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La redierche est axée sur k déroulement du progamia d'intervention conjointe pdiïntervenante sociale 

a partir du discours des kmnes victimes de violence conjugaie qui en ont bénéficié. Le programme est 

appliqué dans la PMnsule acadÏenne sous l'auspice de Fanilles SeMcw sociaux munautaires du 

Nouveau-Brunswick. 

Principalement, l'&de vise d doaimenter ie déroukment, les modalités bapplicabon et l'aboutissement du 

programme sekn les neuf Rmnes choisies au hasard. Du type qualitatif avec cadre d'anaiyse féministe, des 

emvues guidées o n t e  menées et les résuMs se sont prêtés a une andyse de contenu. Trois thémes ont 

fait l'étude de cette recherche: avant le pmgame soit le vécu de la violence conjugale, pendant le 

programme donc la démarche entreprise par les femmes et le programme a savoir la situation actuelle 

de la femme. 

Avant Je programme les femmes sont victimes prinapafes de violence physique et psychologique, les 

sentiments de &pression et de peurs prédominent sur le plan personnel et le cyde de la violence est un 

phénoméne présent Les enfants démontrent des séquelles sur plusieurs plans de leur vie. De leur &té, les 

agresseurs nous offient un profil assez typique dans le but de maintenir la kmme et les enfants sous leur 

domination. 

Le théme pendan# nous confirme que les femmes se âisent peu satÏsfates des interventions policiéres et 

juridiques. Enfin, $pr& avoir reçu les services du programme les femmes continuent B vivre des di iu l tés .  

Mentionnons en6-e autres les sentiments de dépression, l'isolement ainsi que les problémes financien. Une 

synthèse des résuitats ainsi que des recommandations font l'objet final de cette recherche. 

Brenda Côté 
étudiante 

Jwn Lihdsay 
Direcîeur de recherche 
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La vbience physique, sexuelle, psychoogique et économique infligée aux femmes app-nt à noire monde 

actuel. Non pas parce qu'elle était inexistante auparavant, mais œ n'est que récemment que la violence est 

identifiée et reconnue. 

A i'échek nalionde, Linda Macleod (1 987) &due ii une femme sur dix le nombre de victimes d'agressions 

physiques. MacLeod (1 987) nous révèle aussi qu'en 1985, sur 1 1 O maisons de transition participant a une 

étude. 20,291 femmes avaient demandé de l'hébergement, 15,730 avaient fui un foyer ou elles étaient 

brutalisées physiquement, mentalement ou sexuellement par leur mafi ou leur conjoint En tout, près de 

85,000 femnes canadiennes d n t e s s a y é  de séjourner dans une maison de transition en 1985 (pour toutes 

les maisons au Canada). Le gouvernement du Québec (1 987) &me qu'il y a plus de 350,000 femmes par 

année qui subissent de la violence. 

Ces chiftes sont loins de traduire l'ampleur du phénodne. Pourquoi? Parce que les femmes victimes de 

violence conjugale ne cherchent pas toutes refuge dans une maison de transition, ne signalent pas 

nécessairement A une agence voire méme ne discutent pas de leur situation; le mythe popuiaire voulant que 

la violence soit une affaire privée existe encore aujourd'hui. 

Et que dre de ces fWunes qui ont le courage de déuoiier leur situation? Les femmes qui, en situation de crise, 

demandent de raide et une sécurité, un hébergeme nt... bref, qui décident de s'embarquer sur une démarche 

vers une vie sans violence? 

Des auteures telles que Larouche, MacLeod et Bilodeau reconnaissent qu'une poiib'que d'intervention 

adéquate auprès de la violence conjugale est essentieile pour la femme victime de videne qui est en 

recherche d'aide. Mdeod (1987) 61 que maintenir une politique non-inkrventionnisk dans cette situation de 

violence équivaut maintenir un processus qui, au-delà des Messures colporelies, peut conduire un ou les 



deux partenaires à la morbidité psychiaûique. De plus, les enfants isws d'une tdle mion risquent de 

développer diverses psychopatnolo@es a l'âge adulte. 

Ces ai6 ne font que révéler i'anpleur de la situation et les enjeux sérieux entourant la probiématique. Dans 

la et plus au N o u v e a u - 8 n i ~  on conMe qu'il n'y a que peu de progrés car selon 

les recherches eflectu6es, les seMcas oRerts sont souvent inadéquats (Deehy, Rinfret-Raynor, h u c h e ,  

1989; Canada, 1993). 

Les efforts pour po&r a l'attention du pubiic les r é a i i i  enburant la problématique de la viobnce conjugale 

doivent être œpenôant reconnus. De par ses enOrts, émergent des poiïïques d'a& ainsi que des prises de 

position plus élaborées et perb'nentes. Les options sociales offerdes aux victimes mettront en place les 

conditions pour réduire de f q n  significaüve le phénodne de la violence conjugaie. 

Au Nouveau-Brunswick, dans le Nord de la province, un projet pilote développé en 1985 a conduit A 

l'élaboration et l'application d'un programme d'intervention conjointe palintervenante sociale auprès de 

femmes victimes de violence conjugaie en situation de crise. Cinitiaüve et la mise en pratique de ce 

programme méritent une aüention spéciale surtout qu'il s'agt d'un programme qui s'adresse a une 

problématique en particulier, celle de la violence f&ite aux femmes et qui pourrait sans doute avoir des 

répercussions sur l'avancement du dossier de la violence conjugale. 

En perspective, la présente étude vîse 8 documenter le déroubment, les modal& d'application et 

l'aboutissement du programme a partir du vécu des femmes. Le programme en queSbueSbon est appliqué dans 

la Péninsule acadienne au nord-est du Nouveau-Brunswick. Sous l'auspice du Ministére de la Santé et des 

Services communautaires (se~ces sociaux), il fonctionne depuis plus de huit ans. Le présent projet est un 

résultat de plusieurs années de travail. En effet, il nous a pris audela de cinq ans ii terminer cette étude. 

Plusieurs -un ont contribué la lenteur de ce projet: difficuttés sur le pian de la santé, déménagement 

cause d'un nowei emploi etc- II importe de souligner égaiement que ce projet incorpore la documentation du 

cheminement des kmnes L paor de leur vécu et expériences vis-&vis la vidence conjugaie. Ceb implique 

un retour dans le passé de la femme. 



Conséquemment, l'analyse de contenu des entrevues a W très longue car on avait des verbatims qui 

pouvaient contenir au-deia de 250 pages. Le decoupage et la cat@orisation des entrevues nous ont souvent 

paru interminables. 

Le premier chapitre porte sur l'objet de la recherche. II s'agit dune desuiplion du processus des fwmies 

victimes de violence conjugale a travers leur expérience du programne dintervenüon conjointe p o i Ï Ï  

intervenante Une description du programme permettra ensuite au lecteur de mieux se situer dans le 

contexte de la présente étude; ceci sera suiui par les qwsbns de recherches ainsi que [a pertinence du 

mémoire en question. Le deuxième chapibe nous offie le cadre danaiyse priviI6giée pour cette recherche. 

II s'agit de situer l'étude dans un cadre théorique. Le cadre théonque nous p e m t  de construire nos idées 

dans un syçféme organisé et inbelleduei. Certes, c'est l'élément scientifique qui guide la recherche. Un survol 

des écrits importants qui portent sur les besoins et comporkments de recherche daide ainsi que sur 

I'intewnüon rémniste et landyse en maére de h violence conjugale est présenté dans le troisième chapitre, 

ce qui nous faciri le bavail de liaison entre nos résultats et les autres recherches qui ont porté sur les mêmes 
thèmes. II s'agit d'un point de réfikrence important dans I'andyse finale de notre etude. 

Le quaîrième chapitre est celui qui po* sur la méthodologie. II s'agit de discuter de la population a l'étude 

et la façon que nous avons choisi pour sélectionner les femmes qui ont parbcipé a Is6tude. Nous dncutons 

également de i'instmrnent privikgi6 pour la cdiecte de données et du déroulement des entrevues. Le plan 

d'analyse des données est- ansi que la méthode d'analyse du contenu des propos des femmes quant 

au programme. Eniin, nous discutons briévement des limites de la recherche. 

Nous avons trois chapitres qui portent sur l'analyse des données. Les chapitres cinq, six et sept fournissent 

les résultats des entrevues. Ces trois chapitres refietent le corpus des témoignages reçus, d'une analyse 

rigoureuse qui tient compte d'un cadre théorique et dune présentation des résultats selon chaque catégorie 

et sousatégo&. Enlin, nous teminons avec un huiti&me chapitre qui nous ofte une synthèse des résutfats 

ainsi que des recommandations reçues des fiemmes participantes d la recherche. egdement, nous offrons 

des pistes possibles envers ~améiiofathn du progranme ainsi que pour d'autres modèles axés sur 

l'intervention en matière de la violence conjugde. La condusiun r n * n e  œ iravail et die nous d n e  a 
réfléchir sur des possialit& d'btudes et recherches mres ainsi que des limites vécues par cette recherche. 



Les qqmcïces fournies daris cd@ ébide nous proamnt ie processus & la recherche a savoir les fmulaires 

de demande de paacipalion, le Ibmiulaire de amenkmnt  jusquaaux tableaux démographiques des femmes 
qui ont participé la recherche. 



CHAPITRE 1 

OBJET DE LA RECHERCHE 

La I i r e  sur la cond(ion Mn ine  a pris bewcaup dampleur durant les 15 dernières années. Pour les fins 

du présent exercice, nous avons exploré fa nature et fa dimension du phénomène de la problématique de la 

violence conjugale. Des auteures tetles Laouche et Macleod ont contribué a des recherches pertinentes 

reconnues par les agences gouvernementaies, scolaires et par les groupes communaubires. La ttiéorie 

féministe est un outil indispensable pour les praüaens et praticiennes qui désirent mieux comprendre le 

phénoméne de la violence f a  aux femmes. 

C'est seulement récemment que la recherche s'est &endue au milieu de l'intervention sociale, 8 savoir la 

réponse la recherche d'aide telle que définie par Sindair (1985). L'auteure dit que la recherche d'ai* par 

une femme abusée stintefpr& par une identification d'un problème, par une decision de faire appel a un 

senice pour de l'aide et par le choix de la ressource ii m. Selon Larouche (1987), la femme pourra vivre 

plusieurs incidents de violence dans sa relation et, t6t ou tard, un ou des facteurs de déclenchement 

l'amèneront a poser un geste d'appel d'aide. Conséquemment, l'agence vers laquelle la k m  se tournera 
aura un r6le significatif b jouer dans la démarche d'aide de la victime. 

Au Nouveau-BninwW, le phenornene de la violenœ conjugaie reMte le portrait nationai. soit qu'une bmme 

sur dix est batue par son conjoint (Conseil consuîtaüf du Nouveau-Brunswick sur la situation de la femme, 

1980). Quoique le tabkau des stalgftiques reste très obscur, le Conseil consultaof eslime que près de 15,000 

femmes néo-brunswickoises sont bacs par année, œ qui représente dix pour cent & la population des 

femmes. On compte dix maisons de transition rbpxties 8 travers la province et de quaire b six groupes de 

thefapie pour les agresseurs. Ces senrices reçoivent un financement gouvemementd, mais ils doivent en 

partie s'autofinancer. Cela complique la -*on et même la suMe de œs services. 



A l'automne 1990, le ministère de la Sarbé et des Services communautaires du Nouveau-Brunswick, qui 

s'occupe du secteur des senices sociaux, a mis sur pied un agrotocok d'aide pour les femmes victimes de 

mauvais traiternenb. Ce protocole faisait suite a un processus de rencontres inteminisWdies. 

En même twnps que les intenrenants prenaient connaissanœ du pmdocde, la région de la Peninsule 

acadenne se dot& dun programme d'intervention conjointe policeintmenante wciaie auprès des femnes 

victimes de violence oonjugde en sihiaon de aise. Ce progamme est l'objet de notre &ide. Le programie 

est unique, car il n'est appliqué que dans la région de la Wninsule acadienne. Ailleurs, dans les autres 

agences de s e ~ c e s  sociaux, on se r&re aux protocoies du gouvernement (automne 1990). Au départ 

l'objectif principd de notre recherche était de comparer le programme de la Péninsule acadienne à celui du 

gouvernement qui est appliqué dans le reste de la province. Nous avons toutefois constaté que les enjeux 

politiques all0ent etre nmbeux. D'une pat il -été d(naie d'avoir accès aux ouvrages gouvernementaux 

ainsi que d'obtenir b cobbombn des s e w b s  sociaux pour une étude comparative. D'autre part, une Baide 

de ce type aurait pu &re perçue comme menaçante. 

Nous avons donc opté pour une recherche qui allait analyser le déroulement, les modalitts d'application et 

l'aboutissement du programme d'intervention conjointe police -intavenante sodale d partir du discours des 

femmes ayant &nM& de celui4 Ce programme fat partie intégrale des &ces sociaux de b Phinsule 

acadienne et, conçéquemnenf 1 est de compétence gouvernementde. Cependant son orientation fémniçte 

et son car-re unique le rend plus apte a une évaluation externe et objective. 

1.1 Description du progranme 

Le programme vise methe en place un dispositif permettant I'acîualisation d'un ensemble d'intenrentions 

auprés des femmes violentées par leur conjoint Ces interventions sont effeduées par une équipe conjointe 

police-intervenante socide. De la, elles sont suivies par des interventions, soit du réseau primaire, ou des 

aides naturelles sollicitées pour intervenir auprès des femmes. L'élément dé du programme est qu'à chaque 

signalement la femme victime est innmi6e qu'elle peut bénéficier d'un suivi de la p a  dune inlenienante 

sociale. Par exemple, si la poke est interpellée pour se rendre sur ies k u x  d'une scène de videme, 

l'intervenante sociale est dors introduite. La femme victime peut dors manifester un besoin 
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d'accompagnement et, Ci œ moment, I'intewenante sociale se charge de la rencontrer et de l'aider dans sa 

démarche. 

L'intervenante -de va établir un plan de tma en f0nclion des besoins de la fenme victime. Sm y a recours 

légal, elle accompagne la femme lors de sa dédarabarabon à la p d i  et lors des procès juridiques. Eile aide la 

femme A mobiliser ses ressources pmfessionnelîes et personnelles et f'aide aussi P régler ses probièmes 

financiers et ses besoins de logement, s'il y a rupture avec l'agresseur. 

A chaque étape de l'intervention, I'actbn consiste a assurer un souüen et une orientation cfaccompagnement 

a la femne baüue, tout en l'encourageant ii prendre des mesures de protection contre i'agesseur. Ainsi, ce 

pro~ramme met en place un ospoçrtiffacilitantia recherche daide de la femme battue. Cette intervention veut 

contribuer 8 une chinution des efMs néfasaes de la violence conjugde pour la vicürne et, si possible, amener 

une diminution de la violence et du taux de récidive, 

Objectifs d'action du pro(lramme : 

Objectif1 : 

Objectif2: 

Objectif3 : 

Objectif 4 : 

Assurer une intervention conjointe policeintervenante sociale, et ce, pour tous les cas 

s i g n e  aux différents corps policiers de la région. II s'agit d'une intervention en situation de 

crise. 

Encourager et amener un plus grand nombre de femmes viclimes de violence conjugale à 

avoir recours, si nécessaire, au processus judiciaire pour se protéger conte la violence de 

leur conjoint 

lntenrenir auprès des organismes de femmes, des groupes féministes, voire d'ex femmes 

btilhies, a n  de les eencourager ti prendre une pat  plus adive dans la lutte contre la violence 

f&e aux fkmmes par le conjoint. 

Faire intewenir des aides naturelles, la parenté, les amis, auprès de la femme victime de 

violence conjugale, lui faciliter i'accés au réseau d'entraide ou réseau secondaire forniel. 



8 

1.2 Questions de recherche 

La recherdie pmposée est du type qualitatif et shspire d'un cadre â'andyse féministe. Nous proposons une 

recherche qui déuit le processus des femmes victimes de vidence conjugale à travers leur expérience du 

progimme binknmbn conjointe pokwntervenmk socide. Les trois questions principaies de la recherche 

sont : 

a Comment les femmes décriventelies leur vécu par rapport I la vioiem conjugaie? 

Comment les femmes déaïventelies leurs expériences a travers ce pro~amme &aide, du 

signalement au suivi? 

a Comment les femmes déaiventelles leur situation afm2s avoir reçu les services du p r o g r m  

d'évaluation et quelles sont leurs recommandations vk-&vis ce programme? 

Principalement, nous visons à documenter le dérouiement et Paboutissement du programme L partir du vécu 

des femmes. L'objectif demeure la compréhension du progfamne, selon les infomations reçues par les 

femries. II s'agt dune rechenhe qualitative qui documente le deroulement du programme Jalon Pexpéfienœ 

des f&nmes Mcom de videnœ conjugde ayant b é W  du progame bn de leur demarche de recherche 

d'aide. 

1.3 Pertinence de la recherche 

Cette recherche nous permettra bidenlifier le processus d'application des objectifs &Mis par le programme 

en lien avec la théorie féministe qui porte sur la violence conjugale. 

Le cadre dandyse fém'niste qui explique les besoins des femnes en rnatiere de violence conjugale nous ofRe 

une base théorique importante. C'est à parür d'une théorie que nous choisissons un modèle d'intervention. 

Cependant, la Mi  nous démonte que, trop souvent, la théorie est exdue de la pratique. Conséquemment, 

l'intervention n'est pas mise question et l'on tient les bén66œs d'un progamme pour acquis. 

II est important d'analyser la pertinenœ d'un progranme, surtout lorsqu'il s'agit d'un rnodde aiternatif. Le but 

principal de la recherche est donc d'analyser les liens entre les objectifs du programme et leur a9plication, 

selon l'expérience des femmes. 



Les résultds pourront sans doute m i r  un effet socbpoiiüque a travers la province du Nouveau-Brunswick. 

Non seulement auronsnous a note disposition un outil de référence pour mieux connaître le programme en 

question, mais, de façon plus remarquable, cette recherche pourra contribuer B l'avancement du programme 

ainsi qu'au dévebppemnt de nouvelles politiques d'intervention vis-à-vis de la problématique de la violence 

conjugale. 

Eniin, le vécu des femmes Mnt5ficiaires du programme nous pemiema de constater l'ampleur de la violence 

conjugale ainsi que de connaite leurs besoins, tant sur b plan personnel que social. 



CHAPITRE 2 

LE CADRE D'ANALYSE 

Pour mieux situer le proü&ne de la violence conjugale, il convient d'employer un cadre d'analyse spécifique, 

c 1 e s t - ~ u n & ~ b b i e n ~ q u e l a v i d e n c e f a i t p a l i e & ~ s 8 w h i r e s o c i * -  Nohe 

démardie repose sur I1hypoth&e que, même si chaque homme choisit individuellement cf&e ou de ne pas 

être violent envers une m, bute e x p i ' i n  fondée uniquement sur les caradén'sîiques et tendances 

individudies ne saur& ren& ampk de i'amplew, de la fréquence et des dimensions de la vioience faite aux 

femmes, aujourd'hui et depuis toujours. Nous appelons cette manière d'analyser, un prisme d'analyse 

fémnisme, qui -de &dans la vidence la conséquence de I'inegdité économique et politique 

inhérente a la structure de notre société, phénomine qui est renfcne par des notions et ideologies 

patriarcales. Cette analyse constitue une 6- importante dans œ projet de recherche. De fait, elle nous 

permet de situer la problématique de la violence conjugde dans un cadre théorique. 

Le terme féminisme en est un qui suscite aujourd'hui, tout un débat autant dans les milieux intellectuels que 

sur le marché du Iraval. Descaries-Bélanger et Roy se référent au ternie 'mouvement des femmes" et elles 

le definissent comme &nt 'un vaste ensemble de discours et de pratiques qui questionne et dénonce les 

conditions discriminatoires subies par les k m  et qui préconise des moddités de transbmaüon de ces 

conditions, quels que soient leurs fondements politiques, idéologiques et théoriques" (1 988 : 2). Won cette 

même logique, le terme fhinisme est l'ensemble plus res4reint de discours et de pratiques qui donne prioM 

à la luüe des femnes et qui pose amne fi- i'abolition, du moins la transformation en profondeur, de l'ordre 

pabiarcd. On dislingue quabe &ntabDns fémnistes prinûpaîes: féminisme libérai ou bourgeois; féminisme 

raacd; fémnisme soa'as(e ou msmB; fémnisme sép-ste ou naliondiste. On peut &alement parler du 

néo-mnçeniaüsme Prninin quoique œ dernier courant met en risque les acquis du mouvement des femmes 

(Roy et Al., 1 988). 



Mdgé les ciN&ences en bme d"idéokgies #m'riisdes, ïi existe toutefois un consensus a dire que les f@mm 

de notre soci6té contemporaine subissent une oppression CI savoir une certaine inégdi dans ies r m  

de pouvoir. 

C'est Larouche (1987) qui nous inspire le plus m die a devebppé un mdde bindervecttion axe sur des 

postulats féministes. L'idédogie féministe permettant une andyse socio-pd'ique des problémes 1% B la 

condion des femmes doit implicitement faire partie du contexle socio-pdique doit faire partie de l'analyse 

de la problématique de b violence coyugak Les homnes ayant inëg8 le modde masculin badtioml, 

renforcés dans leurs agin Wnb pa un dscoufs qU sanctionne leurs pertes de contrôie, se aoient aüdbuer 

le pouvoir d'agresser- Larowhe (1 985) dt que I'utiIisatÏon par ies hommes de la vidence dans le couple ne 

reléve pas de b pa(hdogie mais constitue plutôt une réponse aux nonnes et sWéotypes tradaonnels. Voilà 

la dimension wdo1politique qui justifie le discoun féministe quant B la dénonaahn des rapports de fwce 

inégaux, des relations d o m i n w n é e s ,  etc. Cetee rédité socio-politique est appuyée par des Mistiques 

qui nous démontrent la gravité et l'ampleur de la violence conjugale. Mentionnons qu'un f&me sur dix (1 0) 

est vicdme dagession (Macleod 1980) et que 30% des femmes mariées ont connu de la violence physique 

(Strauss 1978). D'après le ministke de la Santé et des SeMces sociaux et le MinWre de la justice du 

Québec (1992-1993) en 19851990, 9,802 fbmmes et 6,053 enfants ont eu recours aux maisons 

d'hébergement.. en 1991,10,762 aimes rd- a la violenœ conjugde et A la violence sexuelk ont été 

dédarés a la police et 10,226 de ces infractions &aient reliées a la violence conjugale. Et que dire des cas 

non m! Dobash et Dobash (1 979) nous iriaquent que souvent les cas rapport& ne sont pas poursuivis 

iégalement et socialement et que ies femmes M i n t  beaucoup a signaier. Selon leur btude, sur 32,000 

assauts subis par 11 0 femmes lors de leur maiage seulement 57 de ces assauts avaient W signalés. 

