vio-
lence.

Les quelques progrès constatês ces dernières années ne nous per-
mettent certainement pas de conclure que notre système de justice soit
plus rationnel et plus juste envers les femmes. La justice n'est pas neu-
tre. Comme le signalaient les documents de prêparation au Colloque sur
Ies femmes, Ie droít et Ia justíce tenu en juin 1992 à Vancouver, ( on appli-
que aux femmes un droit pénal, des règles de preuve et de procédure
conçus par des législateurs masculins, appliqués par une magistrature
masculine afin de contrôler des actes commis en grande majorité par des
hommes. Toute personne ayant le pouvoir de dêcision est non seuìement
munie de textes juridiques, mais êgalement de tout un lot de valeurs,
d'expériences et d'hypothèses qui sont profondément ancrêes en elles>
(Boyle, I99l).

Les procès et les verdicts doivent être fondês sur des faits et non
sur des idêes préconçues, des clichês sexuels. Ce qui apparût pertinent
dêpend en grande partie de I'acceptation des stéréotypes sur les femmes
et le viol. Notre sociétê est dotée d'une grande imagination pornographi-
que sur les femmes. Nombreux sont les jugements qui ont laissé croire
aux hommes que ( non > signifie < oui D et que les femmes aiment la vio-
lence sexuelle ou provoquent la violence de leur conjoint.

Il y a une différence entre le droit à une défense pleine et entiè-
re et le fait de favoriser l'accusé d'une façon qui n'a rien à voir avec son
innocence ou sa culpabilité. La professeure de droit Christine Boyle, dans
un de ses nombreux écrits sur la question constate que < il y a une ten-
dance regrettable à comparer les droits de l'accusé à ceux du têmoin et
à considêrer que toute amélioration apportée à la situation du témoin
devait être contrebalancée. Ce dont il s'agit rêellement c'est de favoriser
la déclaration de culpabilité des personnes coupables et non pas
d'embrouiller les choses [...]. C'est là une question sêrieuse d'ordre
public, non pas une lutte entre les fêministes et les avocats [...].> (Boyle,
t99t).

Le système judiciaire est une institution fondamentale dans notre
société. Ce n'est pas le seul instrument pour prévenir la violence des hom-
mes envers les femmes, mais il doit, lui aussi, combattre la tolérance à ce
phênomène. Toute loi ou règle de preuve qui favorise ou entraîne la non-
dénonciation de crimes devient forcêment une mesure antisociale et, dans
ce cas-ci, discriminatoire puisqu'elle vise les femmes.
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Le baromètre de la tolêrance sociale

La plus grande victoire des dernières annêes est certainement le fait que
les femmes ont mis sur la place publique cette question de la violence leur
étant infligée. Les femmes parlent de plus en plus des violences qu'elles
vivent. À preuve, les taux de dénonciation ont grimpê de manière signifi-
cative. En matière de violence conjugale par exemple, les infractions rap-
portées aux services de police (municipaux et provincial) sont de l'ordre
d'environ 10 000 par année (ministère de la Sécurité publique, 1993). Dans
le même sens, on note qu'entre 1983 et 1989,le nombre de plaintes
d'agressions sexuelles a augmenté de 93o/o (ministère de la Iustice du
Canada,1990).

Les ressources pour les femmes victimes de violence font égale-
ment face à des demandes accrues. Au cours des cinq dernières annêes,
le nombre de personnes qui s'adressent aux centres d'aide pour recevoir
de I'aide a augmenté de lOo/o à chaque année. Quant aux maisons d'héber-
gement, une femme sur deux ne peut être hêbergêe dès la première
demande, faute de place. De plus, le taux d'occupation dans une mai-
son d'hêbergement se maintient3 alors que les services externes ont dou-
blê en trois ans. Il est aussi très significatif de constater que la durée
moyenne d'union des femmes hébergêes a diminué, ce qui permet de
conclure que les femmes tolèrent moins longtemps un contexte de vio-
lence et font appel plus rapidement à des services d'aide (Prud'homme,
1992).

Face à la violence, Ia tolêrance des femmes a donc changê au cours
des dernières années. On peut de même avancer que la tolérance de la
population a évolué. Mais, si Ia tolérance est quelque peu diminuêe, la
nature des préjugés demeure tout aussi pernicieuse. Il est assez intêres-
sant d'ailleurs d'analyser l'évolution des préjugés. Nous sommes passês
d'une nêgation flagrante à une acceptation <conditionnelle>. Qui n'a pas
entendu il y a quelques annêes des allusions du genre: < elle doit aimer
se faire battre> ou encore <elle a provoquê le viol >. Quiconque aujour-
d'hui s'aventure à véhiculer ces clichés risque davantage de susciter la
rêprobation. Surtout si il ou elle est un personnage public ! Donc, I'idée
qu'une femme <mérite> plus ou moins d'être battue ou qu'une autre a
(couru après> semble dêpassée.