Examinons maintenant les postulats féministes de la violence conjugaie tels que développés par Larouche 

(1 987) : 

La violence est un probltime d i e  P la condoon des femmes. Ces dernières doivent prendre 

conscience que leun dncultés sont engendrées par leur condition de k m  et par l'oppression 

sociale qu'elles subissent; 
. Les problèmes intrapsychiques ne sont pas la cause des proôièmes vécus par la femme battue. 



a Les fenrnes daivent se réa99roprier le pouvair sur leur vie, leur corps, leur environnement et se libérer 

de leur r61e traditionnel; 

II est essen681 @&agir et de renfwcer la soiidaité entre ies f&mesfammes. En se regroupant, les fkmtnes 

peuvent partager leur vécu et devenir leur propre ressource; 

Cintenrention auprb des f i s  se fait dans un contexte qui ne reproduit pas les rapports de 

domination; 

II faut tenir compte du contexte politique et &ai de la videne faite aux femmes; 

Toutes les femmes sont des victimes dans la société actuelle (violence psychdogique, rapport de 

domination hommelfemme). Ules sont soumises au conbdle masculin, et leur socidisation les 

prépare a un r&e de victime. (1987 p.67-69). 

Bien que certains secteurs du travail &ai reconnaissent l'origine s0ciSOCiale des problémes individuels, il 

demeure que les intervenants iim& dans leurs conalions de travail, sont généralement impuissants 

B agir sur les causes réelles des problémes et doivent se résoudre a trouver des solutisns individuelles à des 

situations collectives. La briction de coW soad exercée par les différentes institutions de senrices sociaux 

auprés des populations victimes d'oppression et @exploitation est omniprésente. 

Les femmes consultent les intervenants sociaw-intervenantes non seulement pour des proWmes 

psychdogques mais aussi pour recedr du support vis-&vis des problémes concrets reliés leurs conditions 

maMeIles de vie. Leur demande de seMces appelle des ressources en matière de logement, de sécurité 

financière et services légaux. 

D'ailleurs, les chrrges de cas de praliciennes en seniice sdad psydiiatique refktent cette tendance génbrale: 

en effet, une étude maison (Brochu et Bmusseau-Gingras, 1984) indquait une proporb;on de deux femmes 

pour un homme qui venaient consuiter pour des problémes individuels, conjugaux ou familiaux. Les cas de 

vioknce conjugale figurent parmi presque butes les dynamiques de fanilies quoique le dépistage ne se fait 

pas facilement surtout lorsqu'il s'agit de vidence psychdogique, sexuelle et économique. 

Conséquemnent, cette recherche adhére P une perspective féministe. Selon Mayer et Ouellet (1 991 : 207), 

la recherche Mniste est liée, par ses postulats, au féminisme, donc a l'objectif uMme de transformation des 



rapports sociaux de sexe. La penpec(ive#mniste en recherche en est une qui engioôe les expériences des 

femrieç, leurs idées ansi que leun besoins. A palir des besoins idenfilies, des changements peuvent avoir 

lieu; la recherche féministe o f k  une possibiiii davancement sur le pian socio -poiitique. 

Reseadi in a liem'nist -ve is dearly poiiocd in that its uiümate god is to improve the 
qudity of life for women and for other oppressed populations. Research f& mwiien ralher 
than reseach pn women r m n s  a major theme in the -ve. (Cummton, J., 1986 : 
87). 

Une perspective féministe vdorise beaucoup i'expérienœ des femnes. De plus, elle permet détaMir un 

rapport de taval entre la chercheuse et les femmes participantes qui va au-dei& de FobjectMa. Ce sont les 

femmes victimes de la vidence qui sont las principales Mnéiiciaires du progranme et la recherche avec 

orientation féministe permet de reconnaitre l'importance du vécu âes femmes. 



RECENSION DES ÉCRITS 

La recension des écrits qui M partie de ce travail est axée sur deux aspects de la violence conjugale. Avant 

d'élaborer sur ces deux aspeds, nous dkns expliquer le conîexîe de œ chapiûe Tout ci'-4, nous 
reconnaissons qu'il existe un éventail de recherches qui portent sur la violence conjugale. Depuis les 

demi- bx années, nous avons été dune garide quanlM détudes et de projets de recherches axés 

sur les multiples dimensions de la proùkmatique de la violenœ conjugaie. hiûefnment, la présence 

aimante des staüstiques ainsi que des incidents de violence qui continuent B se manifester parmi notre 

sociét6 nous poussent bus, chercheurs et professionnels, d approfondr nos connaissances théori'que~ et 

pratiques vis-&vis ce fléau social. 

Lorsque nous avons âéW notre redierche, ii nous est appau évident qu'il y avait deux questions principales 

a adresser: les besoins et comportements de recherche d'aide et les études qui portent sur les programmes 

féministes. D'une pat, il &t importarit cfïdenülk les études principales qui avaient demontré que les femmes 

victimes de violence conjugale avaient des besoins fondamentaux en matière de se~ces. Ces besoins 

avaient, par ailleurs, été reconnus alors qu'on développait le programme d'intervention conjointe police- 

intervenante saciale (1 985). Nous avons d o n  choisi quelques études qui confirmaient les besoins des 

femmes victimes de violence conjugale. D'un autre côté, nous avons voulu faire ressortir le fait que les 

femmes ont tendance 8 recourir 2i certaines fornies d'aide plutôt que de d'autres formes et cela pour des 

raisons de méfiance a i'égard des professonnels. II sera intéressant de comparer nos résultats aux études 

qui portent sur les voiets ' besoins des L m  et demarches privilégiées ' et qui smnt pfbsenbees dais ce 

chapitre. 

D'un autre côté, nous avons bgdement documenté quelques recherches qui poilent sur les 6vdwbQns de 

modèles féministes. Cette composante est importante compte tenu du caradke féministe du programme 

évalué. D'une part, nous visons a connaitre les résultats des recherches utilisées dans nolre recension atin 



de voir les amiparasons et les similarités avec notre &tude. D'un autre côté, il sera intéressant de connaître 

les méthodes de recherches qui ont accompagné ces &tudes. 

Plusieurs études ferninides ont été enîrWses dans le but de connaihe les caractéristiques de la violence 

conjugéde soit& causes' les phenom6nes du retour avec i'agresseur, le cyde, les concepts de la recherche 

d'aide, des besoins des viclimes au moment dune crise et leurs entes  vis-&vÏs les interventions recevoir. 

Ce sont ces deniiers aspects qui ont 6th retenus pour œ Iravail et qui feront partie de la pre-re section de 

la revue des éab.  La deuxième section portera sur la question de I7ntwvention camne telle ansi que de 

quelques rechenhes &&~aîïves fëministes. Une synthèse de cette revue des éaits nous petmettra ensuite 

de faire une analyse plus approfondie quant aux données de note recherche en lien avec noire objet de 

recherche. Évidemment, il ne s'agit pas d'une recension exhaustive des travaux qui portent sur la vidence 

conjugale. 

Dans les limites de œ tavail, nous avons choisi un nombre restreint de te* pour lesquels la similitude des 

catégories traitées et le contexte de réalisation des recherches rendaient ces travaux incontournables pour 

la présente recherche. 

3.1 Besoins et compoRemenb de recherche d'aide 

Tout &abord, il est inportant de-ner des recherches qui portent sur l'identification des besoins des femmes 

victimes de violence conjugale ainsi que le concept de la recherche d'aide afin de aire ressortir les éléments 

importants a considérer lorsqu'une femme fait appel a une famie d'intervention. 

Jan Pahl(1985) présente une étude longitudinde qui eut lieu en Angletene entre 1976 et 1980. 

Quaanledeux lemnes ont ga6cipe 8 l'étude. Une premére entrevue se faisait qielque quarantehuit heures 

après I'mivée une m&on de transition et ces m&nes femnes M e n t  rencontrées deux ans plus tard. Un 

questionnaire shc tu r~  et standardisé était utilisé en plus des entrevues informelles enregistrées. 

Lors de la premére entrevue, l'étude cherchait I'opi'nion des femnes quant aux ac(eus qui les avaient 

amenées en maison de transition ainsi que le patron des structures en place qui pouvaient soit 



La redierche éîaitcomMe surie c o ~  privé de la violence conjugde, a savoir les impii ions de cetee 

privatisation et les cwrséquenzs chez les memkw de la fanilie et chez les diverses agences &aies. Une 

des questions portait sur le degé d' impi i in  des agences &des auprès de la probiérnaüque de la 'vie 

privée du mariage'. Selon la recherche, les femmes identifient quatre besoins de base au mument ou elles 

s'orientent vers une recherche d'aide : pra8ection, hébergement (-n), conseils et soutien 

(acconipagnement) Qns leur diem'nernent Pour œ qui est du secteur policier, les probièmes principaux se 

situaient sur le plan des poursuites et du manque de cotqxéhension vis-avis des femmes. L'étude 

recommandait dars une anélioraaori qwnth la poursuite, h rentrainement, a la référence a &autres agences 

ainsi qu'une plus grande consciantisation de la problématique. En ce qui conceme les seMces sociaux, on 

remarque plusieurs inconsistances dans les senices offerts et l'engagement dans la démarche d'aide. 

Angèle Bilodeau (1987) est I'auteure d'une btude portant sur la recherche d'aide des femmes victimes de 

violence conjugale. Eile a tent6 de faire ressortir la man- selon laquelle les femmes organisaient 

I'application de la recherche daide. Avec la parliapalion de vingt femmes, Biiodeau a réussi à obtenir l'opinion 

et les besoins des femnes viç-&vis les réseaux primaires et secondaires. Bifoâeau mentionne que dans leur 

recherche d'aide, les femmes envisagent plutôt les travailleurs-euses sociaux-ales comme étant des 

spécialistes des problémes conjugaux. De plus, elle révéle que parfois, les intenrentions psychosociales 

accompagnent les femmes dans un refus de la violence ou sur i'esb'me de soi et souvent ces processus ne 

sont pas pertinents lors d'une situation de crise- 

A parür dune méthode dandyse du dsco~parcoun de vie. Bilodeau a interviewé vingt femmes qui avaient 

eu ou avaient recours à une aide. Les enirevues btaient semidirigées. Une approche phénoménologique a 

été privilégiée et le @aval dandyse des résui& indu& deux trames âe lectures, soit une transversale et une 

longitudinale. L'intért principal de I'etude se situait dans le champ de la réponse des femmes a la vidence 

conjugdeets'indéressait2r i a m a r i è r e d o n t i e s f i e m n e s ~  
* - 

leur recherche d'aide dans leurs raOports 

avec les ressources de leur milieu. Les données de la recherche ideritifient les moments où les femmes ont 



recours à de l'aide ainsi que le choix des femmes, soit le réseau de relations primaires ou le réseau des 

ressources formelles. 

A de ce& rechmhe, ii est possibie dldeni(ier des M o n s  chez les lemmes quant aux intervenants-es 

sociaux-des mais I'accent est beaucoup axé sur le processus et les fadteun de la recherche daide comme 
tel. hincipdernent, les femmes idenoliaient le support et l'engagement de la part des -aux comme &nt 

plus importants lors & moments de aises. 

Sous l'auspice du Conseil consuitatifcanadien sur la situaîîon de la femme, Linda MacLeod (198ï) a rédie 

'Pour de vraies anours..-Prévenir la violence conjugale'. Sous forme d@enqu&e, t'&tu& seappuie 

essentiellement sur les c t i i  et les témoignages recueillis auprés cks travailleuses des m'sons de transition 

et sur des entretiens avec fes femmes baüues. Un questionnaire ln% détaillé a été envoyé aux maisons de 

transition, aux réseaux de fanlle dhébergement, etc... De plus, I'auBeure se& entretenue avec de nombreuses 

associations, des agents de police et autres personnes qui sont touchées 8 près ou de loin par la 

problématique de la violence conjugale. 

Les témoignages recudîis par ivîadmd nous demontrent dairement i'anpleur du phhomène et nous ravéle 

la nature pluridimensionnelle de la violence a savoir son caractère psychologique, sexuel, bnomique, 

emo tif... ainsi que les coûts sociaux exorbitants tant pour les femmes victimes, les agresseurs que pour les 

enfants. 

Suite a la description des données quant aux traits soc~o-économique des femmes victimes, les f m  de 

mauvais traitements, les coûts sociaux et financien, les caractéristiques des agresseurs, I'auteure nous 

conduite constater que le phénomene de la vidence conjugale est issu d'une soci6té et que conséquemment, 

le mode de prbention réaliste reléve d'un réseau de soutien. 

Bref, MacCeod prévoit un ellortmunautaire et -pour b prise en charge de œ problème grandissant 

A p a r  des niaisons dhébergementjusqu'aa agences sa0des, ks voisins, la parenté... pouvons nous rneüre 

fin au cycle de la violence conjugaie? L'auteure met en eviâence ies revendications des animatrices des 

maisons d'hébergement, des femries victimes... et il en ressort que la réponse inslituoonneWe et 

cmunawre dàtavaiser une r e a o n n m  de h et une tmddii d'intervention concertée 



et impliquée. Certains bscilurs reaJeJlis par les femmes nous révdent qu'il y a des professionnels-neiles des 

agences sociales et médicaies qui sont encore très peu sensibles aux afficulbés des femmes victimes de 

violence conjugde et qu%qu'eRes manquent beaucoup de connaissances. Cependant, les acquis identifiés 

nous permettent de constader qu'il y a eu un certain progrés mais qu'il en reste encore beaucoup a Me. 

MacLeod recommande dors une m u i ü p r ~ n  des comités de coordination, la création de mécanismes 

d'échange de l'information, l'expansion des services de santé, la mulüplicaüon des groupes d'entraide chez 

Ies femmes Wes et des seMces thérapeutiques et la risde continue. 

G i W  Larouche (1 987) dans "Agir conk b violencea a développé le concept de Ilntenrenüon en s i t uan  de 

crise, c'est-adire tout le processus & la démarche d'aide de la victime de vidence conjugale. 

A partir d'une intervention Mniniste bien définie. Larouche nous propose aussi des mécanismes et outils 

d'inWenüons qui puissent nous petmettre de venir en aide aux femmes de façon concrète et adéquate. De 

prime abord, I'auteure est d'avis que, 'l'intervention psycho-a& dans les organismes du réseau des 

Affaires sociales au Québec, ne correspond pas aux besoins des femmes battues et que ces organismes 

exigent plutôt un travail dordre tech-que ou une intervention professionnelle avec butes ses références 

@aditionnelles..."(l987 : 1 21). Peu mpork l'organisme auquel appartient l'intervenant, peu importe les règies, 

valeurs et les codes d'bthique, Larouche est cravis qu'il y a toujours une marge de manoeuvre qui pemiet à 

I'imenant doffrir un suM darde profiessianneî etspécidisé dans la problémaüque de la violence conjugale, 

afin que la q u d i  et l'efficacibb de rade offerte aux femmes bathies soient optimales. II s'agit d'&e conscient- 

ente des mécanismes et des régles de jeu et ainsi d'orienter ses interventions dune façon égalire 

Comme il a été mentionné dans la seclion 1, la k m  victime de vidence conjugale en situation de 

requiert une intervention immédiate. Au moment du signalement, Larouche nous indique que !3 femme est 

b i s  vulnérable et facilement influençabie. II faut donc intewenir le plus efficacement possible puisque la 

cliente, à ce moment-la, est très mobilisée et prête a engager une action. "Si l'expérience slav&e négative 

pour elle, la diinde risque de &mer arec Yagesseur sans y rneüre de nouvelles conbtions ...' (1 987 : 1 1 3). 



De même que Macleod, Lamuche est d'avis que pour assurer une aide optimde la femme victime, il faut 

tisser un réseau de cdlabmteurs travaillant de concert 

Enfin, Laoudie estd'avis que les ageneeç socides doivent s'impliquer auprés de la probiématique ...' en effet, 

agir auprb des femmes battues exige un taval acharné auprès des inJohi66ns pour qu'dies aaeptent de 

considérer les besoins de ces diendes et de leur offiir des senrices et spécmq ues...' (1987 : 39). 

Les besoins de la femme vWne de videne conjugale en situation de crise sont identifiés cornne suit 

acceptationdelaprobléma8qué;exp~b d e s e s ~ ~ ; b e s o i n â ' a i d e c o ~ t e ; b e w i n d e s é c u r i t é -  

et l'intervenant-ante, en reiour, a un rdle a jouer pour ccunüer ces besoins de base. Son rdb peut &re identifie 

comme suit: solidarité (si c'est une femme intervenante); personne ressource; âénonciation de la vioienœ; 
thérapeute; 'advocacya (Mndre les droits des amrnpagnement et la liste continue. 

Voila les prémisses de base pour une intervention efficace en fonction des besoins ideMi& vis-&vis la 

problématique de violence conjugde. Enfin, Dobash et Dobash (1 979) dans V i n œ  Against Wwes, a case 

against patriarchy*, ont men6 en Écosse une étude auprès de plus de 109 femnes dont la majoM (67) 

demeuraient dans une maison d'hébergement En plus de connaître les caractéristiques et le podrait de la 

violence chez les femmes, les auteurs discutent des causes historiques et les autres W u r s  associés a 
l'émergence de la probiématique de la violence conjugale et examinent la réponse instibtionnelle- 

communautaire. 

Cette étude qui s'est échelonnée sur plus de deux ans se veut une descfiption analytique de la problématique 

de la violence conjugale 

Ce qui retient notre attention est sans doute b question de I'appeî d'aide de la femme, la réponse offerte et les 

caadérisbques dune inbwvention adéquate face a cet appel. Sebn Dobash et Dobash, la femme victime de 

violence a un grand besoin d'&e écoutée. Eile choisira d'abord un ami - une amie, la pare M... afin & 

partager ses angoisses et recevoir une fomis â'empaaiie ou de sympathie. Cependant, le réseau primaire 

(parenté et &amie) se We a éauW et n'offre pas beaicoup en ternie @actions. De plus, la Mence étant 

beaucoup perçue comme étant une aff'aire pMe, le réseau primaire pcéfére souvent être tenu à I'écart 



Le &eau secondaire (la p d i  et les agences devient don une *malive et les politiques et 

procédures de ces agences infiuenceront beaucoup le cheminement de la kmme victime. Aussi, les auteurs 

nous indiquent que toute la question de la continuité, la transmission et l'acceptation de la violence dépend, 

en grande paüe, de la philosophie de l'agence en question. Cetude demaina que 80% des femmes avaient 

consuité un médecin a un moment donné mais pue la réponse offerte ofha peu de choix pour ces victimes. 

Tant qu'am seMces t'bh demonbe que peu de fmmes aMienteu recours a ces agences car elles 

connaisçaiennt peu le rble des agences de sefvice L'indiféfence des travaillews e a u x  -travailleuses 

sociales, la hiérarchie de i'agenœ aux yeux des victimes le manque de rassources financiires et humaines 

sont tous des f m u r s  importants selon Dobash et Do bash- Poudant on insiste dire que lors de l'appel 

d'aide, la femme victime est confuse. a peur et elle est désorientée donc une prise en charge aâéquate 

s'impose. Selon les auteurs, les travailleurs sociaux - bavailieuses socides s'occupent plutôt de renforcer, 

d'unir et de protéger la famille nudéaire 8 tout prix. 

La préoccupaüon principale des agences socides serait toujours le bien-être des enfants et la femme est 

souvent victime d'une double vicümisslion par des menaces de perdre ses enfants, donc elle choisira de 

demeurer dans une relation violente. 

La recherche nous indique que sur les 109 femnes, ii y eut 65 appels d. la police et seulement 8 de ces appels 

furent poursuivis pour accusations aiminelies. L'incompétence, les croyances et mythes tradiionnels, le 

manque de personn el... sont bus des facteurs qui refletent l'action inadéquate de la force policiére. 

Enfin, le probkhe de base demeure la domnalion envers la femne et la réponse demeure la lutte contre cette 

domination par toutes les populations, induant les professionnels-professionndles. 

3 2  L'intervention féministe et l'évaluation 

Tel que mentionné plus bbt, il s'agit ici d'examiner des recherches qui ont evalué des modèles d'interventions 

en la vioience mnjugde ou modéles liéniiriisBes et qui ont fait ressortir les aspects positifs et kgatifs, les effets 

etlou l'efficacité des modèles. 



Les travaux 6 Lavoie, M n  et Jacob (1 988) ont porté sur les r&c!îons des policiers et des intervenantses 

psychosociaux-aies face a la femne vident& p a  son conjoint La rectierctie comporW un volet q u d i  

avec entrevues auprés des intervenants-es mentionnbs a-haut ainsi qu'un vdet quantitatif prenant la fornie 

d'une enquete par questionnaire. Les variables a Mude portaient sur les aüitudes, le sentiment de 

compétence personneîle et le niveau d'implican sou h m .  Trois cent quatre-vingt-neuf questionnaires 

compl&tés ont 6té retenus pour fin d'analyse. 

t'étude a démontrb que plus Fattitude du-âe ta professionneGle est non-traditionnelle. mieux sera le soutien 

envers les femmes vicümes. Aussi, les intervenantses ont çigndé un M n  de formation conîinue, de 

soutien et de connaissances sur les ressources et les recours légaux. 

Du côté qualificatif, elles ont voulu aninaï& davantage les facteurs qui influencent les rhctbns des 

professionnels-elles. Ceüe 6tude qudi ive  a contribué d compl&er et nuancer l'étude quantitative décrite 

plus haut A la suite de Quelques entrevues pr&rWres (pour mieux situer la place de la proMatique dans 

les agences), les auteures choisirent des entrevues semï-structurées avec utilisation d'un guide d'entrevue 

et un échantillon dune vingtaine de personnes intervenantes. Le mode d'analyse des données consistait en 

trois opérations, soit le choix des données, l'organisation et la vérification ainsi que la condusion. 

L'étude a fait ressortir que la question de la formation contribue aux fidons et aux mythes qui sont encore 

présents chez plusieurs professionnels-elles et les résultas démoniraient une inconsistance chez les 

intenrenanls-es. Les r&actions pouvaient varier selon le secteur ou selon les caracttkfistiques liées au milieu 

de travail ou au profil de t'individu interrogé. 

Exminons maintenant la recherdieaclion de la Pbninsule acadienne (Roussel, 1988). Cette recherche était 

un projet pilote dintewention aup& des femmes en situation de uise. La recherche-action utilisait une 

stratégie d'observation parüapante, visait une ledure qualitative de butes les actions qui avaient 6@ 

entreprises. L'insîrurnent privilégié etait le journal de bord. S'inspirant principalement de Benoit Gauthier 

(1 987), la recherche se basait sur i'histoire de vie; des entrevues semi-dirigées auprès de quarantequate 

femmes victimes de vidence conjugaie ont été r6aiisées. 



Cexp&ience & I'imnlion amjointe qqmtée aux temnes pendant la recherche s'est avérée positive. Les 

femmes participantes, les policien et d'aubes intervenantses ont apprécié la nature de cette intervention. 

Cons&quemment, la recommandation principde de la recherche était de meth cette intervention en 

application sur une base permanente. 

'Au Grand Jour", rédigé par Madeleine Lacombe (1990) pour le Regroupement provincial des maisons 

d'hébergement et de transition pour femmes victimes de violence conjugale (Québec), souligne l'importance 

des interventions quotidiennes autant des maisons #hébergements que des autres secteurs WS que les 

services sociaux, les hapitaux, les policiers etc. On parle des m e n t d i  des institutions et on discute des 

mythes et des préjugés qui sont enare prédominants. 

Lacombe insiste sur le fait qu'une intervention féministe adéquate, c'est avoir sur place du personnel 

suffisamment polyvaient pour pouvoir renseigner les femmes, les accompagner et leur donner le soutien 

nécessaire en tenant compte de tous les aspecb de leur situation et de butes les f&efacettes de leur pefsonndité. 

Faire de l'intervention a palif dune @He d'analyse fiiministe et de l'approche globale, cela implique aussi des 

intervenantes comp&enîes, qualifiées, polyvalentes et surtout engagées. 

Lacombe est d'avis que les intervenantes des maisons d'hébergements sont les plus aptes a offiir une 

intervention compétente. Cependant, on doit reconnaïtre l'importance des besoins d'accompagnement et de 

soutien lorsque la femme en fait la demande. 

'Au Grand Jour" met en 6uidenœ que les maisons d'hébergement doivent &re reconnues comme ressource 

importante et & pwniére Cgne dans b pmbkmaüque de la violence conjugale et que, conséquemment, l'État 

doit financer les interventions a moyen et h bng (emie chez les maisons au lieu de donner ces responsabiii 

aux C.LS.C., C.S.S., D.S.C., etc... Cependant, les intervenants et intervenantes des institutions qui s'appuient 

sur l'idéologie fémniste pour sensibiliser leurs collègues de travail où qui oeuvrent auprès des kmmes 

victimes de violence doivent &re loués-louées pour leur travail. 

Une recherche in(éressaile et qui a suscité beaucoup d'intérêt est celle de Chénard, Cadrin et Loiselle (1 990) 

soit, 'État de santé des femmes et des enfants victimes de videnœ conjugde'. Sous l'auspice du 

Dépalement de santé ammunautaire (D.S.C.) de Rimouski, les auteures ont entrepris une &de en vue de 



mesurer l'impact de la videme conjugde sur I'Btat de santé des femnes qui en sont vïcümes et de leun 

enfants. 

Comme problématique, les auteures mentionnent le peu de seniices dleits aux femnes vide* tant du 

sedeur que des senrices sociaux. P a  ailleus, on dit que i'organisation adudie des services sociaux 

& prem&e ligne ne permet pas de répondre aux besoins des fsmnes qui en font la demande tandis qu'il est 

reconnu que ces femmes demandent de l'aide au cours des 48 heures qui suivent l'agression et elles 

requièrent des seMars visant à assurer immédbkmnt ku pmtedion et celk de kus enlanls. VoiM une 

caractéristique prédominante de la problématique de la violence conjugaie. Mais, celui de i'état de santé 

physique et mentale des femmes et des enhnts a bté peu exploré et demeure 11in6érêt principal de ce@ 

recherche. 

Cobjectif de I'btude était dors d'btabir le portrait de santé des femmes et des enfants ayant s6joumB en 

maison d'hébergement, suik 9 une situation de vioienœ conjugale et vivant dans un contexte de vie habituel 

depuis au moins un an. 

Une étude essentiellement descriptive, les mis hypoWses etaient les suivantes: 
a I'ébt de santé des femmes et des enfants de même que le profil social des femmes ayant séjourné 

en maison d'hbbergement diirent de celui des femmes et des enfants de même age. 

I'btat de santé des femmes et des enfants varie selon I1&olution de la situation conjugale. 

a l'état de santé des femmes varie selon la violence conjugale subie. 

Les femnes a l'étude con- la dienele de quatre maisons @hébergement dont la date de départ de la 

maison d'hébergement depuis leur séjour etait d'au moins un an avant le début de l'enquête. Une population 

de référence représentat k goupe contrôie qui permettait de comparer ies données de la population 6tudiee 

B une population gén&.de. Un pro~ssus de jumelage fut appliqué. Ainsi, pour chaque k m m  de la présente 

&de, butes les femnes de l'enquête anté Québec (E.S.Q.) 9 titre de population conbo(e, conaspondait sur 

la base de cmdéMques retenues pour ies fins de comparaison des données. La population étudiée s'est 

élevée à 1 10. 



Les résuitats de cette étude ont permis de documenter les conséquences de la Wnce eonjugde sur l'état 

de santé des b m m  et de leurs enfants. Les femmes victimes de violence conjugde et leurs enfants 

démontraient un portrait de santé beaucoup plus sombre que celui de la population comparable. Les 

problémes de sa* mentaie M e n t  tr& élevés (nervosité, dépression, idées suicidaires, détresse 

psychologique...). Toutefois, ces probknes &aient moins fréquents chez les enfants dont la mère ne vivait 

plus avec un amjoint. Les auteures soulignent que l'importance des proüèmes de santé qui est iflustrée par 

leur &tude devrait conduire B s'intemger sur les objectifs des interventions et, surbut, sur I'efficacibé de ces 

interventions afin de réduire les conséquences de la vioknce conjugaie. autant pour les femmes que p u r  
leurs enfsints. 

Dans le cadre de son m&noke pour la maaitnse en service sociall Michèle Brousseau Gingras (1 988) fait une 

évaluaüon des effets d'un progame d'intervention de groupe avec approche f6ministe sur de soi, 

l'affirmation de soi et l'état dépressif- L'6vaiuation des eets du progranme de service soad de groupe avec 

approche fém'niste, à court8mieI s'adressaaux femnes qui consuitaient une dinique externe de psychiatrie 

pour divers probièmes de santé mentde. La recherche visait à détemher si Pintervention produirait les effets 

attendus soit: l'amélioration de i W m e  de soi, de I'aRmation de soi et fa diminution de I'éW dépressif. 

Selon Gingras (1 988). le profil de consultation des femmes en santé mentaie, les fadeurs explicatifs des 

problèmes présentés et l'analyse aitique des modèles trabionnels constituent la toile de fond a palir de 

laquelle s'est développée I'inbwvetion féministe. Or, I'intwvenüon iëministe comme alternative favorise le 

d6veloppement et la pleine r~aîisation de soi; I'inbrvenüon de groupe comme stratégie privil6Qee permet 

d'atteindre les objectifs de changement visés au plan individuel et social. 

Le programme a M e  evdu6 comprenait deux objectifs principaux r e l i i  au changement personnel: 

améliorer l'estime de soi: reconnaissance et idendifiaon de sa valeur personnelle comme femme et 

comme personne (prise de conscience); 

@ augmenter la cap- de s'affirmer: meilleure utilisation de ses cqwités dans les rappMts inter- 

personnels et dans les tâches (action). Le programme visait aussi la développement & la 

sacialisation des lemmes, I'enbaide et le support entre les membres du groupe. 



Les krmies reautées présentaient divers problèmes soit la dépression, la psycho somatisation, I'anxW ou 

d'autres proMmes psychiatriques. Eiies étâient agées entre 30 et 55 as ,  pouvaient fonctionner en groupe, 

étaient motivées a participer aux remnlres, pouvaient se fixer des otijeclils individuels, même limités et 

acceptaient de cesser but autre suivi sauf la medca60n. 

L'objecüfgénérd de P6vdualion Mt de anindbe si le progame de service de groupe avec approche 

féministe, inspiré d'un modèle adopté pour répondre aux besoins de femmes qui consultent en psychiatrie, 
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d'évduabn portaient sur b mesure des eff&s du pmgane. Des instruments de mesure M e n t  choisis pour 

chaque variaMe a l'étude soit: de soi; I'affirmation de soi et I'éW depressif. 

Le devis choisi était une sdqWion du devis B cydes inslihitionneis récurrents decnt comme devis 'rapiW 

intégrant des approches transvende et longitudinale par la combinaison de deux &vis nonexpérimentaux: 

un devis avec un groupe mesuré avant-après et un devis avec groupe de conüdle statique. Le programme 

a donc é ë  exécuté à trois reprises par les mêmes animatrices. Le devis semi-expérimentd de recherche 

comprenait un groupe expén'rnentd mesuré avant le progamme, immédiatement aprb les rencontres et trois 

mois plus tard; il c ~ m ~ r e f i a i t  aussi deux groupes de contrôle dont l'un mesurb avant seulement et hutre trois 

mois plus tard. Même si certai*nes patiaptes se sont am6Iionks suite aux rencontres, la recherche n'a pas 

supporté les intuitions diniques initiaies soit l'hypothèse génerde de la recherche d l'effet que le programme 

allait améliorer de soi, l'affirmation de soi et l'état depressif des femmes. Les changements positifs 

chez les femmes pouvaient &e attibu& a d'autres facteurs que le programme. Les écarEs de mis m i s  

permettaient des changements qui ne refktaient pas nécessairement I'inlenrenüon du programme. Le peüt 

nombre d'inbeivenanl-s, le devis quasierrpérimentd, Pusage de médication, i'absence d'un groupe de contrôle 

mesuré uniquement après les rencontres ainsi que l'utilisation d'&Wles bautDevaluation, en consütuaient 

les principales limites. 

Cependant, les améliorations partielles observées chez les femmes ainsi que l'intervention fihMniste offMe 

comme complbment d d'autres formes Gaide ont été valon'sées par œüe recherche. Du point de vue de 

l'intervention féministe et du seMce social des groupes, ies résultats même partiels obtenus et le fait que 



plusieurs pa6apaies hwdentmm&santet vdonsant leur parüapation aux renconlres, indiquent quSI est 

possible d'intégrer de façon utile une approche féministe. 

Une recherche tr& perünente et exhausth et qui a un volet bvduatifest celle de Rinfkt-Raynor, Paquet- 

Deehy, Larouche et Canün (19894991) soit 'Intervenir auprès des femmes violentées: C~vduation de 

l'emcaaté d'un modèle féministe". La recherche comprend trois volets dont un décrivant la theone fémniste 

de Knbwvenüon propos&, I'aub'e compoitantle processus de l'6vduaüon et le dernier nous fournit les résultats 

et les analyses de la recherche- 

Débutée en 1986. h Rbierche veut évaluer un mode d'intervention féministe auprés des femmes violentées. 

L'efficacité de I'intewention est définie dans cette recherche, en fonction du modéle féministe évalué, par la 

cessation de la violence conjugale dont les participantes sont victimes et par un ceilah nombre d'auûes 
variables reliées la modification positive de de soi des sujets et ii leur capacité d'aflirmation. 

L'efficacité est mesurée selon le su& du baiternent d'aprés le mdèle d'analyse t r i p e  de Hadley et 

Strepp (le succès du traitement, la socibté et les dientes étant les trois niveaux afectés). 

La recherche a dors comparé les effets du traitement reçu par trois groupes de kmmes : un premier groupe 

expénmentd de 60 sujeîs bénéficiant du mode d'intervention de groupe d o n  le modèle féministe, un groupe 

exp&rnenDiI de 60 sujets béneficiant d'une intervention individuelle par les mêmes intervenantes du groupe 

ci-haut rnentionnh d o n  le même modele et un groupe contr6le de 60 sujets bénéfiaant d'une inîervenlion 

inchiduelle p a  des pmüciennes &des non formées au modele féministe bintervenîion auprb des desfemmes 

violentées. La formation de base et i'expérienœ professionnelle sont par alleurs amparables à celles des 

intervenantes des groupes expérimentaux et dont la grande majorité ont ûénéfiü6, depuis l'obtention de leur 

dernier diplôme, d'une brmaüon complémentaire variant selon un champ d'intér6t Le critère de base pour 

fa sélection des femmes (sujets) est d'avoir vécu de la violence physique ou des menaces de violence 

physique de la pat cfun conjoint avec qui elles vivent ou donteles sont séparées depuis un maximum de deux 

ans. 

II s'agit d'une &de quasi-expérimentale. Le modèle dçntervention féministe est conçu sekm ûois axes 

principaux : la pespecW #mm, l'importance d'une aide concrète et k vécu personnel de chaque femiie 



violentée. En plus d'une modali individuelle d'intervention, b modèle propose une rnodalïï d'intervention 

de groupe. D'après les résultats obtenus, l'étude démontre que les modes d'Ïntewenüons (fem'niste 

individuel, Mnisde gwpe, psychosoad goupe contrôle) ont produit des amél i ions chez les sujets entre 

le début et la fin de l'intervention et que ces changements se maintiendraient dans le temps. Sauf pour 

quelques Miables (dans un goupe ou a m ) ,  l'intervention est confirmée sur toutes les variables d'après les 

résuitas du pré-test et du ~ ~ & a e s t  (ies &nœs indues). Une hypoU&e prbvoyait que l'intervention @ministe 

de groupe serait plus Mnbfique pour les femmes violentées que l'intervention eministe individuelle. 

Lnypothése bune srpeiiorië de RntervenMn de groupe du modèfe ftimhiste sur la modaîiifé doit etre reje€& 

pour chacune des variables dépendantes analysées. 

D'après les auteures, l ~ ~ n  îëministe individuelle produirait des effets supérieurs I ceux produits chez 

les femnes violenbées d'autres ;pproches indviduelies par les intervenantes du groupecontr6le. 

En œ qui concerne les in$nrenantes amune telies, on dénote une plus grande attitude de soutien envers les 

femnes violenlées (pur tous les goupes); cela pourrait expliquer les résultats des post-tests qui démontrent 

des modifications importantes quant au cheminement des sujets (meilleure estime de soi, diminution de 

violence, ajustement social, etc...). 

En condusion, b recherche &me qu'une intervention îëministe peut contribuer à une rbduction de la violence 

dont la femme aidée est victime. 

Une synthèse de cetie recension des écrits nous pemt  d'identifier un consensus quant aux besoins et 

attentes des femmes victimes de violence conjugale lorsqu'elles font appel B un seMce quelconque: 

protedion; hébergement conseils et soutien (accompagnement); et un engagement de Ilntervenante à 

reconnaître la problématique et la possibilité d'expression des 6mtions chez la femme victime. D'aprés 

Biiodeau (1987), Larouche (1987), Madeod (1987) et les autres auteures, une intervention au moment d'un 

signalement est tnk imQortanae et peut se révbler lr& significatbe dans le cheminement de la femme victime 

de violence conjugde. Chaque agence a une philosophie d'intervention sdon ses politiques et ses nomies 

et la violence conjugale sera traitée de bçon Qnërente dans une agence ou une auba. II y a donc une 

inconsistance dans h q u a  du semice. Pourtant, les auteures s'entendent pour dire que la consistance d'un 

service accessible et disponible est un ait8ie essentiel dans le processus d'aide de la femme victime de 



violence conjugale. Aussi, la piçe en chage collective est au& bBs importante ca la vidence conjugde est 

la reçponsabiië dune so0éë et non seulement des vicb'mes ou des agesseun. Dans la section de l'impact 
des interventions et les recherches bvduatrices, on peut aire deux synth&es soit une andyse des 

interventions et une andyse d'une recherche dvduative d caadére r;;émniste. 

L'étude portant sur le portait de santé des kmmes et des enfants victimes de vioienœ conjugale nous a 

rappeié I'impatanoe de reconnaître le sérieux et i'apleur de cette problématique et pourtant les recherches 

portantswles~nousdemuiberrt~exisleencwedes~uges,desfa~co~tionsetdes 

mauvaises connaissances quant au phenomhe de la violence conjugale. 

Les deux recherches 6va lu~ces choisies soit Brousseau Gingras (1988) et Paquet-Deehy. Lamuche et 

Cantin (1 98991) avaient une orientation fiéministe. 

Les deux recherches étaient quantitab'ves et visaient a 6vduer des mod&s d'intenrentions fëmïnistes. 

Quoique les résultats des études furent d(lërents, on peut cependant reconnaître l'influence positive d'me 
intervention féministe comme alternative pour les femnes. Les auteures nous portent iS réflkhir davantage 

sur les modéles uülisés dans les prinapdes agences qui sontma@ritairement traditionnels et qui ne rependent 

pas toujours aux besoins ôes femmes. 

Enf~n. les femnes victimes de violence conjugale ont des attentes et des besoins dais vis-&vis les agences 

socides, elles souhaitent recevoir de l'aide corn& afin de pounuivre avec un plan de vie sans violence et 

elles appréaent les intewenaW~nai8es qui les souîknnent et les comprennent On consta$ don une 

nécessité d'une bonne intervention socide avec une collaboration de chaque agence sur place (partage et 

responsaali de la probiémaüque). L'orientation féministe est une &mative qui met beaucoup d'emphase 

sur les besoins des femmes victimes de vioience et qui permet aux intervenantsintervenantes d'avoir une 

perspecüve et méthode plus approfondie. 

La h b e  proposée sinspire d'une orientation fMniste car les postulats de base du ferninisrne en ce qui 

concerne le concept de la vidence conjugaie sont importants dans l'analyse et la recherche. 



4.1 Population P I'étude et mode de rékction des sujets 

Le progarnie k-ne a ~ c  une inkmnanb? sodde, sk corps poTiciers @oCœ muniapaie et Gendamerie 

royale du Canada) et il dessert une populatbn de plus de 40 000 personnes. 

Le programme s'&end sur un vaste territoire géographique. On compte plusieurs r-ns nirdes et trois 

municipd'i : TracadeSheüa, Caaquet et Shippagan. La Pbninsuk acadienne se situe dans le nordest de 

la province du Nouveau-Brunswick. 

Selon leç staüsüques des dossiers du ministke des Services &aux, au-dela de 60 femmas par année font 

appel au progamie. De œ goupe, un -n nombre de ibmes bénéfiaent d'une intervention de crise pour 

assurer une prolecoon ra@de pour e n s a  choisir de retourner avec l'agresseur ou de gérer son cheminement 

de fiqon aubnome. Cependant, un pourcentage des iemnw fasant appel au progrmm optent pour un suM 

a moyen ou a long terme et, conséquemment, font l'objet d'un suivi & la part de fintenienante &aie. 

C'est ce dernier goupe qui int&ese notre recherche. Deux cnaères de base s'imposent pour le recrutement 

des femneç vidmes de volence mjugde. FVem&ment, les femmes ne doivent avoir reçu que les senrices 

du programme. D'autres services tels que la psychottiérapie, des groupes de souüen stnidurés et autres 

pourraient influencer les réuiltas de I'évduatbn. En efkt le cheminement dune femme n'ayant reçu que 

l'intervention du p.lramne sera d i r e n t  de celui dune femme qui a r q u  des seMces supplémentaires. Le 

deuxième critère est @avoir parb'ci* au programme et de l'avoir terminé. 

Au préalable. nous visions le recrutement de 15 femmes, soit cinq femmes par année depuis l'entrée en 

vigueur du programme. Par contre, en mai 1993, le Comité d'admission et de s u ~ s i o n  a la maœMse en 

service social a formulé une recommandation de réduction de l'échantillon a 12 femmes. Ainsi, nous avons 



choisi, de faGon aléatoire, 12 femnes de diverses régions qui ont reçu les seMces du progranme dans les 

derniers trois ans (trois fémmes par année - 199O,l991,W92) et dont k dossier est présentement fernié. 

Certes, une premére révision Qs Qsoen a éîé etleduée par l'intervenante socide dans le but d'éliminer les 

sujets qui ne répondaientpas aux &ères h note recherche. Par la suite, die a i d e m  les noms de chaque 

f m  qui pourrait palicjper d la recherche. On 1 1 femnes pour 1 990,10 kmnes pour 1 991 et 10 

autres pour 1992 Les noms ont ensuite éîé dépobés dans une enveloppe pour chaque année et nous avons 

pigé au hasard la liste des candidates possibles en ordre de prionté pour diaque année. 

En suivant la liste des femmes sélectionnées au hasard, l'intervenante sociale a efktué des appels 

Oléphoniques afin d'6tabiir un premier contact pour introduire la recherche et connaître la disponibilii de la 

femme en vue de sa parücipaüon au projet Lorsque l'intervenante sociale a obtenu une entente verbale de 

participation à la recherche, elle nous a remis la liste finale des femmes sélectionnées. 

Nous avons don pmcéde a un contactfomieI par téléphone (appendice 1) suivi d'une lette de cdlaboration 

(appendice 2). Ceüe leüre indu& un hora're de partiapation. Les frais de transport ou de gardiennage &aient 
assurés. 

Le processus de sélection s'est déroulé sans complicaüons. De fait, a moins d'avoir déménagé ou d'etre 

impossible à joindre, les lammes montraient un intécet man- d faire partie de la recherche. Lors de nos 

premiers contacts tél6phoniques, l'accueil etait chaleureux et d l'exception d'une f e m ,  l'organisation des 

horaires a été facile à coordonner. 

Après un recrutement facile, notre échantillon initial a dû subir des rnodiiiications. Les raisons de ces 

changements s'expiiquent ansi : le vécu d'une pariicipante s'est av6ré péniblement long et compliqu6. ce qui 

s'&traduit par une tramcriplion de 400 pages Uenûevue (i'entrevue en soi aurait été tr& difiale d d6couper 

et à analyser). Un défaut de fonctionnament du magnétophone a rendu impossible la transcription dune 

deuxieme entrevue et, enfin, une troisième entrevue a été annuk suite d une urgence. 

Notre échantillon final pour ce projet est donc de neuf femmes qui proviennent de ~SWrentes régions de la 

Péninsule acadienne et qui ont reçu ks  sewices du programme entre 1990 et 1992. 



Des neuf femes qui ont palcpé à la recherche, anq sont dans la trentaine, une femme est agée de 58 ans, 

deux lemnes sont dans les quarantaine tanas qu'il y a une jeune femne âg& de 24 ans. Ces demacafhns 

nous assurent d'un portait objectif et représentatif des anérentes catégories dâge. Au moment du 

signdement, six femmes &aient marÏées, deux en concubinage et une femne était séparée de son conjoint 

Au moment des entrevues, seulement une tbrm est ena~e mariée. A l'exception dune femme qui n'a aucun 

enfant les huit autes f h m  sontméres. Le nombre cPenfànCs vark entre deux et huit Chose intéressante 

est de constater le nombre dannées que -ries (émnes onteté avec le conjoint Mentionnons. entre autres 

une femme qui est restée mari& 36 ans. 

Du côté statut économique, la majorité des femmes sont ménag&es et vivent sur l'assistance sociale ou de 

l'assurance chdrnage (on retrouve un grand nombre de travailleurs saisonniers dans cette region). Trois 

femmes ont une scdaritié d'une douzieme année et le reste des paüapantes n'ont pas termine leur éducation 

secondaire. 

II est évident que les femmes choisies au hasard nous proviennent de milieux sociaux plus &favoris& avec 

peu de ressources finanaeres. Le profil démographique est en appendice à œ travail (appendice F). 

4.2 - Instruments choisis pour Ir collecte âes données 

L'outil de recherche choisi pour la cueillette de données, dans le cadre de cette recherche, est i'entrevue. 

Comme le soulignent Mayer et Ouellet, d a i r e  une entrevue, c'est chercher a oblenir des données utiles 
une enquête mide en susatant des dédaatjons de personnes susceptibles de fournir ces d o n n h  (1 991, 

p.300). 

Le sujet de la violence faite aux femmes en est un ôélicat et qui demeure tabou pour plusieurs. Les femmes 

victimes de violence conjugale ont souvent de la diifficuité h transmttre leur vécu en parole, car un retour au 

passé peut s'avérer û& penible. Cest pouquoi que nous avons choisi de suivre un processus d'etahlissement 

d'une relation affiective conduisant à l'obtention de I'infomaüon (Deslauriers, 1991). 

Le type d'entrevue p r h i i  a éth celui de Pentevue guidée. Nous avons favorisé œ type d'entrevue en raison 

du degré de liberté qui1 permet sans toutefois réduire la fmulatbn expi'kite des questions tout en donnant 



accès a des réponses iibres (Mayer, Ouellet, 1991). Les questions n'Ment pas pré-détemlrtées a l'avance 

et les entrevues favorisaient un contexte naturel nondirectif. 