3 Si le taux d'occupation ne peut constituer un indicateur fiable de I'ampleur de la deman-

de, le nombre de lits n'augmentant pas en fonction de cette demande, il démontre que le

besoin est toujours là.



270 D, Lemieux - L. Riendeau

Les préjugés ont une fonction sociale qu'il nous faut rappeler. Ils
permettent de nier un phênomène, de le déformer, de Ie minimiser. En ce
sens, les prêjugés relatifs à la violence faite aux femmes tentent moins de
nier que de dêformer le phénomène. Ils illustrent également une certaine
ignorance et un sentiment d'impuissance. Ainsi les préjugés actuels ten-
tent de faire contrepoids à I'absence de réponses simples sur les causes,
donc sur les solutions face à cette violence. Ce qui explique, en partie à
tout le moins, cette tendance à affirmer que la violence conjugale concer-
ne particulièrement des femmes < faibles, dêmunies, moins dêgourdies... >.
C'est aussi le cas en matière d'agression sexuelle où la population condam-
ne plus facilement le <viol crapuleux> et où I'on dêmontre une incom-
prêhension plus grande pour les agressions entre des personnes qui se
connaissent. En d'autres mots, Ie public s'attarde plus à se demander:
<qu'est-ce qu'elle a pu bien faire pour que cela arrive?>.

Ainsi, <[...] le droit individuel de se justifier se transforme à un
niveau social par le réflexe de vouloir expliquer et comprendre la violen-
ce des hommes. Sans toujours croire au contenu des justifications, la
société voit cependant le problème de la violence à travers le prisme de
la norme implicite; elle comprend I'agresseur et blâme la victime, tout en
supposant que les deux individus détiennent un pouvoir égal [...]>
(Regroupement provincial des maisons d'hêbergement, ).994 : 36).

Dès que la violence faite aux femmes a débordê du domaine privê,
la hantlse des plaintes non fondêes a contaminé les interventions des
autorités, notamment policières et judiciaires. Ceci êtait particulièrement
perceptible pour la question du viol. Le taux de plaintes dites non fon-
dées (c'est-à-dire les plaintes pour lesquelles les policiers considèrent que
fes preuves sont insuffisantes pour porter une accusation) est passê de 42o/o

en l97l à 7o/o en 1988 (ministère de la Justice du Canada, 1990). Voilà
une comparaison qui démontre que le fait de juger une plainte fondêe ou
non est le plus souvent une affaire de perception, de comprêhension, de
valeurs I

Cette peur des plaintes non fondêes s'est donc estompée au cours
des dernières années pour revenir en force plus rêcemment. En effet, ces
théories de fausses accusations ont fait l'objet de pamphlets, de confêren-
ces, d'articles dans des revues scientifiques et destinées au grand public,
particulièrement aux États-Unis. PIus près de nous, ces courants de pen-
sêe sont aussi très visibles. En fait, I'idée est lancêe que nombreuses sont
les femmes qui portent des accusations de violence conjugale, d'agression
sexuelle ou de harcèlement dans Ie but de nuire, de se venger. Dans la même
veine est apparu Ie concept du < syndrome du faux souvenir> qui plus sub-
tilement tente de minimiser voire nier le phénomène de la violence vécue
dans l'enfance. Loin de nous l'idêe de prétendre que ces situations sont
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tout à fait impossibles. Mais, il est simpliste et inconcevable de laisser pla-
ner que ces situations sont de l'ordre de l'êpidêmie !