Par contre, le schéma d'entrevue @liminaire annexe ce mal (appenbce 3) respecW certai'ns themes 

qui pouvgent nous guider pendant le déroukment des entevues. Les themes idanti(i8s nous pemieltaient de 

suivre le cheminement des fkmms victimes de vioienœ conjugale a pa(n de leur vku, depuis le p r m r  

signalement jusqu'au suivi, ainsi qu'a leur situation de vie qwk le progranie pouf (Eminer avec leurs 

recommandations- 

Le contexte actuel qui occupe le premier theme des enûevues nous permettait d'idenli(iar si la femme avait 

réussi P rompre avec la violence dont eîie avait clé victime (objectif de la bminuüon de la violence). Paüon 

(1 980) est davis qu'on doit commencer l'entrevue avec le présent pour revenir en m r e .  Consêqwmment 

la grille d'entrevue âébutgt avec le présent, le vécu actuel, et, graduellement on remontait dans le passé : 

vécu passe de la violence, expérience vécue dans le progarnie pour ensuite revenir au présent et daiher 

le contexte de vie actuel. Enfin, un regard sur l'avenir, soit les recommandations off&& paf les hmmes, 

terminait notre entrevue. Une lethe adressée aux femnes parücipantes et un formulaire de consentement 

(appendices A1 et E) confirment notre p&m@hn &hique quant la sécurité et la confidenfidité a assurer 

aux participantes. 

4.3 Le déroulement des entrevues 

Les entrevues ont été me& wpés de 11 femnes sélectionnées au hasard et qui ont accepté de padiaper 

a la recherche et ont été enregistrées au moyen d'un magnétophone. Les enbevws, dont la durée moyenne 

se situait entre deux et quatre heures, se sont déroulées entre le 14 et le 17 mas 1994. On avait acc& aux 

bureaux des senrices sociaux pour mensries entrevues. En général, les fammes se sentaient plus a l'aise de 

se rendre à ces locaux. On offiait aux femmes des pauses santé et on respectat le rythme de chaque 

candidate. 

II y a eu deux occasions où un surcroît de bruit -onné par les discussions en groupe des travailleurs 

sociaux ont quelque peu ~~I IuW l'exercice dentrevue quoique nous avons réussi a berminer avec succés ces 

entrevues. 



Nous avons voulu respecter les guides et prindpes généraux des entrevues tek que développés par Mayer 

et Ouellet (1991). Ces auteurs nous inspirent ii respecter des taches importantes telle l'obtention des 

réponses complétes, etc. 

4.4 Plan d'anaiyw des données 

Dans le cadre de celte étude, nous avons voulu c o n n a  la femne victime de violence conjugale en explorant 

trois dimensions de sa vie. 

Dans un prenkrtemps, nous avons voulu examiner la relation conjugaie et les 6lémnts dés de la violence 

conjugaie qui ont précede i'inseiaon des femmes dans le programme. II s'agit du chapitre 5, inütuk le theme 

AVAHT. Nos entrevues nous ontbumi des informations quant au passé des femmes, aux diirentes fornies 

de violence qu'elles ont subies, d I'&olulion et la dynamique du cyde de la violence conjugale et au 

cheminement de la femme vers une démarche d'aide. Nous avons égaiement exploré les sentiments que 

ressentaient les femmes vis-&vis de leur situalion et face L leur conjdnt, ainsi que leun reacüons a la 

violence. 

Notre échantillon de neuf femmes nous a permis de constater que l'ampleur et la sévéM du vécu sont 

immensurables, subwt sur le plan des sentiments et des r&acüons a la violence. Une similide existe entre 

nos données et cetles des auires rechenhes qui porWsur la violence conjugale, surtout en œ qui a trait aux 

questions des coûts sociaux et humains. Cependant, les conséquences humaines sembient M e  les plus 

dévosta6ices. D'ailleurs, les femmes qui ont participé d b recherche ont bomoigne de œ fait tout au long des 

entrevues. En effet, la dimension emtionnelle de chaque situation occupait une place importante. 

d e  prix hinotif enorme que ces femmes doivent payer defie tout eftort de comptabilisation. 
Certaines sont incapabies d'entretenir ensuite des relations durables, d'autres ont peur de 
quitter leur maison, paraiysées par une expérience de la violence qui les tient IWrdement 
en otage. CeMnes doivent supporter de voir les séquelles de ceüe violence sur b u n  
propres enfanb. (.Un nouvel M m  : Uiminer la violence - A(teiSndre i't$gdim (Ministére de 
I'Approvisionnernents et des Senrices, Canada, 1993). 

Enfin, cette premiere paibè de notre recherche vise P explorer comment k s  femmes expliquent bur vécu et 

quel processus les conduit vers la prise de conscience du probléme ainsi que la décision de recourir a de 



l'aide. Nous examinons égdement d'autres compasantes importantes tels que le cyde de la violence, la 

dimension émotionnelle et le soutien primaire et secondaire. 

L e c h a p i t ~ 6 e s t l e u d e t q u i p a r ( e s i r k ~  hd6madie baide delafhne, soitleIhérne PENDANT, 

alors que la femme utilise k s  senMes et las ressources du programe aintwvenüon conjointe p d i i  

intervenante soude. 

Pour connab le cheminement de la Hclime penâantlinkrvention du progamme, nous avons développé une 

grille d'entrevue en fonction des objeclilS de travail prédabiement étatablis par le programme d'intewention 

conjointe policeintervenante sociaîe (voir chapitre 1 s e a n  1.1). Sur un pian éthique, nous avons dtipby6 

plusieurs efforts pour bviter la penonndisaîbn de œ poste de I'intervenante Évidemment, les 

femmes avaient tendance a nomner sa 6hilae et ne connaissaient pas nécessairement le teme intervenante 

sociale, ce poste étant occupé par une personne seulement 

Notre recherche a voulu connaître l'opinion des femmes quant au processus d'application des oôjectifs du 

programme. Ainsi, nos données portent sur le systbme &al, p d i i ,  juridique et communautaire. Notre 

étude s'est penchée sur le rdle des intervenants, la nature de lew Krplicalion (suivi) pour ensuite condure avec 

les impressions ou évduaîions de ces professionnels selon l'expérience vécue puant h la démarche d'aide. 

Nous avons égdement u k n u  des informations quant à l'utilisation et i'appréciation de darnes ressources 

tels les maison de transition, les seMces de logements, les groupes d'entraide pour femmes victimes de 

violence, etc. 

La question du soutien primaire (famille éiagie, anis et amies) a &aiement occupé une place dans deux 

chapiûes. 

Enfin, il était important de connaibe si le cheminement de la fwmie l'a conduit à metbe fin à sa relation violente 
où si elle vit encore de la violence. Nous avons donc identifié le Mme APR& dans le chapitre 7. 

Égdement nous avons voulu conndbe i'éW@&d de la santé physique et psychoiogÏque de la femme, bref, 

à savoir si elle a eRedue une prise en charge de sa vie suite à I'intefvention du programme. 
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Les femnes qui ont accepté de parüciper B cette recherche ont formulé plusieurs recommandations vis-&vis 

de la pmblémah'que de la vidence Ces recommandations occupent une place importante et seront 

résumées à la fin & œ chapitre. 

Les données obtenues pour cette recherche ont 6té recueiiiies dans le cadre d'entrevues gui-. Nos 

questions étaient un reflet des b-ow thèmes mentionnés plus haut, soit l'avant, le pendant et I'aprés. 

Lors des entrevues, la réduction des données se faisait au fur et à mesure. On prenait des notes quant aux 

observations et aux andyses de l'entrevue. Chaque enfrevue a &té transcrite sur papier (au-ôela de 1,500 

pages). 

Pour analyser le maWei recueilli. nous arwis pocede à une an- de contenu (L'Écuyer 1985; Deslauiers, 

1 991); Mayer et Ouellet. 1 991). 

La réduction des données a tenu compte des trois themes pflnapaux, ainsi que de certains concepts 

féministes qui portent sur la vioienœ conjugaie. La r&ducüon des données a également consisté B une 

codifkaüon au hasad de certaines catégories et sous-catégories en absence de théories. Conséquemment, 

certaines catégories et sous-cat&ories s'insérent a I'avance dans un modèle préétatdi, tandis que d'autres 

catégories et sous-catégories peuvent etre dévekppees au fur et mesure de la lecture. 

Une première lecture (lecture flottante) des enirevues nous pemieüaït d'identifier les phrases dés. P a  

l'entremise d'un logiael infornatique, nous avons procéûé au découpage des phrases dés. 

De cette procédure. nous avons donné un pw&codage chaque citalion ou phrase ci&. Nous avons choisi 

d'illustrer ce CO& par -ries*. Compte-tenu du choix @un modèle mixte (L'ccuyer, 1985) pour cetle 

recherche, nous avons idenofie des i go ries au ôépart aiin de doaimenter en profondeur le discours et le 

vécu des femmes. Ceüe deimeme 6tape consistait en une analyse verocde. 



Compte tenu de notre petit échanblion, la quan(ilicaoon des muences n'a pas réellement de vdeur 

asîique. Par contre, nous consWons que ks résultais quanütaüfS (nombre de fermes ayant riepondu et 

nombre d'énoncés) procurent un ceMn poids a la valeur qditalive des at&orbs et souscabegories. A 
pabi deç catégories, naus svons suivi un pwzssus de s o u s m s a t i o n .  II s'agissait de faie un demi&m 
découpage et de situer chaque 6 n o a  dans une sou- plus préase. Par exemple, la cabogorie 

violence psycholo@que pouvait comprendre plusieurs sous-catégories : les difbntes manifestaoons 

possibles de la violence psychologique. 

Enfin, un regroupement des énoncés sous les mêmemes catégories et sous-catégories ont occupé b demiMe 

phase de I'organisation de i'aidyçe. Il s'agirsatde i'andyse horhtde. On pouvait dors procédar a quarofier 

le nombre d'bnoncés et de réponses pour chaque catégorie et sous-cat@~rie. 

Pour I'explicaüon et l'analyse des résultals obtenus, nous nous sommes bases sur un cadre théorique pour 

chaque cat&& et souscdégorie. Ceb Wt néœssak dans le but de donner un sens théorique et expli& 

aux unités denregistrernents. Le lien entre notre modek théorique fhiniste et les expériences vécues par 

les femmes devient alors &que dans la présentation des résultats. 

Note démache dandyse repose don sur deux rodéles. Dans les circonstances ou il existe des recherches 

et des faitç sur les catégories et souscatégories nous procédons dors l'utilisation du modèle suivant : 



B M & u  
Cadre conceptuel préétabli a arplpu6 

Données (résultats) 

Expldon et intwpr(taon m fondon du crdn conceptuel pr((tlbii 

Lorsque nous avons peu d'expliicalions théoriques ou de rMrences pour les -es et sous-catégories 

il nous est don inpos9ble but&er le moWe déaitplus-haut Conséquemment, nous avons eu a utiüi un 

modèle dlemaof pour les raisons que nous venons de donner. Le modèle suivant a surtout été utilisé l o q u e  

nous avions que peu de réferences. 

MQdkW 
Données (résultrCI) - Aucun crdn conceptuel pfUt&Ii 

Explication et interprétation selon nos r(wltrtr 

Lien avec un moôùie théaique poasibk (féministe ou a m )  

La codification des extraits d'entrevue s'explique comme suit : 

Numéro de la femme - Catégorie,. sous-catégorie, - page - 
Eempie: 6 - C 22  - p.16 = répondante numéro 6 - catégorie violence psychologique. sous- 

catégorie contrôler - page 16. 

Enfin, il est important de noter qu'une -rie était retenue seulement si plus d'une femme en par(& 

Autrement, la pertinence de la catégorie &tait sérieusement compromise. 

Chaque catégorie comprend un tabieau avec résultas. Ce tabieau indique le nombre de femmes qui ont 

énoncé une sous-cabégorie figurant dans b cdégorie pfincipde (par exemple. combien de femmes disent avoir 

été viclimes de contrôie du conjoint, donc souscaaégane qui figure dans la catégorie violence psychologique). 

Le tableau regroupe le nombre de femmes a avoir fait un énoncé ainsi que k nombre de fois où cet enon6 

a été formule par chaque femme. 



Le taMeau est alors divisé en fonction de la Mégode - C (chiffre correspondant à la atégork). Il regroupe 

ensuite chaque femne par le terme entrevua. 1, 2, 5. 6, 7, 8. 9, en ligne vertide. A coté de ceüe 

numérotation de knûevue, on note la souscaégorie en ordre horizofW et on indique le nom de la sous- 

catégorie pour ensuite donner le nombre de fois ou chaque enbevue (f;emme) a répété un énoncé qui 

correspond a celte s o u s - c m .  Le ratio qui figure au bas de la colonne donne le total de f&nmes ayant 

témoigné de b so-. Paexemple, das la donne CI .1 (C.1= Antécédents - 1.1 = dcodldmgues), 

le rab est de hutfemnes sur neuf qui ont discuté de cette  sous^. En dessous du ratio, on retrouve 

le tDtd des Brimés pwrrensem#e des kmnw. Paexemple, pour la même  sous^ aicooI-drogues. 

il y a eu en but 22 énoncés par rappoR a ceüe question. 

4.6 Limites de Ir recherche 

Un facteur clé dans but projet de recherche est sans doute la question de la populaüon a l'étude. Notre 

populah s'éiève a un W de neuf femmes. Les résultats obtenus ont une dimension qudiive importante 

car ils reflètent le vécu des femmes victimes de violence conjugale tout au bng de leur chm.nement. Par 

conûe, la mesure des données est bllidement qu-abie, sauf pour quelques categories et souscatégories 

qui ont été, âppaemnent, remaquabies tant sur le plan de la fféquenœ des énoncés que sur le nombre 

de répondantes. Une recherche quantitative ayant pour but d'évaluer I'effiicacia du programme travers des 

échelles de mesure et avec un goupe c o r n  -eu comne elnet de demontfer si le programme constituait 

une variabie importante dans le cheminement des femmes. Une hypothése possible est que les femmes de 

notre recherche auraientfmcémntchoisi le mêm cheminement, même si le programme en place n'avait pas 

été disponible. Ces femmes auraient peukêlre eu recours a d'autres fwmes de services d'aide. Un groupe 

contrôle nous permettait de mieux idenMer les conséquences du programie sur le cheminement des 

femmes. 

Néanmoins, la perswve fëministe et quditab've de la recherche met l'accent sur la femme qui est a la 

recherche d'aide et nous offte une piste de recherche assez souple. La point focd de la recherche s'oriente 

dors vers le vécu et l'expérience, et non sur la compilation de données quantitaüves pour fins de mesure. 





CHAPITRE 5 

RÉSULTATS DU T'H~ME AVANT 

5.1 Introduction 

Ce premier tfiérne aborde le vécu de la femme avec le conjoint violent, ~ ' ~ M r e  les antkédents de la 

relation conjugale. Nous avons voulu connaiûe toute la dynamique de la relation violente afin de mieux 

comprendre le cheminement de la femme lors de son recours aux services du programme évdué. 

Menüonnons que ies infbmatbns fournies proviennent des opinions des femnes et que nos résultats sont le 

reflet du discours et des thwignages reçus qui s'inscrivent dans les diverses catégories et sous-cathgories. 

D'abord, nos entrevues nous fournissent des inf9miations quant aux anbécédents du conjoint violent ainsi que 

les diverses formes de violence: psychologique, physique, sexuelle et économique. 

La violence arnjugaîe se situe dans un contexte de cyde de la videnœ (Larouche, 1987). Notre recherche 

sFntéresse à cete quesbon. Nos données indiquent que le cycle de la vioience conjugale est un phénodne 

remarquabie tout au long du vécu des femmes faisant partie de cette recherche. 

Nous avons egdernent explore les r&üons des vidmes et les sentiments qu'elles ressentent vis-à-vis de 

leur situation et face B leur conjoint Cette demiere catégorie nous indique la sév&itb des sbquelles de la 

violence sur l'état psychologique et psychosocid de la fiernrne. Les sentiments exprimés nous indiquent que 

les fermies subissent de nombreux contrecoups de leur expérience. Menüonnons, entre autres, Ilisdernent, 

la soumission, la peur, le stress, i'espoir, etc. C m ,  notre échantillon de neuf femmes nous a permis de 

constater que le degr6 de sévérité du vécu est immensurabk, sudout sur le plan des sentiments et des 

réactions face 8 la violence. Une similide existe entre nos données et celles des autres recherches qui 

poctent sur la vidence conju9de. surtout en regard aux questions des coûts @aux et humains. Cependant, 



comme nous le verrons plus tard, les conséquences humaines semblent Bîre plus dévastaûices que les 

répercussions sociales. 

.Le prix émotif énotme que ais famnes Qivent payer délie tout e M  de comptabilisalion. 
Certaines sont inqables d'enûetenir des relatbns durables par la suite, #autres ont peur 
de quitfer leur maison, paalysees pa une expétience de la vidence qui les tient Iimérdement 
en otage. CeMnes donient suppotter de voir ies s6queîles de cette violence sur leurs 
propres enfanb..-.(Un nouvel haimn: h n e r  b violence - Atteindre l'égalité, Gouvernement 
du Canada, 1993).. 

Nous exminons égaiement d'autres composantes importantes: la perception du conjoint sebn la femme, la 

place qu'occupent k s  enfals pendant le vécu, les e m  de la violence chez ceux4 et b queslion du soutien 

primaire et secondaire pendant cette période d q u e  de la vie de la f i m .  

Enfin, cette premiere partie de notre recherche explore comment les femmes expliquent leur vécu et quel 

processus conduit vers la prise de conscience du proMme ainsi que la décision de recourir de i'aide. 

5.2 Présentation et anaiyse des ~u~ 

Le modèle priviliégiié pour la présentation des données a été élabor6 dans le chapitre qui porte sur la 

méthodologie - plan d'analyse des données. Cependant, il est important de se rappeler que chaque catégorie 

se situe dans un cadre conceptuel suivi @un tableau avec les résutab pour chaque ç o u s ~ g o ~ e .  Après, 

la sous-catégorie est expliquée selon un cadre conceptuel; elle est suivie dune description des résuitats 

(énoncés) et, enfin, d'une analyse des résultats obtenus. Aprés la présentation de chaque sous-catégorie, 

nous revenons à notre cadre conceptuel présenîé pour la et nous fournissons une synthèse finale. 

Cette démarche s'applique pour chaque cat&orie. 

Une condusion quant aux résultats obtenus et la corrélalion ou intirmalion de ceux-ci termine le chapitre. 

Catégorie 1 - Facteurs explicatifs seion Ir victime 

Plusieurs schèmes théoriques existent quant a l'explication des causes de la Wnce conjugale. DankwoR 

(1 992) dresse un tableau qui regroupe quatre écdes de pensée: la pensée psychodynamique, b pens6e 



systédque, la pensée 
. - aviode et b pensée Eéministe. Rinfret-Raynor et Cantin (1 994) dscutent 

de ûois grands courants pour exphqm b vidence: les appcoches palhdogiques. soadogques et stucturelies 

ou politiques. 

La pensée psychodynamique (1992) est cella qui discute de désordres de la penonnaiïté, des troubles 

d'apprentissage sévères, ôes troubles de personndité narcissique, I'enfance îraumatisée etc. 

Le Consel du statut de b h u m  (gouvernement du Québec 1993), afiifme qu'un certain nombre d'agresseurs 

souffrent réellement de problémes psychiatriques, quoique les viafents qathologiquess ne représenteraient 

qu'une faible m i M  des agesseurs sorinls a des exanenns psychiatriques. En effkt, la majorité des hommes 

seraient considérés comme étant axmaux~. 

La pensée sysbémique s'explique surtout p a  le fonctionnement famlid. Ainsi, l'effondrement des dynamiques 

transactionnelles, intemctbnnelles et de la communication faniliale auraient comme eff'et de provoquer les 

sentiments et les comporbements de cdère. La videnœ devient alors un moyen d'expression de cette colére. 

La perspechve cognitive-behaviorde, est celle qui incorpore toute la notion de l'apprentissage de l'individu et 

de la violence intergénérationnelle. tgalernent, les facteurs de stress externes, telles les dinicult8ç 

économiques, la pauvreté et la cocisomnalion Udcod, ifluenceraient les mpartements agressifs selon cette 

théorie. 

Enfin, permettez-nous de p r i v i i  la dimension fém'nhk comme expücaüon a la violence. D'ailleurs, elle joint 

mieux les fondements de cette recherche. 

La pensée Mnis te  dit que la vidence W aux bmmes est 4 la bis une conséquence de 
la subordination des femmes dans la société et un moyen de maintenir cette subordination. 
La violence se perpétue notamment dans le processus de socidisation, mais die persiste 
aussi parce que la soci&é fa W r e  et n'intenhent pas de façon assez efficace pour la faire 
cessera,. (Québec, 1 993: p.57) 



Quel que soit le cadre conceptuel privilégié de cette recherche il n'en demeure pas moins que deux sous- 

calégones ont été rdienues a n  de - le discours des femmes interviewées. II s'agit du facteur dcoal 

(ou drogues) ainsi que des anëcedents du conjoint 

1 .l Alcool ou dmgues 

11 

ratio 

totd 

L'alcool et les drogues sont souvent considérés comme des causes de la violence infligée aux femmes. 

Welzer-Lang (1991) explique que l'utilisation â'alcool permet à l'homme vident de se présenter comme 

irresponsable, donc 6 jus6iier sa videclce. Un n u m h  inlihlé .Toxicomanie et violence*. de la M e  VS-A-ws 
(1 Wl), rapporte que les des études sur la relation entre la amsommation et la violence varient 

beaucoup (de 20 p. 100 a 90 p. 100). L'arüde poursuit en disant que œ n'est pas I'dcool en soi, mais plutdt 

une combinaison entre I'dcool, la personnaîii et les comportements apm qui renfwee le lien entre I'alcod 

et la violence, et sekn m * n s  conseillers en toxicomanie, les comportements violents peuvent resurgir, que 

le conjoint soit sobre ou en état d'&MW : 

2 

II(# 

24 

X 

7/19 . 
16 



u...sé parc'qui y'amamvait pi y6W tout le temp6...y boivait en ... tous les jours y boivait lui la.... 
(1-c.1.1 - p.1). 

es..& quand mon h o m  y buvait ben y s'en prenat beaucoup a moi ...* (26.1.1 - p.2). 

a. ..Id y'a commencé a vendre dla drogue ...a (6-C.1.1 - p.12). 

....y perdait 1u-e parc'qui bcivait ..a (1 1 -C.1.1 - p.29). 

Huit femmes sur neuf désignent I'abol ou la drogue comme &nt une des causes de la violence et 22 

énoncés ont été compilés a cet effet Nos résusuiws nidquent que I'dcool et la drogue sont des facteurs 

importants de la cause de la violence. Mdgé les études qui îendent ii écarter i'alcod et la drogue des causes 

de vidence, il nous appadtévident q w  ks homes violents figurant dans cette recherche ont des probltimes 

de consommation importants. Cela prédispose l'homme recourir la violence et lui p e m t  de jusafier ses 

compoitements en blamant I1ébri&é. Toutefois, nous ne pr6kndons pas que les recherches mentionnées ci- 

haut soient moins valides que la présente, car nous croyons &galement que t'alcool ou la drogue est un des 

mulüpies kzkurs qui conbi.buent l la videm. Pour ies fmms âe notre recherche, ce fadeur est sans doute 

pro blématique et important 

19 Antécédents du conjoint 

La question des antkédents cade mieux avec la théone de i'a~prenüssage &al telle que définie par Rinftet- 

Raynor et Canün (1994). Ces auteures discutent de deux courants théoriques dans ce modele. D'une part, 

il y a l'expérience de la violenœ dans l'enfance de l'agresseur et, d'un autre côté, il y a la conformité et les 

définitions rigides prescrites par la -été envers chaque sexe. 

La thbrie de l'apprentissage s'expçque donc pale fat pue I'agesseur qui a été exposé une vie tumultueuse 

ait appris a résoudre ses proWmes ou a transiger avec les difticuités personnelles par I'uülisation de la 

violence. Cet apprentissage le prédispose donc a continuer d'exercer les mêmes compo*mnts violents 

lorsqu'il aüeint I'dge adulte. D'un autre côté, les definMons traditionnelles prescrites pour chaque sexe nous 



portent A croire que ies f&mm.s ont des comporbemenls plus soumis, passifs et émotifs tandis que les 

hommes, de par leur nature, sont plus agressifs et rigides. 

Sdon no@ redierche, il y a une assez- représenfalion de b croyance ou mythe qui veut que les hanmes 

aient appris leurs c o q m k m n t s  violents. 

d u i ,  sé que son père &tait a ld ique  ...* (242.1.2 - p.26). 

a...J'ché pas quoisse que lui a vécu chez eux, y sont toujours chicanés pi y se chicanent 
encore pi y vont mourir de même, jSaé ben* (54.1.2 - p. 28). 

....un de ses frére quand y boivait ben y'était beaucoup uh. y'Wt fou en  boisson..^ 
(1 O-C.1.2 - p.70). 

Nos données semblent évoquer deux pensées plutôt traditionnelles et la majorité des réponses tendent à 

expliquer la violence pour des raisons de conma t i on  d@alcooI, d'apprentissage social ou de modèle 

intergénérationnel. 

€vidernment, les femmes interviewées sont de l'école qui tend a Marier ou justifier la violence selon les 

facteurs externes et familiaux. 

Sept femmes sur neuf sont d'avis que l'apprentissage socid a joué un rdle important dans la vie de leur 

conjoint. On note16 énoncés. Ainsi, la majorité des h o m  violents ont W exposés a diverses dicultés 

pendant leur enfance. Le modéle faiilid vécu infiuence sans doute les comportements et le syçtéme de 

valeurs et de croyances des hommes. Un p&e violent apprend à son garçon que les femmes sont des &es 

de nature inférieure ou les relations de pouvoir inégdes dans la famille ainsi que les autres hcteurs, tel que 

l'alcoolisme, influencent sans doute le recours 8 la violence. 

Pour aindure, nos résultab caubnnent b pensée =apprentissage socidm. Cette perspective cadre bien avec 

la pensée M n i s k  qui aliibue beaucoup d'importance à la Wranœ de la société devant l'exploitation de la 

femme et l'absence de dénonaatbn systématique des rapports iwaux. De fait Papgrentissage &al 

n'appartient pas uniquement a la famlie, maïs a une société patriarcale qui continue P metire l'accent sur 



l'attribution des rdies aüendue par les deux sexes. Conséquemment, re&nt qui apprend que sa source 

ptincipde de vdorisation repose sur sa domination envers le sexe oppose manifeskm cette croyance, non 

seulement 8 la maison, mais Ci l'école, dans la communauté et ailleurs. 

Enfin, une mise en garde s'impose si on veut BM(BT la dempsaib,1&~ de l'agresseur pour ses actes. 
Comme le bR si bien k rapport du Conseil du statut de b femne du Quebec (1993), u x s  substances 

réduisent les inhibitions des agresseun et faQlitent l'expression de la violence, ils ne la créent pas m. 

La même constatalion puurrait s'appffquw ii la question de la vidence intwgénérationnelle. En fait, malgré les 

apprentissages sociaux qu'a vécus l'agresseur, b recours a des mesures violentes et illégales demeure 

injustifié. Comme aduites, nous avons des choix a faire. Si nous avons appris à utiliser la violence, nous 

pouvons aussi le désapprendre. 

Catégorie 2 - Les types de vkience vécue 

Suite à la lecture des entrevues, nous avons retenu quatre formes de violence pour cette recherche. II s'agit 

de la violence psychoiogque, physique, économique et sexuelie. Ces quatre formes de violence rejoignent 

les recherches antérieures de Larouche et MacLeod (1 987) et du gouvernement du Canada (1993). 

Évidemment, dahes recherches se sont penchées sur les fornies spMques de violence sans mentionner 

les agressions comrlses dans les sectes, les actes commis envers les jeunes adolescentes (date rape) sans 

oublier l'inceste ... 

II a été partiailhwnent dffide pour les frrmnes de déaite les fornies de violence. C'est B ce moment que l'on 

a ressenti le plus cfanxîéîé et de bislesse. Certaines fermes pleuraient et d ' a m  cherchaient I conûbler leur 

angoisse. On a dû p renh  des pases. On a Misé la sévérité des enjeux de la violence conjugaie dans ceüe 

padie des entrevues. Les femnes ont éë sans dwir ûès murageuses d'avoir discuté de leur vécu. Les actes 

décrits pouvaient &e la fois sadiques et inhumains. Certains comportements ont laissé des cicatrices 

physiques et d'aubes des blessures émotionnelles. 



Catégorie 2 - Vilance psychobgique 

La violence psychologique est un concept qui intéresse beaucoup cette recherche. D'aprés las entevues 

menées, nous constalnis que cetle Cornie de vioienœ ocaipe une place importante dans le vécu des kmmes 

et que sa fréquence est remaguabie. En effet, butes les femmes rapportent avoir 6lé victimes de violence 

psychologique. 

Définition : 

eLa violenœ psychologique, en contexte conjugal, est un comportement spéafique 
intentionnel et répétitif qui s'exprime h travers différents canaux de communication (verbal, 
gestuel, regard, posture, etc.) de fgon active ou passive, directe ou indirecte dans le but 
explicite (ou risque &atteindre) une personne et de la blesser sur le plan 
émotionnelm (Ouellet, Lindsay, Clément et Beaudoin dans &a violence psychologique entre 
conjoinb, tome 1,1996, p. 120 et 121). 

La violence psychologique n'implique pas das actes physiques ou sexwls directs avec la victime (Oueltet et 

Clément, 1995) quoique ces mmporternents peuvent avoir un eflet dévasWeur sur le plan psycho-affécüf de 

la victime. Laouche (1 987) dit que (d'agression psychologique consiste a atteindre directement de soi 

de la vicümeo. Les man&taüons de la violence psychologique, qu'elles soient passives ou &ves, ont donc 

un effet important dans le processus interne de la victime. Les victimes n'étant pas toujours conscientes des 

enjeux inbpsychiqws des comgor$men6 de l e m  conjoints, il nous apparaît toutefois &vident que c e l W  

sont grandement aik&es pa la vidence psychobgique don qu'elles parient de leur vécu et de leur position 

par rapport a elles-mêmes et par rapport a la vie en gén&al (voir de la victime). De plus, le 

compoctement de vioience psychologque est spécifique, donc il constitue une en* indépendante des autres 

formes de violence, il est intentionneî (i'agresseur connaît I'efFet négatif que cela peut avoir chez b victime, 

comme par exemple I'humi W...), il se rwte, il est acüf (menacer la victime) ou passif (ignorer la victime) et 

il aüeïntla personne drectement ou indireclment (daquer la porte, utiliser les amis pour aüeindre l'autre...). 

Cette étude nous confirme une présence de Wenœ psychologique. Certains cornpodements sont passifs 

(bouder) et d a m  aals @Iàner, ailiqwr, amsr...). Les manifiestations de violence psychologique démites 

par le corpus des femmes interviewées sont 6gaiement de nature drec$ ou indirecte. 



Pour fa des mqmkmls psychdogiques aelifs et passifs, nous nous inspirons du tableau 

de Ouellet, Lindsay, CMmntet Beaudoin (kne 1,1996 p.132). 

four cette recherche, nous avons identifié les mqmtemerits psychdogiques au fil de la lecture des 

entrevues des neuffemmes. Nobe liste finaie de ampodments reflède bien les données des recherches 

antérieures. Nous nous inspirons toujours de Oueliet et al. (1996) pour définir chaque comportement tiré de 

notre analyse. Voici les résuitats sur la fréquence des bnoncés et le nombre de fkmmes ayant vécu les 

diverses fornies de violence psychdog'que- 



2.1 - Blamer, critiquer, accuser 

Émette des opinions défavorables, des reproches, des jugements de désapprobation sur quelqu'un ou sur 

quelque chose. Faire ressortir ses défauts, la rendre coupaMe et répréhensible. Lui reprocher ce qu'elle est, 

ce qu'elle fait, etc. 

entrevue 

1 

2 

5 

6 i 

-Y dsaitquejtourais avec d'autres là pi tu sé la, s'tait devenu insupportabie~ (1C.2.1-pl). 
Gomme c a ~  y dit olsi tu veux aller prendre le cours, y dit 4 mangeras d'la made!. Y di 
-moé, des affaires de même dans mon ménage* (8c.2.l-p.20). 

C.28 

sur=mpom&iliwrl 

X 

2 

C.27 
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X 

X 
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x 

Huit femmes sur neuf parient du blâme, de la critique et des accusations venant du conjoint Nous avons 

recueilli 13 énoncés. Les témoignages rqps nous confimient la définition fournie par Ouellet et ai. (1 996). En 

efiet, les femnes sont assujet& à des propos déwdanb et insubnts, elles se font blâmer et ridiculiser. Ces 

comportements de violence psydwlogique sont actifs et directs. Ils la vicüme directament et ils ont 

un effet actif d'humiliation. 
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L'&on de surveiller une personne, avec l'idée de b dannef, de la commander. Surveilkr quelqu'un de f-n 

malveillante, I'empécher de Bre  des choses. 

~Enwaye Oassire toé, pi arr& de nous échoeurern (2~2.2-p.9). 

di j'allais a la mdle, c'&ait beau! Fallait tout l'temps j'reste à la maisonn (6~2.2-p.42).1 

dm couche, j'veux pas tu paries longtemps avant bm'nir te coucher*. Toutes des choses 
comme ça la (k2.2-p.10). 

~j'pouvais pas regarder a nulle part, j'pouvais pas parler a personne ...n (1 k.2.2-p.21). 

Ce comportement est faR représentatif du discours des femmes et il occupe une place importante dans la 

recherche. Le contr6le prédomine chez les neuf femmes et on recense un totaî de 31 énoncés, chiffte éîevé 

comparé a d'autres données. Nous pouvons sans doute faire un lien entre nos résultats et la question de la 

perspective féministe qui discute fortement des inégal-& dans les rapports de force entre les deux sexes. 

Quoique les fenrnes ne font pas impbtemnt le lien entre le conttdle et la dynamique causale de la violence, 

nous pouvons cependant confimer I'hypohése féministe sur la question du besoin de l'homme de dominer 

et d'occuper une position de pouvoir au sein de la relation. 

2.3 Dégrader, âénigm, humilier 

Action de diminuer la valeur morale, dafFaibiir. d'abaisser, de destituer de f w n  infamante. Réduire la 

réputation de quelqu'un. Adon de fare m i t r e  quelqu'un comme inférieur, méprisable, par des paroles ou 

des actes qui sont interprbtés comme abaissant sa dignité. 

~..slqu'on sortait parmi l'monde, t'sé comme..y1dlait dir u h: t'es juste un esdave .... (2~2.3- 
p.3). 

....tes une coureuse, Ces une putain, tes une chienne, pi tes ci, pi t'es ca .... (5c.2.3-p.15). 

~ y ' e t a i t  avec ses churns, y m'traitait de putah, de vache .... (kî.Sp.8). 
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La majo& des humWons prennentpb dans un enooitpubiïc, œ qui contribue a une double MrnSaZibn. 

La ferme Qit dune part subir les insuites de son conjoint, tout en vivant des sen&nents de honte ou de @ne 

devant les ames qui en témoignent 

Sept fkmnes ont exprimé qu'eles ont subi cete f b m  de vidence et, en but, nous comptons 18 6noncBs. Une 

tdie f o m  de dénigrement de la femme a des conséquences sérieuses sur son estime de soi. L'importance 

est de souligner que ces insultes ne sont pas exprimées de fgon idêe. ales cadrent dans la perspetive 

féministe voulant que i'homme se donne un droit de s@riontb en am'nwnt ainsi la femme- 

2.4 Intimider 

Fare peur a quelqu'un, le troubler, lui faire perdre ses moyens, son na!urel. Action d'impressionner fortement 

quelqu'un, le remplir de craintes et de peurs en emwyant la coercibPn, des conbaintes, des pressions 

niorales. Troubler quelqu'un, le remplir de gêne, de confusion. 

.Y rn1crÏait par la tête pi fallait que j'caliçat mon ca mp.... (2c.2.4-p.2). 

=...c'tait comme une maniére de m'faire peur .... (1 û-c.2.4-p.28). 

Seulement deux des neuf femmes ont parlé de I'inümidation. Peut-être que cela est lié a la dificuM de la 

femme a reconnaître ou a identifier œ concept et, par ricochet, a I'incapacité d'en paler. Égdement certains 

comportements comme la menace et l'accusation peuvent etre perçus comme étant de l'intimidation. Nous 

avons recueilli trois énoncés a cette question. D'après les témoignages cités plus haut, l'intimidation est 

indirecte et adve car elle est exprimée verbalement mais I'intenthn d'attaquer la femme est plus subtile. 

2.5 Manipuler 

Manoeuvrer de façon occuk ou suspecte dans le but de fausser la réalité. Manoeuvre par laquelle on 

ifluence à son insu un inchidu. Action dagr sur quelqu'un par des moyens détournés pour l'amener a ce que 

l'on souhaite. Déformation des faits, -ration ou interprétatbn abusive de la réalii. 

*...parclqui a pensé, j'va y faire d'ia peine, pi a va brailler pi a va y'ailer s'coucher en 
braillant..- (2-2.4-p.10). 
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a.. .parc1qui m'disait tout l'temps j'veux pas t'perdre..> (1 0c.25p.14). 

Comme l'acte d'intimider, la manipulation ne semble pas occuper une place importante pour ces femmes. 

Seulement trois femmes l'identifient avec un total de six énoncés. La manipulalion est sans doute un moyen 

indirect qui peut etre passif (le ne veux pas te perdre) ou acüf envoyer la kmme pour la fare pleurer.. 

Toutefois, le conjoint se sert de ces manoeuvres pour obtenir gain de cause ou pour rendre la victime plus 

vulnérable et ainsi, avoir la saüsfacb'on d'obtenir œ qu'il cherche. Nous verrons plus tard que les conjoints se 

servent davantage de ca(ie maoeu~e lasque les temes prennent position et qu'elles dénoncent h vidence 

(voir section : réactions du conjoint). 

2.6 Menacer, chanter 

Action de donner à quelqu'un des motifs de craindre que l'on puisse accomplir une action qui lui serait 

préjudiciable. Manifester violemment dans ie but de signifier d une personne l'intention que l'on a de lui faire 

du mal, de la contraindre par la force 8 faire quelque chose, d'avoir recours la violence si elle n'oôtempére 

pas, etc. Exprimer le projet de nuire à autrui. Proférer des paroles sur un ton menaçant 

*...jtperdrais mes enfants la.... (l-c.2.6-p.3). 

A! Des menaces, y m'en a faite souvent Si j'm'en allais, qu'y allait m'tuer.* (6~2.6-p.41). 

-...fia tout vous tuer pis en commençant par la plus vieiile.. (1 k.2.6-p.31). 

Voila un acte qui est direct et actif. L'agresseur exp- ses intentions verbalement et utilise œ qui est 

précieux, comme les enfants, pour maintenir une peur et un conûde sur la victime. Le code criminel du 

Canada reconnaît les menaces comme étant ilkgaies. Malheureusement, les victimes en parlent très peu et 

d'après l'agente drnformaüon du Conseil a m s u W  sur la condition de ia femme du Nouveau -Brunswick 

(1 997), cela est dû au tait que ces femmes entendent des menaces sur une base régulWe, et ce, depuis des 

années, donc elies dwiennent habitueas a œ cornportmenteton reamndt b dfliculté de traduire cette fom 

de violence en justice, faute de preuves suffisantes. On doit demontrer ou prouver que l'agresseur a pmfërb 

des menaces, ce qui est dimale si les actes sont commis sans la présence dune tierce partie. 



Plusieurs femmeç témoignent de œ problème, so l  sept sur neuf et nous avons repéré 13 énoncés. C'est la 

troisiéme forme de vidence psychologique la plus sévère après le conable et la dégadaoon. 

2.7 Priver de façon intentionnelie 

Créer le manque, l'absence bune jouissance, d'un plaisir, d'une chose qu'on avait ou qu'on ailait avoir. Créer 

la pbnurie des choses agréables et nécessaires. Ne pas accéder aux demandes et aux exigences de 

quelqu'un. 

....y voulait pas m'laisser le char.. (k.2.7-p.23) 

d u i  faisait ses scènes ben, y mlaissait pas dormir &la nuit. (1 0-c.2.7-p.27) 

Certes, prNer la Rmne 6 -neç choses de base U s  son sommeil ou sa voiture peut avoir un effet négatif 

tant sur le plan physique que psychologique. Ne pas avoir accés à une automofMe dors qu'un enfant est 

malade ou dans d'aubes contexîes lbgrtirnes est un moyen d'empêcher la femme de répondre des besoins 

fondamentaux. On compde trois bmes sur neuf et six (6) énoncés qui s'inscrivent dans cette sous-catégorie. 

Exiger de quelqu'un une charge de travail, des prÏses de décisions, des responsabilités ou des tâches qui 

excédent de beaucoup œ a quoi on serait nomdement en droit de s'attendre de cette personne. 

Ne pas s'inipliquer dans les tâches qui nous sont dévolues, se souslraire P ses devoirs, a ses responsabilités, 

a son rôle, etc. 

(.Ah! Sé tout l'temps pareil, j'anive, j'ai pas fait b rien d'mal, j'a pas tue pemnne, yein, yein 
yein. (2-c.2.8-p.8). 

-Ça fat quand raniva, le ménage, à rien en but Lui y m'lâchais le petit moé pi y s'en allait au dub. 
Pi la, j'me sentais bute seule ...n (k.2.8p.6). 

-Pi y s'a jamais beaucoup occupé des enfants* (7c.2.8p.7). 



On peut constater deux tendances par ces discours : d'une p a t  le conjoint se déresponsabilise face aux 

enfants et aux aubes tâches qwtidm~nes et, dun aulm W, le conjoint se déresponsabilise face à la violence. 

ce qui c o ~ - t w e  B sur-responsabiliser ia victime. Conséquemment, la victime assume la plus Iage part des 

tâches et responsak'lii faiilides. Un effet de vulnéraklia peut d m  avoir lieu m la sanlé de la victime 

devient plus précaire, eQe est plus démuragée, ek. Nos voyons les effets de ces formes d'abus dans daubes 

sedons de ce chapitre. On retrouve sept enon& et quatre femmes ont discuté de œ pMnom8ne. 

Faire semblant de ne pas etre touché, de ne pas &re ému, de ne pas etre concerné ou de ne pas 6lre 

inWessé par une personne, un &&ment ou une chose. Agir consciemment dans le but de montrer b l'autre 

qu'elle n'est pas imponan$. que ses besoins ne sont pas importants, que œ qu'elle dit n'est pas entendu, etc. 

aY dit : j'ai jamais arr& d'boire pour mon pére pi ma mère pi j'les aime. Y dit : j'an8krai 
certainement pas pour W.. (2c.2.Sp.6). 

*On faisait I'amour pi on pariait pas a rien en tout. (6~2.9-p.20). 

Évidemnent, le preniier dnoncé brosse un portait pour le moins sombre du genre de traitement d'indifférence 

qui peutete exercé envws une femne. L'Ïndfiëfence du conjoint, ia, se sÎtue par rapport aux sentiments qu'il 

manifeste et son manque d w d  dans ses dim de pades. On c o m p  trois Ommes qui discutent de cette 

notion d'indiflérence pour un total de cinq énoncés. 

2.10 Agresser les enfants 

Attaquer (verbalement ou physiquement) les enfants de fgon soudaine et brutaie sans avoir 6té provoqu6. 

Attitude ou paroles visant i3 critiquer aprement les enfants, B les blesser mordement 

@is lui y dit : toi, ferme ta gueule- Pis là l'autre, la p'üte a dB.. en braillant pis ça : quoi s'qui 
s'passe? Pis y'a pogné la pYite pis y l'a Y s é  cornine garochée sur le sofa.. (2~2.1 O-p.11). 

-Ben y vargeait un enfant avec une ceinture.. (7c.2.lO-p. 40). 

=Oui, y les a même abusés sexuellement aussi.* (1 k.2.10-p.17). 



Les victimes parlent de leurs enfants avec beaucoup d'amour et de sentiments de protecüon. Maigre ce 

phénornéne sérieux de l'agression envers les enfants, seulement trois fiemmes disent mir vécu de tels 

scénarios. La déinilion de Ouellet et al (1996) parie d'agression brutaie sans raisons explicatives. C'est 

d'&leurs œ qui ressort dans les données obtenues. Les kmmes admetîent que les conjoints s'en prennent 

aux e-. Cela affecbe la position de la femme qui, en retour, doit demeurer soumise aux actes abusifs du 

conjoint C'est une fornie indirecte sur la fiemme, directe sur les enfants. Par contre, ceüe agression est tlés 

active et elle a sans do& un effet dévastateur sur la victime. En générai, les 11 énoncés traitent d'abus 

physique envers ies enfants. 

2.1 1 Nier la condition de I'autre 

Rejeterou se représenter un état ou une condiion comme étant inexistants. Ne pas admettre ou accepter les 

émotions de l'autre, nier leur existence ou les remettre en cause. Le fait d'entrer en contadiction avec 

I'existenœ de quelque chose, de ne pas reconnaître son bien fondé, de nier, etc. 

~...j'venàs pas dla piace, pi j'connaissais personne, fait que lui sortait, monsieur, y'arrivait 
l'heure qui voulait~ (2-c.2.11 -p.4). 

e<...j'&ais emeinte dla petite, j'ai beaucoup euh ... disons j'fatiguais beaucoup parce que disons j'avais 
pas trop d'temps pour m'reposer.. (1 k.2.11 p.2i). 

Nier la condion de l'autre a des simila&& avec l'indifférence et l'action de déresponsabiliser. En effkt, le 

travail de drvision par sous&gorks a exigé une analyse rigoureuse. On a du s'assurer que le contexte de 

chaque énoncé reflétait bien la sous-catégofie. En ce qui concerne la sous-catégorie 2.1 1, nous pouvons 

faciIementconstalr que la condition de b vicb'me (enceinte, isolée, fatiguée..) n'a pas d'efkt chez I'agresseur. 

Ce dem'i  fait des choix et prend des décisions qui vont à l'encontre des besoins de la conjointe. On note que 

cette forme d'abus psychologique est celle ou l'agresseur se désensibilise et n'offie aucune empathie a la 

femme. En tout, quatre femmes ont subi cette fornie de violence avec cinq énoncés d cet effet. 