Les idêes prêconçues au sujet des victimes sont nombreuses. Il y
en a tout autant au sujet des agresseurs. Encore là, ces prêjugés varient
avec le temps. Il y a plus d'une dêcennie, le consensus social était à l'ef-
fet que les hommes violents, particulièrement les violeurs, étaient des
< malades > ou des < fous >. Depuis, on.tente davantage d'expliquer ces ges-
tes par le profil psychologique des agresseurs. Ainsi, on remarque une ten-
dance à < expliquer > les gestes violents d'hommes par leur propre vêcu de
violence dans I'enfance ou encore par des caractéristiques personnelles du
rype: difficultés à s'affirmer, à s'exprimer... IIy a énormêment de contro-
verses dans les êcrits à ces sujets. Ces thêories sont toutefois inadêquates
dans la mesure où elles escamotent les causes réelles de la violence et son
traitement, où elles êvacuent d'autres dimensions, notamment I'aspect
social. Par exemple, la difficulté de s'affirmer ou de s'exprimer n'est pas
propre aux seuls hommes violents ! L opinion voulant que les hommes vio-
lents aient une faible estime d'eux-mêmes a d'ailleurs étê ébranlêe par une
recherche récente (Ouellet et coll., 1993), qui affirme que les hommes vio-
lents rencontrês lors de l'êtude avaient une estime de soi moyenne ou
supérieure. Le choix d'utiliser la violence provient d'une série de facteurs
qui se superposent et il est préjudiciable que les intervenants fondent leur
compréhension du phénomène sur une seule <petite> thêorie (Regrou-
pement provincial des maisons d'hêbergement, 1994: 38):

Le fait de s'attarder à une analyse tndivíduelle de Ia personnalité ou
de I'histoíre personnelle de I'agresseur êquÌvaut à jouer son jeu en Ie
dêresponsabilisqnt et en lui évitant une sanction. Une telle attitude
rtsque de faire passer sous silence I'ímpact de Ia víolence sur les fem-
mes qui en sontvictimes, en exigeant d'elles qu'elles soient partie pre-
nante de Ia solution. Ce faisant, on perd de vue I'êIaboratíon soclale
du rapport de force, acquis selon le sexe, et les bênêfices collectífs de
Iq violence des hommes envers les femmes. En fait, cette analyse biaí-
sêe nous fait passer à côtê de Ia nécessítê de changer les mentalités
et entretlent Ie pouvoir des hommes sur /es femmes -

Lanalyse des préjugês à l'égard des hommes violents est aussià
la base des réserves qu'expriment les groupes de femmes face aux pro-
grammes d'intervention auprès des hommes violents. Ces groupes sont
extrêmement mal à l'aise avec la vision de certains programmes, à l'effet
que la violence est à toutes fins utiles un problème de < gestion de l'agres-
sivité et de la colère >. La violence n'est pas qu'une simple dêmonstration
physique; elle touche également les attitudes et les croyances qui devien-
nent des façons encore plus insidieuses de maintenir un contrôle renta-
ble pour les hommes. En ce sens, la comprêhension et les interventions
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portêes par ces programmes doivent inclure la difficile question des rela-
tions hommes-femmes et de la domination que les hommes exercent.

Pour éliminer, s'attaquer aux causes

Nous sommes donc passés du déni à la reconnaissance de la probléma-
tique, de son ampleur et de la nécessitê de s'y attaquer. Même la Politique
de Ia santé et du bien-être du gouvernement quêbêcois, bien qu'elle pro-
pose une analyse incomplète de la violence faite aux femmes (en igno-
rant la question de la violence sexuelle chez les femmes adultes), place
la diminution de la violence au rang des objectifs à atteindre pour amê-
liorer la santé de la population québécoise.

Il faut cependant aller plus loin. Les travaux du Comitê canadien
sur la violence faite aux femmes ont mis en relief l'impofiance d'agir à la
source des problèmes. Plusieurs documents gouvernementaux vont éga-
lement dans le même sens. Bref, les consensus à l'effet de dépasser les
mesures curatives sont de plus en plus nombreux et clairs.

Toutefois ce virage est difficile et rencontre des obstacles. Ainsi,
plusieurs initiatives soutenant une meilleure image des femmes ou enco-
re agissant sur le contexte de vulnérabilité dans lequel se retrouvent les
femmes face à la violence commencent à porter fruit. Mais intervenir ainsi
auprès des femmes, ce n'est qu'une partie de la solution. La prévention
doit de plus en plus s'adresser également aux hommes, enfants ou adul-
tes. Quoi qu'on en dise, les valeurs patriarcales, même si elles sont un
peu moins visibles, continuent d'investir les relations entre les hommes
et les femmes et de contaminer les interventions de nos grandes institu-
tions.

Prévenir signifie s'attaquer aux attitudes et comportements qui
engendrent la violence. Prévenir signifie êgalement éliminer toutes autres
conditions qui maintiennent les femmes dans le camp des victimes et les
hommes dans une situation d'oppresseur. Cela veut donc dire qu'il faut
s'attarder à toutes ces revendications qui permettraient aux femmes de pou-
voir exercer leurs rôles de femme, de mère, de travailleuse, de citoyenne
au delà des clichês et des carcans.
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