La vioience psychobQque est cmqlexe et die se manifes& de différentes fgons. Ouellet et ai. (1 W), dans 

leur recherche qui p o e  sur les représentations de la violence psychologique selon les genres, ont idenolié 

une liste de 13 ampxkmnts dont 11 figurentdans notre 6tude. Les deux compoftements que nous n'avons 

pas idenüfiés sont la bouderie et le hardement 



En condusion, nous que, mdge une présence de 11 compordemenîs de violenœ psychdogique, 

quatre types prbdominent : le conMe (30 6noncés), la dégadaoon (1 8 bnoncés) et les actes de menace et 

de blâme qui regroupent 13 &on& chacun. D'ailleurs, nos données semblent confirmer les résultats des 

recherches mures  qui porknt sur& question- Chose inthsa-, ces quatre comportements entrent 

dans le modèle .actifs et directs. du tableau 2.1. Cela facilite donc i'identification de ces fornies de violence. 

Les autres formes de wlenœ psychologique qui ont un caractère plus subtil (comporbmnts passifs et 

indi-) semblent &re moins reconnues par les victimes. II est important de noter que les autres formes de 

violence (nier la condition de I'aulre, déresponsabiiserser.J sont liées d des r&s et responsabii, ce qui 

touche toute la question des normes et stéréotypes sodam. Alors, f'hypothése suivante pourrait s'appliquer 

: -Les femmes victimes de violenœ conjugale se résignent davantage aux agressions psychologiques 

passives et indrecdes et eles ont tendance i î  les mimmiç er,ca eles prbconisent des perceptions et croyances 

traditionnelles des r6les et responsabilités». 

Catégorie 3 - Violence physique 

W... à la fin y m'a vraiment ait mal ...% (2c.3-p.2). 

....pis après ça, le soi..d m'mener a I'hapitd parce qu'a pensait que j'avais queclchose de cas sé...~ 
(2x3-p.31). 

La violenœ physique est une des fwmeç de violence les pius reconnues par notre soci& étant donne qu'elle 

est direde et l a  souvent des séquelles 6videntes. Notre lechire des recherches et travaux qui portent sur 

la vidence conjugde nous porte a définir cette vidence surtout par des bennes comme .voies de ait directes 

(frapper, gifler, pousser ...) et indirectes (utilisation d'amies. lancer des meubles. briser des objets...)~. Notre 

expérience avec la violence conjugde nous porte a a s d e r  la violence physique a la preuve utilisée en cour 

lonqu'il y a poursuile criminelle. Mdgé b dyna~ique mmul66mensionnefie de la violence conjugde, la violence 

physique semble enme dominer comme caractéristique principale de la probkmatique. 

L ' M e  265 du Code aiminel definit les voies de fait, qu'elles impliquent des conjoints ou des &rangers, de 

la façon suivante : 

(1) Commet des voies de fait, ou se livre a une attaque ou une agression, quiconque, selon le cas : 



a) d'une rnaniére intentionnelle, emploie la force, directement ou indirectement, conire une auire 

personne sans son consentement Ces deux dauses de la loi abordent la ques6*on physique de la 

violence conjugde. Les aubes dauses touchent la question des menaces, l'utilisation des objets, etc. 

Selon sfab'sîique Canada (1 989), 24% des homnes des provinces dantiques avouent infliger de la vidence 

physique b ieur partenaire. Au moment de cette publication, ce taux etait deux fois plus élevé que celui de la 

moyenne nationde. Aussi, cela pouvait s'interpréter par un chiffre de 40 500 femmes au Nouveau-Brunswick 

qui seraent vicanes de voies de fait de laur amjoint (Conseil consultaüf sur la con660n de la Amme du N A ,  

1 989). 

Plus récemment, b Torondo, une étude ~omrnuna~re sur la sécurité des femmesa (1 991), nous révèle 

que plus dune femme sur quatre (27%) est victime de violence physique et que 36% des femmes craignent 

d'être par ieur patenéire. Ces diiffres alarmants reflètent moins les résultats de notre étude. Par 

contre, les détails gghiques des mwiktabns de violence physique exempïint tien ce qui est document6 

dans les autres recherches. 

-- -- - - - 
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3.1 Frapper 

Le terme frapper en est un qui est fmiiii et courant Le Petit Robert (édition 1989) définit l'ade de frapper 

comme étant 

-Toucher plus ou mins rudement en portant un ou plusieurs coups.. 

=...y'a pris son poing pis y m'a bappée dans i'oreille.. (64.3.1 p.3). 

&...y metlait ses m n s  id dans le cou pis y secouait la tête contre le plancher. Y m'donnait comme 30 
coups d'file comme ça., (9~3.1-p.39). 

....y m'avait fessée 18, y m'avait kickée dans la faurclie pi euh ... j'pensais j'aurais jamais #autres 
enfants., (1 1 c.3.1-p.4). 

La violence physique comme les coups (frapoer, et.) laisse des Qcabices physiques et ces cicatrices finissent 

par guérir (Macleod, 1987). Selon cette auteure, ce sont les chtrices ~ ~ o n n e l l e s  qui sont gravement 

préjudiciables. Le fait d'avoir été frappée est difiiule P cacher, surtout s'il y a des marques physiques- Les 

femmes font d'énormes efforts pour camoufler les ecchymoses, les coupures, les marques rouges, les 

empreintes des M n s  etc. Apcéç awir éîé îravdleuse durant plus de six ans en protection a l'enfance 

et a runite de la vioience conjum, j'ai eu d'intervenir avec plusieurs femmes en situation de aise. 

La violence physique etait souvent le moment 00 la femme n'avait pas #autre choix que de faire appel des 

services. Le dangw imnent pour ces femnes et leurs enfants néoess'i des mewres urgentes. La violence 

physique, de par son évidence et ses eikb postaaumatiques, provoquaient le plus de rMons ïm&Wes. 

Une fois guéries, les femmes reprenaient la routine habituelle et c'est la violence psychologique qui prenait 

place. C m ,  la violence physique est I'écMernent final, l'explosion du cyde de la violenœ (Larouche, 1987). 

La simple expression objets lancés explique bien le contexte de cette sousîatégorie. Lancer des meubles, 

briser la vaisselle, frapper les murs, defoncer des portes, ou autres actes du genre, ne sont que quelques 

exemples de cette fornie de violenœ physique. Voyons les exemples kumis dans cette recherche pour la 

comprendre plus précisément 



-...pis aprés ça une sQrée y'a gmché cornme euh ... une boîte de poudre à laver contre le mur .... (2- 
c.3.2-p.5). 

~Y'avait un beurrier sur l'armoire à vaisselle, y'a garoché ça sur les armoires.* (7-c.3.2-p.64). 

Plusieurs femmeç dçaitent de œüe Ibmie précise de violence physique. En fait, on en compte anq et un total 

de anq énoncés. Les objets lancés s'inscrivenfégdement dans un canîex?e de crise et â'explosion. Le conjoint 

u t i r i  la p a  I'enbemise des objets. Cda peut sownt Unpiiquer des actes très destructifs. Cet acte atîeint 

directement la viclne et les erWs. fi peut engendrer fa peur et la panique. La conjointe que l'agresseur 

continue d'escalader davantage l'échelle de la violence physique envers elle ou les enfants. 

3.3 Pousser 

On se référe encore au PetitRobert (1989) pour définir ce comportement En e k t  i'acte de pousser se definit 

par (Soumettre à une force agissant par pression ou par choc et permettant de mettre en mouvement, et de 

déplacer dans une drecfiOn ... Conquérir une position meilleure; se mettre en vue ... qui se rengorge ...m. L'acte 

de pousser peut alors avoir une connotation de supériorité ou de domination sur une autre personne. Cela 

ressemble bien a la théorie explicative de la violence qui est privilégiée pour ceüe recherche. 

~.. .y m'a euh ... jetée en bas d'la chaise.. (2~3.3-p.10). 

=Y m'avait garochée en bas de l'escalier.,, (1 1 ~3.3-p.4). 

Note rectierche nous conlinne que bWs femmes ont subi ces fhes  Ualtaques. Les trois énoncés démonîrent 

clairement un comportement très agressif et direct pouvant conduire à des Messures majeures. Par contre, 

le contexte de ce comportement peut se situer dans la violence régulière qui s'exerce quotidiennement ou il 

peut se manifester dans un contexte d'explosion. Par exemple, la conjointe est assise sur une chaise 

-spécialen et le conjoint la pousse sans aucune raison, ou l'agresseur est dans un etai de rage et la pousse 

en baç dun escd'i. Quel que &le conlexde, cette f o m  de videnœ est sévère et doit être prise au sérieux 

dans le processus criminel. 



Cetle descn'ption de b violenta se Mke surtout8 fu6Csdion cfotipb pour la vicürne. Cest un moyen 

qui requiert un mouvement physique avec beaucoup ou peu de force et ayant comme conséquence la 

destruction de la proprié@. Les objets lancés peuvent engendrer une certaine destruction mais le 

comportement est principalement intimidant (dans le but de faire peur). Briser des objets a une amnotation 

plus directe et un poids sérieux avec dommage 8 la propriété. 

-...quand je fasais des cadeaux, ben y les cassaittous quand y buvait* (5c.3.4-p.10). 

....jtai fermé la porte d'la salle da bain pis jTai barrée, y'a dédefond la porte. Y'a commencé à donner 
des coups là. Des coups dans la porte.* (9-c.3.4-p.36). 

(....la prerniére année la, y buvait pis y'avait scrapé mon char avec une hache.. (1 1ç.3.4-p.13). 

Ces descriptions de la vidence physique nous présentent un portrait réel et tragique. On peut a la fois avoir 

de la difficulté 3 imaginer la violenœ physique a moins qu'elle se situe dans un conbxie de .films 

hollywoodiens, malch de  boxe..^ En m&ne $nps, ces témoignages nous confrontent h la r6aiii des enjeux 

de la tolérance et de l'acceptation de notre socibté face 8 cette problématique. 

Cadion & happer a été identifiée par six femmes, ce qui reflhte le plus haut taux en ternie de pourcentage. 

On mmpte 18 énoncés, ce qui indique le plus haut taux de violence physique compare aux sous4gories 

abjets la*, qmsser* et Qriser les objeb. Dailleun, moins de femmes disent avoir vécu les trois autres 

formes de violence physique. Seulement trois femmes ont park @objets lancés, deux affirment avoir été 

poussées et cinq femmes rapportent avoir été victimes d'agressions par I'enîremise dobjets lancés. 

En condusion, nous nous référons au document fédéral, (Uri nouvel horizon, 1993. qui explique la sévérit6 

de la violenœ physique. 

d a  r éd i  accaüanBe de b vialerice physique, c'est qu'elle commence souvent par des voies 
de fait "mineures" comme une gifle qui ne laissera probablement pas de séquelles 
physiques ... &, très souvent, ces incidents ne sont que les signes préairseun de gestes 
de plus en plus tioients qui causeront la paralysie définiove ... Certaines femmes su~ven t  a 
des tentaüves de meurtre.. (p.37) 



Nos témoignages nous portent &dementa nous préoccuper de la sévérité de cette forme de violence et des 

séquelles à long aemie. Les inadecits tmmüqws dont il a été fait mention sont de nature sérieuse. 

II est vrai que la violence psychologique alkcte de pr& les k m ,  car les cicatn'ces sont permanentes. 

Cependant, les enjeux traumatiques et dévastateurs de ta violence physique provoquent cies et des 

urgences troublantes- Les femmes et les enfants sont ainsi placés dans un 6tat binsécurité, d'anxiété, de 

confusion et de peur pour leur survie. En thoignait de ces fornies directes et adves de la violence, les 

femmes rédisent jusqu'où I'agesseur ira pour déiènde sa position de domination et de con&& sur sa famille. 

Ceüe çiaicbion rend male b cheminement de la k m ,  car eBe sait il quoi s'attendre lorsque k conjoint lui 

fait des menaces. Les fwm#s palent souvent du sérieux des menaces et elles ne les minimisent pas. Ayant 

connu les f o m s  de wioienœ les plus sévéres, elles reconnaissent les capacités du conjoint a müre ses 

menaces à exécution. Par ailleurs, le conjoint se réfëre a ces incidents traumatiques pour contrôler le 

cheminement de la femme (Larouche, 1987). 

Catégorie 4 - Violence économique 

La violence économique est identifiée comme bisant partie des quatre iomies de violence conjugaie. 

Cependant, elle est malheureusement peu documentée et peu reconnue tant par la sod&é que par les 

vicümes elles-niemes. Les études notent de multiples fornies de violence économique : contrôler les talons 

du m e t  de cheques, allitude désobligeante devant b contribution salaide de la femme, priver les enants 

et la femme de choses de base, utiliser I'argent pour de l'alcool, des drogues et des réparations de voiture au 

lieu de la nourriture, etc. 

La violence économique est présentée comme catégorie seulement En effkt, nous n'avons pas de sous- 

catégories étant donné le pebt nombe de fiemnes qui disent avoir subi œüe forme de violence (trois sur neuf); 

nous n'avons ressorti que quatre énoncés sur la question. 



d'aide socide ben, fautai saches compter. Quand ça passe su la boisson la tu comp tes.... 
(k.4p.21). 

.Dès qu'on avait cfi'argent, y gaspillait tout. (1 k.4p.40). 

Éviûemnent, nos données reflèbent tplu(8t la n a #  des dépenses par le conjoint Ces comportements affectent 

de près la Wrne qui elle, a son tour, doit tenter d'économiser avec une situation financi8re dbja précaire ou 

se priver du nécessaire. La question de b violence économique est sans doute présente mais les victimes 

semblent la minimiser. Pe-e que ces térnmes ont développé des habitudes de vie qui minimisent toute la 

question de la violenœ économique. Aussi, plusieurs de ces femmes âiscutent de la pauvreté comme étant 

normale dans leur vie. Cetk soci Jisation peut sans doute contribuer h leur perception traditionnelle face à la 

question des finances dans le couple. Enfin, si la violence économique s'insère dans un mode de vie ou une 

culture, les femmes ne s'en préoccupent pas tellement Elles ont par ailieun d'autres préoccupations plus 

importantes. 
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Catégorie 5 - Violence saurPa 

Le mouvement féministe ne cesse de souligner que la question de la seniaiité en est une 6Mnemment 

@tique et mide. Ce corirant veut que l'agression et la violence sexuelle soient des crimes de pouvoir et de 

domination, une manifestation du pouvoir patriarcai et que depuis 20 ans, (es organismes & femmes 

rédament vigoureusement des changements sociaux immédiats pour rnetbe fin 8 l'agression et ii la violence 

sexuelles (Canada 1993 p.31). 

D'aprés ks &des, fa majeure p m  des agressions sexuelles ne sont pas signalées aux autorités policières. 

On explique ceci par le fait que la plupart des agressions sont commises par des personnes connues de la 

victime. Selon le regroupement provinad des maisons d'hébergement et de transioon pour les femmes 

victimes de violence du Québec, 83 % des femmes victimes de violence conjugale ont vécu de l'agression 

sexuelle (1 987, p.53). 

Un arbCle pini dans .Ces Cahiers de la femme* (voI.12, n~m.1~1991) considére la violence sexuelle comme 

étant la f m  de vidence qui laisse le plus de séquelles. D'aprés I'auteure, les femmes ressentent plusieurs 

formes de sentiments telles l'humiliation, la peur, la colére et l'impuissance. E k  se sentent égaiement 

dévalorisées au plus haut point Ces sentiments continuent a se manifbster après l'incident On discute de 

honte et de culpabilité. Leur sentiment d'isolement est t&s élevé car elles pensent que ça n'arrive qu'a elles. 

Elles essaient d'oublier, maïs en vain, car la chose est trop pénible. Voila qui résume la violence sexuelle. 

Twtcomme la viaence bnonüque, nous n'avons qu'une catégorie et aucune sous-catégorie. II s'est avW 

difficile de diviser cette violence en sous-caîégories, d'autant plus que les bmm ne se sentaient 

généralement mal a I'aise d'en parler. 



-Comme aprés qui m'chicanait P. y'aurait allu que j'aurais 6té m'coucher avec lui ...- (2-c.S- 
p.69). 

.Y wait pas. Y prenait quoisse qui voulait pis après y s'virait d'bord pis y do miait ..- (5c.5-p.21). 

....y m'prenait de force pis ça, y m'dégoûtait en ...a (1 lc.lp.11). 

Nos données nous donnent un total de quatre femmes sur neuf qui parient de cette f o m  de violence avec 

un total de neuf énoncés. 

Ces témoignages nous indiquent que la violence sexuelle s'exerce ap&s les actes de violence physique ou 

dans un contexte de force et d'indifférence. La sexuali est un concept qui sFassocie I'Ïntirn& et à l'amour. 

Lorsque le sexe est u H i  dais un contexte cfaks, d a  corhibue sans doute à un désillusionnernent du point 

de vue de la vicb'me qui, sans doute, a toujours espoir de renouer sa relation conjugde. La sexual& étant un 

tabou pour plusieurs femmes, celw tendent a minimiser les actes sexuels du conjoint De plus, elles 

trouvent difficile d'aborder la question avec une &rangth. Nos données nous confirment toutefois que 



l'agression sexuelle est présente chez cerbines femmes. Nous hisons i'hypothdse que plusieurs autres 

femnes subissent de l'exploitation sexueîk, mais el& considèrent le sujet amme faisant partie du registre 

privé. 

Pour condure cette section sur la violence physique. il nous apparaît &vident que ses manifestations sont 

sévéreç et m. tant sur le plan physique qu'affectif. En efkt, les femmes sont soumises à des actes 

physiques de nature criminelle. Elles doivent également transiger avec des crises de colère qui impliquent 

l'utilisation d'objets et de menaces- l e  dimat familid est chaotique et en crise- La vulnérabilité de la victime 

recèle une peur d'6tre tuée. Cette peur engendre un effet pst-traumatique: confusion, artXi&& insomnie, 

peurs, etc- (DSM IV, 1996). Nos données nous confirment l'existence de la phase de l'explosion du cyde de 

la vidence (Laouche, 1987). Le cyde de la violenœ conjugale sera déait dans la prochaine catégorie. C'est 

égdernent à œ moment que la victime craint le plus pour sa vie. Elle est en état de choc et d'insécurité. Une 

visite chez le médecin pour la rassurer sur l'état de ses Messures et une prescription de calmants. Et le cyde 

recommence. Voifà la réaiii sombre et pénible de la victime. Et que dire des agressions sexuelles ou de 

l'indifférence du conjoint face aux besoins d'intimité de la femme? La victime est placée dans un état 

d'infériorité et de dégradation qui atteint directement ses perceptions de soi. Elle se voit comme un animal 

devant obéir aux exigences sexuelles d'un homme devenu un Manger. Et pourtant, elle n'en parie qu'a tr& 

peu de gens, car c'est la un sujet personnel qui demeure un secret de la chambre. 

Catégorie 6 - Le cycie de la violence 

Le cycle de la violence est la forme d'engrenage ou se retrouve la victime, c'est-&dire qu'elle est dans un 

enchaînement de umnstances ou elle est prise irrésistiblement (Larouche.1987). Larouche discute de trois 

phases de la violence. La premiére phase se situe à la période des tensions- Des facteurs de stress liés au 

travail, aux enfants, aux finances et autres ont pour effet de créer de l'anxW chez l'agresseur qui ne réussit 

pas à verbaliser ses sentiments de façon consWve, mais plut& par des moyens destrucüfS (accusations 

verbales et réactions de violence psychoiogique), œ qui peutenîraîner de la nervosité chez fa victime. 

Progressivement, la tension augmente et i'agresseur se désensibilise face à la victime et il s'eloigne de sa 

relation personnelle avec celle-ci. Cet$ distance permet a I'agesseur d'augmenter son autorité envers la 

femme qui, elle, en mur ,  devient plus repliée sur ellememe. Ce repliement de la victime donne carte blanche 



66 

à l'agresseur pour exercer da&= formes de vidence plus sévères, œ qui entraîne la deuxiéme phase du 

cycle de la violence. 

Larouche explique la deuxième phase de la violence comme étant 18éda&ment de la violence. Cettes. 

l'agresseur passe a iravers une fibération de tensions en fonction de l'énergie physique dépioyée en frmant 

la victime. C'est ainsi qu'il prend conscience de la sévérité de ses ades et de ses répercussions possiUes 

comme la perte de sa conjointe. 

Voulant à but prix un conûôie de sa vie personnelle et, ansi, ne pas perdre sa femme, I'agresseur 

concentre dors ses éner@es envers la res&walion de sa reMm de coupie. C'est d'ailleurs la troisidme phase 

du cyde, soit la lune de niel. L'agesseur enûqmndra plusieurs demaches pour ravoir sa femme a ses côtés. 

II lui fera des promeses. il consultera des organismes d'aide pour aidipues, il achètefa des cadeaux, des 

fleurs et lui promettra de ne plus man-r les comportements qui ont conduit a linstabiiii de la relation. 

Notre &ude confirme l'importance qu'occupe le cyde de la violence conjugaie auprès des femmes victimes. 

p 
ratio 
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6.1 Nostalgie du passé 

La fkmme victime de vidence conjugale est considérée comme btant en état de choc et de confusion face à 

sa sihia!ion. A œ m0menf-à & sa vie, ek estw vuinéraôie. Les iraits positifs de son conjoint faisant surface 

(surtout lorsqu'elle est confrontée à la possibilii de rupture finde), elle se rappelle les bons souvenirs du 

passé avec son conjoint Cette phase de rémission permet à la victime d'oublier t'agression et de croire aux 

changements annoncés par l'agresseur. La victime utilise d'ailleurs cetk phase comme point de référence 

lorsqu'elle aura A vivre d'autres situations de violence car Pespoic est un senb'rnent qui prédomine chez les 

femmes victimes de violence. 

«...c'tait un vrai bon man'...* (lc.6.1-p.3). 

&Ah! Ma vie d'couple avec lui. Les premières années, c'allait bien.. (7c.6.1-p.2). 

«Pis la, j'a tout l'temps cm que c'btait d'la vrai amour parce qu'on avait passé à travers de beaucoup 
pis, finalement c'tait pas ça.* (k6.lp.8). 

Larouche parle du moment de la rémission comme étant une période riche sur le plan affectif. .La femme 

videntée reçoit de I'anection et se sent reconnue cornne indvidu, son partenaire lui accordant de l'attention .... 
(1 987). La victime croit que l'homme qu'elle a marié, celui qui lui procurait joie et sécurité, est revenu. Ces 

femmes qui vivent cet état de nostalgie M e n t  nombreuses, soient huit femmes sur neuf avec 13 énoncés. 

6.2 Raisons du retour 

Le phéroméne du retour est expliqué pa LaOuche (1 987) dans le contexte du cyde de la violence. La phase 

lune de M, c'est-Mire la période où I'agesseur tente de faire des promesses de changements, essaie en 

vain de rétablir la confiance auprès des personnes les plus cheres en achetant des cadeaux, contribue aux 

facteurs de décisions de retour chez la victime de videnœ. En effet, pendant cetk phase la victime est plus 

vulnérable et confuse, donc, elle est plus sujette aux manoeuvres du conjoint 

(Si y m'aurait eu laissé mes meubles, sorb'r mes meubles, j'm'aurais pris un appartement, 
j'aurais blé... oui ... j'm'aurais pas en 6té dnouveau..r (24.6.2-0.22). 

a...j'm'en dais msier enouvaau avec lui pis j'ai dit oui parce'que j'avaïs des enfants.. (1 lc.6.2-p.74). 
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Évidemmenf peu de femes, deio< su. neuf chcutent des raisons de retourC Les trois &one& nous indiquent 

deux courants principaux : œ sont les enfants ou la situation financière qui contribuent aux raisons de retour. 

D'autres recherches rapportent fiéquemrnent ces mêmes moiofs. Les enfants et les finances sont les 

pnnapdes raisons de retour. Les femmes se sentent coupables de séparer les enfants de leur père et dies 

vivent les pressions externes tradiüonnelies du mariage. L'agent est égaiement un fadeur important, Btant 

donné que la fwm# doit avoir une sécurité sur œ plan pour entamer des démarches. 

Par contre. voyons manitenant le phénomène du retour avec le conjoint, œ qui nous situe meuX dans le 

contexte du cyde de la violence conjugale. 

6.3 Retour après rupture 

La question du retour a été documentée selon ces raisons (6.1) ou selon l'énoncé comme tel. Maigr6 le fat 

que peu de femmes spéafient les raisons du retour, elles discutent toutefois de cette question pendant les 

entrevues. 

....c'quand que j'ai sorti la premiere fois pis rai retournb d'nouveau, j'm sentais vraiment &uffée.a 
(2~6.3-p.25). 

d'men ailais chez maman. Pis là, j'etais deux-trois jours pis après ça, je revenais chez nous. C'tait 
toujours la même chose.. (Sc.6.3-p.3). 

«...on y donnait encore une chance pis c'taittoujours recommencer.» (1 0-c.6.3-p.83). 

Ces énoncés, ajout& aux dnoncés de la secbon 6.1 (raisons du retour), nous donnent un meilleur aperçu du 

phknoméne du retour. En effet, dans cette section, quatre femmes expliquent leur retour et on compte anq 

énoncés en $ut Ajouté a la palk 6.2, on compte un totd de six femmes qui ûiscutent de cette question. Ces 

derniers chiffies donnent plus d'ampleur 8 la queslion du retour et confirment egdement l'explication de 

Larouche disant que le cyde de fa violence recommence après le retour. Les seuls changements que le 

conpint a eflechiés se situent dans le contexte de la lune de mie( : promesses. cadeaux. etc. Ainsi, il n'y a pas 

de changements concrets, donc la femme retowne toujours avec le même conjoint violent 



6.4 Augmenbtion de la fréquence de k violence 

II est important de garder en perspective fa question du retour lonqubn discute de I'augmenWon de la 

fréquence et de la sévérité (6.5) de la violence. 

Comne nos données l'indique~ k mburaprès la rupture a lieu pour dfférentes raisons. La phase de la lune 

de miel incite la femme i3 retourner avec l'agresseur et on note que, pendant cette période de rémission, la 

victime est plus vulnérable. Conséquemment, elle risque davantage de continuer a &re agressée de fgon 

psychologique, physique, etc. 

=Chaque cyde complété provoque chez la vicb'me, qui a vécu les trois phases, une diminution de sa confiance 

en elle-méme. Son &me de soi subit également une baisse. Son insécurité augmente ainsi que sa 

vulnérabilii. De son côté, l'agresseur perdra plus rapidement le contrôle. Ses récidives s'accrohnt en 

intensité et ks de rémission seront de moins en moimoins longues.. (Larouche, .Agir contre la violence~b, 

1987, p.56). 

Nous continuons ii nous inspirer de Larouche pour expliquer les résultats des sedons 6.4 et 6.5. 

=Pis après euh ...ça m'nu qui l'faisait tout l'temps ...a (6~6.4-p.6). 

....y continuait tout l'temps .... (1 0c.6.4-p.45). 

La question de la frequence de la violenœ est identifiée par trois femmes qui formulent chacune un énoncé 

a cet effet La quean de l'augmentation de la fibquence &nt assez fable, l'augmentation de la sévbritb de 

la violence semble, par contre, susciter plus de réponses. La fréquence est l'augmentation de l'utilisation de 

la violence, c'&Mire qul y a de plus courts de laps de temps entre les incidents de violence. Trois femmes 

confirment cette dynamique de la fréquence. C'est dans le même contexte de la théorie de Lamuche (1 987) 

que les femmes discutent de cetk question. Nous présumons que, pour d'autres femmes, la fibquenœ n'a pas 

chang6. La manifestation de la violence peut avoir la même fréguence qu'auparavant P a  contre, il est 

impossible de mesurer la violence selon sa ftéquence. Qu'il s'agisse d'un acte isolé ou d'une ré@tition 

continuelle, la violenœ est en soi un acte criminel ou un abus de pouvoir de i'homme envers la femme. Son 

degré de sévérité ne repose pas sur la mesure de sa fréquence. 
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6.5 Augmentaüon de k s é v W  de ia violence 

La nostalgie du passé et l'augmentation de la sévérité de la violence sont les deux sous-catégories qui ont 

suscité le plus de témoignages. 

II n'y a pas de corrélation importante enbe ces deux sous-catbgories, sauf qu'elles se situent dans la 

perspedive du cyde de la violence. Plus de femmes ont tendance a se rappeler des bons souvenirs de leur 

relation et, cormie le &si bien Laouche (1 Mi'), les fhms qui mument avec le conjoint sont a œ moment 

plus vulnérables. Certes, elles espérer$ que b relation conjugale s'améliorera. Egdernent, elles veulent mire 

aux promesses de changements du conjoint A ce stade de leur vie, les femmes sont influencées par les 

aspects positifs de leur relation et choisissent souvent de retourner avec le conjoint (Larouche, 1987). 

Par contre, l'agresseur n'ayant pas reçu daide Iwmelle pour conirer ses comportements et aüitudes de 

domination, ce dernier prow de la vulnérabilité de sa conjointe et intensifie la violence envers elle 

(Larouche,l987). 

Conséquemment, les actes & violence sont plus sévères. Le retour au conjoint s'avére donc tr& nbfaste et 

dévastateur pour la victime. Du a5té physique, les Messures s'intensifient et les agressions sont parfois 

irréparables. 

«...de plus en plus ben ... y devenait plus comme violent. (2-c.6.5-p.3). 

-C'est dl'abus physique et moral ... ça devient de plus en plus grave.. (Sc.6.5-p.52). 

<<...ta vie pis la vie des enfants devient un risque à chaque jour de plus en plus grand ...# (lOc.6.5- 
p.16). 

Les femmes de notre étude identifient dairement l'escalade de la violence, surhout en œ qui concerne sa 

sévéribé. Cest d'&leurs une question qui a retenu plusieurs énoncés dans la catégorie du cyde de la violence. 

On compte cinq femmes sur neuf avec un btai de 13 énoncés. Nos données confirment les recherches qui 

portent sur les taux de risques sévéres (séquelles physiques graves jusqu'à l'homicide) de la violence 

conjugale et les facteurs d'escalade qui sont rattachés à celle-ci. Noûe recherche nous confimie également 

que, plus la victime est sous l'emprise du conjoint et qu'elle démontre une certaine vulnérabiiii face aux 



promesses, plus celui-ci se sent en état de contrôle et de domination. Le conjoint reçoit la confirmation qu'il 

est capabfe d7nfluencer la femme, mais cette foisu, il lui montre qu'il est le maître et qu'il n'apprécie pas les 

tentatives de rupture. En intensifiant sa position de domination et de violence, le conjoint aoit qu'il pourra 

atteindre la soumission complète de la conjointe. C'est comme une extension de la sentence de la vitime. 

Cms0nnement est plus sévére anme punilon envers la Rmne qui a osé trahir le statut social du conjoint 

Parallèlement à Faugnentaon de la videme, viclimes développent plus de tderance face à celle-ci. 

La tolérance est liée au phénoméne du cyde, car la victime I'identifie comme étant dans le &me contexte, 

c'est-Mre qu'au gré de l'intensification de la violence, la victime W e  & plus en plus les actes de violence 

au point où elle n'a d'autre choix que le recours Ii une aitemative possible. 

=...tu n'en prenais pis tu n'en prenais .... (2c.6.lp.2). 

=C'tait dur! J'endurais tout ça.. (R.6.5-p.7). 

Quatre femmes discutent de la tolérance et elles en parlent une fois chacune. Ainsi, la question de 

I'augrnentaüon de la violence semble étre accompagnée par une augmentation de la tolérance. II serait 

interessant de voir les &%un de degré de tolbranœ vis-à-vis des diverses formes de violence, a savoir 

jusqu'a quel point les femnes sont devenues haütuées a ceitans compoitements violents. On peut facilement 

soupçonner que les îérnmes krmiesnt beaucoup plus la uioîenœ psychobgque ansi que les formes de violence 

physique moins s~v&es. La sév&ïté de la violence &tant également plus intense, les femmes développent 

alors une plus grande toléranœ vis-à-vis des anciennes formes d'abus. Les nouvelles manifest;ttions plus 

sévères sont probablement plus apparentes. 

Ironiquement, le fait de ne pas manifester bintol6ranœ a chaque acte de violenœ consfitue en soi une 

toiérance. La femme vicane n'est donc pas en rnesue de quanülk son degr6 de tolérance. Eik peut en parier 

seulement dans le contexte de l'accumulation et de I'augrnentaüon de la violence exercée 8 son égard. 

Pour condure, mentionnons que le cyde de la violence occupe une place importante dans la dynamique de 

la violence conjugde. Les intervenants sociaux sont averb's de l'importance du rôle que joue œ phénodne 



dans la probkmatique de la violence conjugale. En fat il est reconnu que durant le cyde où elle continue 

d'être vicüme, la femme reconnait difficilement les éiémnts du dit cyde et, ainsi, ele ne cerne pas toujours 

les manoeuvres de bgessew. Par contre, bouche (1 987) insiste pour recommander que les interventions 

professionneHes avec les Iwmies doivent souligner ie cyde de ia videm. II est important d'expliquer le cyde 

et les signes précurseurs de I'expksion. C'est à œ moment que la femne fait un lien entre son vécu et la 

théorie explicative du cyde de la violence. Elle peut accepter de travaiiier avec l'intervenant et on peut don 

introduire des mécanismes de protection: cacher une carte d'affaires en cas d'urgence, fournir des 

renseignements a la femme quant aux ressources p o s s ~ i  en situation de ai&, hi conseïiier f0rtement de 

sortir du foyer lorsque les tensions s'intensifient, etc. 

Camrie ? - Réactions da Ir victime 

=...jlai dit : moi l'amour j'voé ça comme euh ... une corde. A mesure que tu mWs des choses 
pis que tu m'aies des bêtises par la tête, moé j'vois que l a  coupe la. J'ai âit : là j'te l'dis 18, 
y'en reste pas long pis mecqu'y t'en reste pu ... cherche pas!. (2-c.7.2-p.6). 

Le cycle se brise au moment où la vicb'rne ccmrnence 8 prendre conscience du proM&ne (identifidon des 

patrons de comportements de son conjoint), qu'elle réalise les pertes personnelles et physiques et qu'elle 

commence envisager des alternatives possibles. 

d e  cycle de la violence s'interrompt lorsqu'il y a rupture de la relation de couple. Le 
désequili bre se produit, l'agresseur perd son objet d'agression r...] la femme met fin à la 
relation de couple pour que la violence cesse.. (Lamuche, 1987, p.59). 

Le processus de dépavarie dune fémm a l'autre. Welzer-Lang (1 992) discute de deux types de départ, soit 

celui qui est un long processus dans lequel la femme mûrit sa décision et l'autre forme qui est liée à l'urgence 

absolue, c'est-à-dire 8 la situation de aise. Chose certaine, l'escalade de la violence provoque chez les 

victimes des sentiments de peur et des besoins de suMe. Plusieurs craignent pour leur vie et, souvent, les 

enfants deviennent plus traumatisés par les inadents a domicile qui continuent à se man-r. Certaines 

femmes deviennent- p a  leur sihialion et s'en prennent aux enfanis. D'ailleurs, deux femmes de notre 

étude ont dit avoir développé des comportements de violence à l'égard des enfants (deux sur neuf). 
Dans ce projet, la réaction de la victime a suivi une progression de prise de conscience du probléme, 

d'affirmation et de dénonciation et enfin, de décision finde par rapport au travail, la famille et à la relation. 
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Cette évolution a été remarquable et nous avons ressorti plusieurs données sur œ sujet, surtout en œ qui 

concerne la prise de conscience et i'afiirmation. 

7.1 Prendre conscience du probième 
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aLà, j'arr&é 18, mon amour avait changé, PACK!, (7~7.1-p.33)- 

dpouvais pu vivre c'vie Id.* (k.7.l -p.Io). 

a...jusqutB temps que jhmprenne, yé comme ça, y va rester comme ça.* (9-c.7.1 p.46). 

dpouvais pu faire subir ça aux enfants pis subir ça moi non plus., (10c.7.l-p.36). 

Nous avons am@b plushm énoncés (26) et six li3mmes qui &m&ttâe leur prise de conscience face 8 leur 

situation. Nous pouvons sans doute acaxder beaucoup d'importance a ces données, étant donné leur valeur 

quanütaüve. Évidemment, certains faceun, comme l'entourage des femmes, peuvent influencer les prises de 

conscience. Cerfaines interventions offertes pendant les phases de la rupture &oluüve peuvent contribuer d 

la p W  de consciem finde que b vidence est un probi&ne qui se perpétue. La victime peut ainsi développer 

ces prises de conscience grâce à l'encouragement de son entourage. Chose certaine, d'après nos enoncés, 

la victime dévebppe une intoléranz et un besoin aaxu de protection pour elle et ses enfants, et ainsi, réalise 

que les peites personnelles conünueront d se produire si elle demeure avec le conjoint violent. 

7.2 S'affirmer 

Boisvert et Beaudry (1979) donnent la definition suivante à II'afîïrmab'on : -Communiquer de façon afiirmative, 

c'est exprimer ses pensées, ses sentiments et ses m n s  de voir par des mots ou des gestes ... c'est âire à 

l'au& : Voici œ que je pense. Voici œ que je ressens. Voici ammnt je vois la situation .... (p.74). CafWmation 

face la violence arive après b prise de conscienoe des enjeux de œ que vivent les femmes. Elles s'affirment 

au conjoint, elles dénoncent la violence, elles prennent position face B leur situation ou elles verbalisent leur 

plan de rupture. Voilà en quoi consiste cette sous-gorie. 

(....une bonne soirée,J'ai 6t, gade, j'ai di, tu m'en fais, tu m'en fais, tu m'en fais, mais un jour 
y sera trop  tard!^ (2~7.2-p.6). 

....fa' dt aux enfânCs : si votre p&, vote père rnourre aujourd'hui ou pour demain, avant moi 
Id, pensez pas que j'irai au sdon. Outliez ça!. (5ç.7-2-p.20). 

L'affirmation représenbe une btape importante dans le cheminement de la femme victime de violence. Plus la 

femme s'anime, plus Jie est confiante. bouche dit que la moindre augnentaihn de l'estime de soi 



représente un pas vers b mûilisaüon contre sa position de viche. Nos données nous indiquent que six 

femmes ont choisi de s'affirmer devant leur situation. On compte un total de 17 énoncés. 

7.3 Prendre des decidons p u  rapport ru tr;nriil 

Cette ço- ne teil&e pas le discoun cfamiaoon dont nous venons de discuter- II s'agit plutôt d'un 

effet négatif de la violence qui pousse la femne a aire un choix par rapport a son emploi. Ce-, certaines 
femmes ont dû prendre des décisions difficiles, te! quitter leur emploi. 

....tu @nnissas a deuxUXWs heures du math pirarivais, j'avais mon lavage à faire, fallait jYasse 
le ménage, pis j'rentrais travailler pour 6 heures. Pis 18. j'tais pu capable.. (%.7.3-p.81). 

-...j'ai k h é  à Bellepé (usine de poisson), pis là euh, jbubligée d'ailer sur le bien-être.. (6- 
c.7.3-p.6). 

Cette sous-catégorie est le reflet de deux fwnmes avec quatre enoncés. Une séquelle importante de la 

violence est bien celle qui force la kmrne a laisser un emploi et ainsi ;i se sentir dévaforisée, surtout si elle 

aime bavalier. Que œ soit pour des W n s  financi- ou autres, les femmes peuvent souvent retrouver une 

certaine satisfaction dans l'emploi. Si elles doivent renoncer 8 œ qu'elles aiment, ça affecte sans doute leur 

confiance et leur perception d'elles-mêmes. 

7.4 La rupture 

L'6volluoon de la femme vers la rupture est un phbnotnène important Lorsque la femme decide de mettre fin 

a la relation violente, elle choisit dors d'effectuer une prise en charge personnelle. Cet& prise en charge est 

significaove tant pour son bien-être que pour celui des enfants. Cette section nous indique comment la femme 

a décidé de mettre fin 8 la violence. On a vu la progression de la femme alors qu'elle a pris conscience du 

probléme et qu'elle s'est affirmée. Voila maintenant qulelie passe A l'acte final. 

C'est la troisiéme phase de l'évolution de la rupture telle que déaite par Larouche (1 987). 

a...j'ai &té obligée de sortir, ben j'avais pas l'choix non plus.. (2-c.7.4p.2). 

.On a pogné une chicane, une gosse chicane pis euh ... j'm'en été au centre d'accueil 
(maison de transition).* 66ç.7.4-p.40). 
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*..Je soir j3i parti la, j'avais deménagé.. (9-c.7.4-p.40). 

Comme on peut le constater, ks kmnes bsailInt de irade de départ comme tel et celui-ci est lié b 1'6voluüon 

de la videme ainsi qu'au cheminement de la vicürne. L'acte de départ est rapporte par cinq femmes avec un 

totai de 11 énoncés. Cest une phase cruciale dans le cheminement de la femme. Rle précise alors son plan 

de vie future en réalisant que le départ est le seul moyen de se sortir de ceüe relation violente. 

Lârouche (1 987) discute de trois fwmes de rupture : rupture évolub've, rupture i% contrecoeur et rupture rapide. 

Notre étude nous a révélé une principde kmie de rupture, soit la rupture évolutive (rupture - retour - rupture). 

P a  contre, il y a de ces femmes dont les enfants exercent beaucoup de pression. Cela influence sans doute 

la décision de quitter le foyer. Certaines femmes sont &alement au bout de leur tolérance. 

7.5 Raisons du départ 

Dans la catégorie cyde de la violence, nous avons dscuté des raisons du départ des femmes avec le conjoint 

suite à la rupture. Ceüe derniére etait liée au contexte du cyde de la violence. Ainsi, les femmes tentaient de 

se sortir de la relation violente, mais elles y retournaient pour diverses raisons (lune de miel. enfants, etc.). 

.Ben moé, c&it plus pac'que les enfants ... sé pour les enfants plus que j'ai décolle d'la.. (1- 
c.7.5-p.1). 

(Sé pour ça j'ai décidé â'm'en dler pour man bien, mais le bien des enfants sumut* (7-c.7.5- 
p.35). 

Cette sousetégorie nous donne les raisons de départ de deux krnmes qui bnt partie de cette recherche 

avec un total de !rois énoncés. 

Évidemment, les énoncés nous demontent IFmportwce qu'occupe la place des enfants pour les femmes. Les 

femmes visent a protéger les enfants d'abord. Elles s'en préoccupent et constatent que les risques liés B la 

situation pésenttout autant sur les enfants que sur elles. Les enfants influencent beaucoup les décisions des 

femmes, que œ soit le retour ou le &part final. N'oublions pas que les femmes nous ont expliqué comment 

la violence continuait a s'intensifier et B augmenter en fréquence. Les enfants étaient sans doute témoins de 

ce& escdade. Le dimat fanilid devenait plus affecté par la violence et les enfants affichaient sans doute des 



séquelles im9d;rnbes. Nous venons plus tard les effets de la violence chez les enfants. Nous pourrons don 

élaborer sur ce phénoméne. 

7.6 Sen prendre aux enfants 

Macleod (1 987) traite du phénoméne de b viofenœ à l'égard des enfants. Selon ses recherches. huit pour 

cent des femnes dans les maisons de transition seraient W&VB envers leurs enfants. Plusieurs k m  

semblent être dépourvues de capacités parentales efhcaces et on observe souvent des Blémen& de 

negiigence. On semble aaocier œ phénoméne au ait que les femmes vicomes de vioienœ sont elles-mêmes 

très vulnérables et désespérées. Le fait de vivre dans un dimat ponctué de d i i c u M  émotionnelles. 

financières et relationnelles peut avoir un effet de decouragement &v&e chez la femme. Lorsqu'elle est 

placée dans une posrtion de prdection des enfants et qu'en même temps. elle doit transiger avec les diverses 

tensions familides, la femme peut avoir recours elle aussi a des moyens drastiques pour résoudre certaines 

situations. 

(<Non, clait moi qui étais violen te...% (6-c.7.6-p.18). 

d'tais tannée cf* pis ça écoutait pas pis la, j'tais ... pis y s'tapions! Pis Id, j'ai commend ...as 
(7~7.6-p.60). 

Nous n'avons recueilli que deux Bnoncés b cet effet et seulement deux femmes ont di avoir eu recours à la 

violence envers les erhts. II leur a sans doute fallu beaucoup de courage pour en parler. Plusieurs femmes 

craignent de discuter de ce sujet de peur de perdre leurs enfants ou d'etre étiquetées comme étant de 

mauvaises mèrw. Comme professionnels, nous avons un rdle à jouer pour rassurer la kmrne de notre 

soutien et de mûe intérêt à l'appuyer dans ses démadies, que œ soit par rapport à la violence ou par rapport 

a la réorganisation de sa vie fam'liale. Certaines femmes requihnt certahs suivis axés sur I'educaüon des 

errfants. Une fois que le dimat fanifid est rétabli, ces femnes peuvent facilement prendre une part active dans 

les mesures qui visent à favoriser le ddveloppement de I'enfint 

Pour condure cette cabégorie de réactions de la victime, il importe de souligner le cheminement de la femme 

qui l'amène a rneüre fin au cyde de b vioience. Eik retourne avec le conjoint avec l'espoir des promesses de 

changement Mdheureusement, le a i m r e  se produit et b violence s'intensifie. Le dimat fanilid devient plus 



probiémalique et les femneç constatent des réactions & peur et d'insécurité chez tes enfants. Tous craignent 

pour leur vie. Ce@ prise de conscience contribue d une m c h e  vers une rupture finale. C'est maintenant 

le temps de teminer œ cyde qui se perpetue depuis si bngtemps. La femme s'affirme et dénonce la violence. 

Elle prend son courage deux M n s  et qu(e le foyer. Cette recherche appuis la théorie de Laouche (1 987)- 

Le cycle de la violenœ est bien documenté et il prend de l'ampleur but au long du cheminement qui est 

documenté dans notre étude. 

W... ces homnes-la sont toujours d tWre perdre la ... ton &me pis la confiance en soi ...* (10- 
C .8.7-p -7). 

La femme victime de violence vit des senf rnents et comportements contradictoires (colére, tristesse, haine et 

amour) et ses désirs sont également ambivalents (1 987). Elle veut partir mais elle a l'espoir que son conjoint 

va changer. Sa perceplion du peut être teintée par la badition. Les attentes de la socibé, les membres 

de la famille ou de la communauté peuvent bus exercer une influence sur la dynamique psychique de la 

femme victime de violence conjugale. 

4any of the psychologid coç6 of UV@ büeing lor women are selFevident 
from the desuipiions of aetud experiences. We know from studies and from 
the reportç of the women themeives that battered women, afkr prolonged 
abuse, srinér(rom low self-esbeem, they stop taking care of their appearance 
and hedth, they frequently Mame themselves for the violence and they feel 
ovewhelming guitt., (MacLeod, 1987, p.31) 

Les femmes interviewées ne pouvaient pas toujours attacher un nom aux sentiments qu'elles vivaient Par 

contre, en faisant la lecture des entrevues, on a vite identifib plusieurs thèmes qui se répétaient Quoique 

l'estime de soi est un concept populaire dans It6valuation des sentiments ou des effets psychologiques, œ 

concept n'apparaît pas dans cette &on de notre recherche. On peut butefois faire une corrélation entre 

certains sentiments et l'estime de soi. Spéafiquernent, nos données parlent de sentiments de peur, de 

dépression, de triskse, etc. Lorsque la hm vit de Ilnshudté et des senliments de dépression, cela afFecte 

son esüme & soi. De plus, nous avons fait ressortir des témoignages qui poitent sur la tradition du mariage 

et de l'espoir. Quelques femmes ont Mme discuté de protection de l'agresseur pendant que la violence 

occupait une place dans la famille. Deux victimes ont identifib ce sentiment de prowon. 



Chose certaine, les séquelles psyctiologiques etaïent aussi évidentes dans cette recherche que dans les 

autres études qui portent sur la phénoméndogie de la videnœ conjugaie. 

Pour définir les sentiments des femmes, nous nous inspirons d'études et de définitions psychologiques et de 

certains travaux féministes. D'aprés nos recherches, le phénomène des sentiments des femmes a été peu 

étudié et, d'après les recherches, il semble que les effwts aient &té concentrés pfincipdement sur les 

quesüons & démardie daide e t ~ ~ n .  II serait inWessant de développer une anaiyse féministe quant 

aux répercussions psychologiques de la videnœ conjugale. Certains travaux démontrent que les fmmes 

vicb'mes & violence conjugale ont recours des -ces de santé mentaie pour des raisons de dépression 

ou autres. Les dépistages des services de santé mentde ignorent souvent les sources des dmcuités 

psyddogques de ces femnes atpor$nt beaucoup bop attention au traitement du sympt6me de la violence. 

Larouche (1987) insiste sur I'idée que le suivi auprès des femmes doit tenir compte des dynamiques de 

relation de pouvoir et de domination qu'exerce l'agresseur. Ceüe perspective s'intwpr&e par une prise de 

conscience de la non responsabilité de la vicb'rne face la vioience. 

Stark et Flitcraf€ (1996) affirment que les recherches psychologiques ont centre leurs efforts sur le rdle 

humatisant des abus répélitifs plutôt que sur les composantes émotives qui résultent de la domination et de 

l'agression du conjoint e m  les Amnes. Certaines recherches psychologiques-psychiabiques dscutent 8 

syndrome post-traumatique ou syndrome de la femme battue. D'aprés Stark et al. (1 996), le cadre concepttuel 

psychialrique tend fi minimiser le volet sociaî-politique de la violence. Cela a pour effet de déresponsabiliser 

l'agresseur. 

On dit que les réponses psychiabiques tadilionnelies mettent l'accent sur la condiion biologique de la femme. 

Selon cette même école de pensée, la conâüon psychiatrique afFecte, en retour, la capacité de la femme à 

maintenir des relations construcüves. Par exemple, certaines femmes qui auraient des désordres de 

personnahie seraient plus vulnérables et éprouveraient des difilcuités reIaüonnelles. 

Notre intention n'&nt pas de débatte cette question a fond, il demeure néanmoins intéressant de voir 

comment l'aspect émotif de la vidame conjugale s'est fait appmprier, notamment par la perspective 

psychiatrique. 
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8.1 Isolement 

enbanie 

Goleman (1995), di que l'isolement est Mtat où une personne n'a pas ou a peu de contacts avec i'extérieur. 

II poursuit en afîîmiant que l ' i i r i t  de produit lorsque l'individu a le sentiment subjectif d'&e coupé du reste 

du monde et qu'il n'a aucun recours a de l'aide, peu doccasions de parler avec d'aubes personnes qui 

poumient peut.tre &r écoute, pmtedbn, soutien, etc. L'isolement peut consister à se sentir seule, a ne pas 

être en m u r e  davoir des pourpalerç ou des confidences avec autrui ou simplement avoir une perception 

de soi comme étant une personne renfermée. 

L'isolement est une sousagorie relativement remarquabie chez les kmmes qui ont partici@ à cette 

recherche. 

c.&? 

maque de cmîhce 

-...parce j'etais personne moi, pis j'connaissais personne au début.... (24.8.1 p.16). 

C.û.6 1 

4~pdr 

(<...renfermée la maison avec les enfants, c'tait ça qu'&ait ma vie. J'ai pas connu grand- 
chose, grand membre ...* (k.8.1-p.100). 



aPis j'avais besoin d'parler, j'avais personne pour parler, Tétais prise avec ça, jfavais envie 
d'pleurer .... (9-c.8.1-p.49). 

~...j'voulais pas y aller parce que jlroulais pas que tout l'monde savait ça la que y m'avait 
fess& (1 1 c.9.l -p.5). 

Ces énoncés nous démontrent la significaüon de l'isolement Piusieurs femmes, sept sur neuf, discutent de 

ce phénomène et nous avons recueilli 13 énoncés a cet effet Évidemment, l'isolement peut &re caractérisé 

par son aspect physique, c'esbàdk &e B b maison sais contaet extérieur. D'un auîre côté, cela peut vouloir 

dire être privée de contacts avec d'autres adultes ou avec des profassionnels en dehors du foyer. Ce 

sentiment est bien identifié p a  les fkmmes et il nous confirme la theorie sur la violenœ conjugale quant 

l'exploitation de la femme dans sa situation vulnérable. En efîèt, si la femme n'a pas de ressources externes, 

l'agresseur peut Wlement la mhtenir dans une position d'inférioiité. Con&quemment, lisdement peut etre 

mantenu par i'agesseur an de contrdler sa conjointe. En même temps, il peut prendre avantage de cet 6tat 

afin de perpétuer la violenœ psychologique, physique, etc. 

8.2 Sentiment de mponsaôiüté 

Parmi les sentiments reconnus par les brnmes, le sentiment de responsabilité est celui ou la femme pense 

avoir contribué au probléme de la violence conjugale. Malgré le petit nombre de femmes qui croient avoir 

contribué a la violence, on peut butefois reconnaître que le sentiment de responsabilité est synonyme de 

blâme. Certaines femmes, de par leur croyances sîéréotypées de leur rdle dans la soü6té, ont tendance 

penser que la violence est associée a des m u r s  de provocabn. II est possible de comparer cette perception 

à celle dun enfant croyant mériter un châtiment corporel en raison de son comportement Tou$fois, d a  ne 

justifie en rien le recours la violence pour corriger des comportements, qu'ils soient appmpfiés ou non. 

.Moi, j'ai ma part aussi, j'chu pas un ange.. (X.8.2-p.4). 

cc ...q uand j'le voyais chaud, peut4ae moé j'le provoquais, pis sé d'même que la chicane 
commençait.m (k.8.2-p.12). 

Seulement deux fermes f l m n t  se sentirresporisables de la violence du conjoint et nous n'avons que deux 

énoncés a cet La qSüOn du sentiment de responsabli a bng(emps 6té défendue par les fëfninistes. 
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Le rnowement féministe est d'avis que la responsabiiii de la videnœ appartient uniquement a la personne 

qui l'emploie. Aucune provocation ne m6nte une réaction agessive, queiie que soit sa nature. 

8.3 Soumission 

Goleman (1995) précise que la souiriission est ie fa de se soumettre, d'etre soumis autrui. On ! ' d e  à 

l'obéissance. II s'agit égaiement d'une disposition de dépendance. 

La sourriission est le conaaire de i'affimaüon. La non-affirmation a seion Boisvert et Beaudry (19791, le fait 

de ne pas reconndbe ses pm~ras &O&, de ne pas expimer ses sen(imenb ou ses pensées. Par conséquent, 

c'est pemietlre aux auires de faire preuve dun non respect envers soi. Chose intéressante, ces auteurs sont 
d'avis que le but du camporlnient non aRRmatif, c'estdapaSer l'autre, d'dviter les conîlits a tout prù, c'est dire 

a l'a& : de ne suis pas importante; tu peux proMer de moi. Ne t'occupe pas de mes sentiments, seulement 

des oens. Mes pensées ne sont pas importantes, ça ne vaut pas la peine que tu t'occupes de moi. Je ne suis 

rien; tu m'es supérieur.' (p.75). 

d'ai pas âit un mof j'm'en éîé 1é toilette pis j'ai venu mvassir pis y'avait une autre femme avec 
nous aubes, pi y l'a cniisée.. (7-c.8.3-p.33). 

Seulement deux femmes sur neuf identifient la soumission avec un total de trois énoncés. Nous voyons que 

la soumission se caractérise par un comportement passif visà-vis des de l'agresseur ou par un r61e 

d'obéissance (ce qui définit la soumission selon le dictionnaire Robert). La soumission donne permission au 

conjoint violent djgnorer les besoins de sa conjointe. II assume une aüitude indifMente car il sait qu'il a le 

pouvoir de faire ce qu'il lui plait II connaît son pouvoir sur la vicüme. Eile est soumise et elle accepte ses 

comportements de contr6le. 

8.4 Peurs 

.La femme battue se sent paralysée par ses peurs ... En plus de la peur d'etre agressée, elle éprouve les 

craintes suivantes: peur de la solitude, de perdre les enfants, de ne pouvoir suMwe financiirement.. B e  n'a 



donc pas confiance en ses capacités et cela nourrit ses peurs. Elle a eu peu doccasions @expérimenter ses 

capacités d'agir en-dehors de la relation contdée par I'agresseur*~ (Larouche, 1987, p.82-83). 

La peur refléte le discours de plusieurs femnes victimes de violence conjugaie. 

<< ...j' avais assez peur de l'rencontrer su l'chemin .... (2-c.8.4-p.12). 

d'avais peur qui m'nait m'chercher partout pi qui m'tuait IL.> (ô-c.8.4-p.41). 

a . . . W s  beaucoup peur qui m'apportait des maiadiks transmises sexuellement. (1 k . 8 . 6  
P-7)- 

(cY m'faisait vraiment peur.* (1 1-c.8.4-p.7). 

II se dégage de cette étude 13 6noncés sur la question de la peur et sept femmes l'identifient La peur est 

associhe surtout aux actions de l'agresseur (revivre les moments du passé et craindre qu'il poursuive ses 

menaces) et a l'incertitude. 

Nous entendons paler des meurtres suicides qui résultent des menaces des agresseurs envers les victimes. 

Les femmes connaissent la s é M  des menaces qu'elles subissent, même après leur déasion de metbe fin 

a la relaüon videnle. Eks continuent a craindre que l'agresseur exécute ses menaces de mort, d'enlever les 

enfants, de brûler la maison, etc. Et que dire des traumatismes qu'elles ont subis pendant la vie avec le 

conjoint? La peur est donc un sentimentqu'eiies entretiennent depuis longtemps et qui conlinue d'occuper une 

place importante dans leur coeur. La peur de l'inconnu est synonyme de la peur des m e n m .  L'insécurité 

de œ qui se produira provoque les sentiments de peur. La peur s'intensifie lorsque la victime voit l'ex conjoint, 

lorsque ce dernier la harcelle et l'empêche de mener une nouvelle vie. 

8.5 Tristesse 

~Sadness Mngs a drop in energy and enthusiasm for l i i s  acüvilies, parücular(y âiversions 
and pleasures, and, as itdeepenî and appmadies depression. slows the body's metabolism. 
This intmpedk withdwd ae&s lhe oppaidunity lD m ~ n  a ioss or fnisîrated hope, grasp 
its consequences for one's Me, and, as energy rebims, plan new beginnings.. (Gdeman, 
4motional Inlelligence~, 1 996, p.7). 



Goleman dçcu$ dune ûîstesse saine pour le développement humain si elle est passagére. Lorsque l'auteur 

discute de la Wesse, il explique qu'die peut conduire a un btat dépressif- Notre recherche nous confirmera 

la présence de symptômes de depression. De f& la bistesse est un sentiment qui interfére dans le 

fonctionnement q m m  et qui peut conduire P daubes sympühs. La îMesse, c'est la peine. La peine, c'est 

le coeur qui pleure. Les femmes vicümes de violence conjugale sont envahies d'expériences negatives et 

traumaasantes. Eiks davent faire face a des décisions critiques par rapport P leur vie, elles doivent transiger 

avec les autres sen(irnen6 qui conlinuent les hanter. Certes, elles sont placées dans une position fragile e t  

comme nous le verrons dans la sousattgorie 8.6, œtk fiagT& peut conduire a des situalions critiques- 

a...j1p1eurais souvent ... (1 ç.8.5p.37). 

.Une journée, c'tait beau, le lendemain, on braillait..* (2-c.8.5p.80). 

~...j'braillais, j'faisais ça en braillant (1 1 -c.8.5p.ll). 

C'est surtout par les pieurs que s'exprime cette tristesse. Certaines femmes parlent bgalemnt de la tristesse 

par rapport aux enfats et par rapport a l'amour inexistant du conjoint (dans d'autres énoncés). En tout, nous 

avons recueilli des témoignages 8 anq femnes avec un W de huiténoncés. Enfin, cet état de tristesse peut 

avoir un impact sur i'environnement & la femme. Les e m  reconnaissent que leur mére n'est pas heureuse 

et qu'elle passe d travers une étape difRale. Pour @autres personnes, on peut mettre cet btat de tristesse en 

question en pensant que la femne présente un syrnptdme plutôt exagéré, étant donné qu'elle est maintenant 

séparée du conjoint violent II n'est pas évident de recevoir du soutien vis-à-vis & cette proM6matique. Les 

femmes ont peu de rassources et elles sont des habituées de œ symptbme. Comment situer ce sentiment de 

tristesse dans un contexte de pst-violence? II s'agit d'etre sensibilisé aux sentiments des femmes et de 

faciliter leur cheminement personnel et psychologique. 

8.6 Dépmsion - Tendances suicidaires 

Stark et F ç i  (1 996) ont ekchie une rechenha abologique et 80 % des personnes ayant fait des tentatives 

de suicide vivent des confiits de couple. D'ailleurs, c'est la raison prinapaie donnée pour les teMves de 

suidde. Les auteurs poursuivent en disant que chez la population des femmes de leur btutude, l'explication du 

suicide est euphémique de la violence conjugale. En effkt, la rnq*orW des femnes & leur etude rappoftent 



vivre des bmal(és de coupie et des peun face b leur conjoint Sekn la oieorie psychiairique (DSM N.1 996). 

la dépression est un ûwble de ia saë mentile qui peut canaisa ii d'autres compoitements tel que le suicide. 

Par contre, les auteurs croient que ies mqwtemnts M que le suicide doivent &re analysés dans leur 

contexte et non selon vus comme une étique& medcde. Ils insistent pour dire que les femmes aux prises 

avec la peur et i'inséanté hésitent a recourir de bide pa mainte dWe réprimandées par le conjoint Uks 

deviennent imprégnées de leur msére au point où dies choisissent de meüre fin à leur vie p l a t  qua de 

passer a travers un cheminement rempii de menaces. de peurs, d'insêcurite. etc. 

a...jlche pas quoisse que j'voulais. M e n  allais là, j'm'en allais toujours au même... P la 
dépression, j'ai fait des cas de suicide.. (Sc.8.6-p.35). 

d'ai souvent pensé au  suicide.^ (6~8.6-p.18). 

=...rai fait des dépressions ...a (1 1 ~8.6-p.6). 

KBrouac, Taggart et Lescop (1986) ont noté dans leur recherche un très grand nombre de femmes qui ont 

accusé des symptômes de dépression et ce, divers degrés. 

Selon Stark et F i i i  la &pesbn et le suicide sont des étiquettes psychiaûiques. La psychiatrie tend a dire 

que la femme dépmshe est inévita#ement prédsposée au suicide ou d'autres probi&m~ s8rïeux. Drap& 

Stark et al., on ne fait que rester à la suiface si on adopte cette pensée. Dans les f a .  on devrait plut& 

considérer ies miables importantes Biles que les conflits maritaux, les peun des menaces et autres facteurs 

qui poussent les femmes à recourir à une soiution moins coûteuse et moins complexe. Les recherches futures 

devraient se pencher sur les fadeun spéalques qui pr6disposent les femmes b choisir le suicide comme 

soluüon plutôt que de catégoriser l'acte en fonction d'un diagnoslic de desordre mental. 

Chose œfkine, îmb fermes ont vécu un état c#pressrfqui a contribué a des idées et à des actes suicidaires. 

On compte sept énoncés. 
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8.7 Manque de confiance 

Larouche (1 987) discute beaucoup de i'estime de soi qui, selon elle, est i'appréciaüon personnelle de sa propre 

valeur et & ses compétences. Les femmes victimes de violenœ subissent une diminution de leur sentiment 

de valeur et de compétence. Cela se traduit, selon plusieurs éaits, par un manque de confiance. Le terme 

confiance est plus facile 8 reconnaître et a identifier tandis que de soi est surtout courant dans le 

discours profeçsionnel. 

La mrrfiance en soi estcritique pour la Rmne victime de violence conjugale. C'est œ qui lui p e m t  de placer 

son confort avant celui de l'agesseur. Ainsi, pour parvenir 8 rompre la violenœ et a lutter contre ses effets 

dévastateus, la femme vicürne doit réapprendre b s'aimer, 8 se faire confiance, et 8 mire en ses cap- 

personnelles (1 987, p.135). 

~...j'ai peur que j ' M s  pas capable de m'&brouiller toute seule ...* (6~8.7-p.49). 

.La j'ai vu qui m'aimait pas la. Pis moé la niaiseuse la.. (7-c.8.7-p.33). 

&es hommes la sont toujours a t'faire perdre la... ton estime pis la confiance en soi ...a (1 0- 
c.8.7-p.7). 

Ce concept populaire de la théorie de la violence conjugale n'a été souleve que par trois femmes avec 

seulement cinq énoncés. La littérature -niste porte beaucoup d'importance a cette question et l'on note 

qu'en général, les femmes victimes de violence conjugde souffrent d'un manque de confiance. Le fait d'&e 
dans une relation ou existent la domnation, le contrôle eti'abus constitue en soi une diminution de la personne. 

Même si nos données sont assez faibles sur cette question, nous pouvons toutefois suggérer que la majorité 

des femmes de notre recherche auraient démontré une faible estirne d'elles-mêmes si elles avaient eu a 
passer une évaluation par l'entremise d'une échelle scientifique. 

8.8 Espoir 

Avoir investi tant Uefbb et cf6nerm dans une relation et dans la restauration de la famille pour en finir avec 

une rupture finde est dimcile a accepter. Après tout, la dation est fondée sur l'amour et sur les espoirs de 

vivre une exktence heureuse, et œ, pour le reste de sa vie. L'engagement de ces femnes envers leur conjoint 



et leur farriie est important D'dleus, das nos anîé&ms, nous avons naté que ks femmes 

attachent beaucoup d'importance à la réussite de la relation. Le cyde de la violence est cette périoûe ou la 

femne donne beaucoup de p k e  a ses et a son amour pour son conjoint Elle esme que le conjoint 

tiendra ses promesses de changement, puil cessera @abuser et deviendra a nouveau l'amant gentil qu'elle 

a connu jads (Laoudie, 1987). Certes, i'espéraice de changement et& ré$blissement du couple est n m d .  

=Mais j'avais tout I'temgs espoir qui revienne.. (9-c.8.û-p.46). 

-...des fws tu veux y donner une chana pis des bis, tu penses peut-être qui va revenir.= (1 0- 
C-8.8-p.1 3). 

Nos données nous patent P croire que mdge b décision de rneî&e fin fa relation, il y a toujours ce sentiment 

d'espoir qui egne. Nous avons deux femmes qui ont dairement idenfifie œ sentiment avec quatre énoncés. 

ou de diicultés sur le plan personnel, psychologique et physique. La majorité des femmes discutent des 

sentiments d'isolement, de peur et de tristesse. II y a une forte cohl t ion entre ces trois concepts. D'abwd, 

l'isolement est un mode de vie qui a été encouragé par le conjoint dans le but de maintenir une emprise sur 

la victime. Cela empêche la femme d'avoir recours a des ressources et a des contacts externes. Lorsque les 

femmes vivent avec ie conjoint, dies sont en mqonë isolées. Ainsi*, leur accès b d'autres réseaux, qu'ils soient 

des réseaux d'amis ou autres, est très contr6lé et lim@. Cet isolement continue de se perpétuer aprés qu'il 

y ait rupture avec le conjoint En f a  les femmes sont renfermées a la maison, elles gardent sous silence la 

panoplie d'inquiétudes et de symptômes. Elles sont réellement repliées sur elles-mémes. 

La conséquence de cet isolement se ûaôuit pa une aoiçsaice de s w  compliq&. D'une part, la peur, 

qui m p e  une place i w  chez la majorité des femmes provoque de IZnxi6té skvère. Les femmes ont 

peur de l'ex conjoint qui continue de se présenter sous bmie de harcèlement ou de menaces. sans oublier 

les tentatives d'empêcher les femmes de recourir a de l'aide. Ces manoeuvres de l'ex conjoint affectent la 

femme, car elle reconnaît jusqua guel point les menaces sont réeiles et possibles. Elle connaît la capacité de 

l'ex conjoint de met& les menaces P exécution. Oie est terrorisée et ~ u r v u e  de shrité. 



En outre, le découragement prend pbce et peut entraîner de la Iristesse, & la depression et des p e n m  

suicidaires. La femme ne voit pas la lumière au bout du tunnei. Oie n'a personne qui raccompagie pendant 

cette étape de la vie, car elle a appris depuis longtemps à refouler ses sentiments. Elle es? comme dans un 

cerde vicieux. Elle a vaincu k cyde de la vioknce mais ses séqueîles sont énormes. 

Catégorie 8.9 - Valeurs tnationneiies 

Galley et Werk (1994) se réfiérent d la théorie de Jad<. (1991) pour discuter de la question des vdeun 

traditionnelles. Selon ceüe théorie, le confliientre le vécu W de la femme et la dation idéale* vient en fait 

de la conception même qu'a la femme du rôle socid qu'elle estime devoir jouer. C'est en fonction de ces 

nomes sociales, v8hiculées par la fanille et renbrcées par les vdeun culturelles de notre soc%!*, que les 

femmes forgent ce mi idéd.. Le maiage est une composante imQortante des vdeun familides et 

traditionnelles. Les femmes victimes de violence conjugale sont confrontées à une contradiction entre leur 

monde idéai et leur rédité. Elle sont appe#es 9 assumer cies responsabiliës traditionnelles au sein du mariage 

qui les dévalorise comme personnes. 

C.8.10 - Valeurs trrdttionnelles 
1 

C.8.1 O J 



-...pour le mieux ou pour le pire ... tsé là..& bien dur.. (tc.8.9-p.33). 

a..& bute une vie, si tu veux P. pm'que faut pas mai tu fasses qwisse que I'homne veut. 
(2-c.8.9-p.93). 

-..sa m&e dit : adeur tes mariée, tu vas H e  d manger pour H m ,  son garçon.. ( 6 ~ 8 . 9 -  
p.43). 

Ceüe sowca@orie nous rappelle bien que, maigré nmergenœ du mouvement féministe qui a contribu6 d 

plusieurs gahs pour ies femmes, les roles sWh@pes et traditionnels continuent s'exercer. La lutte vers la 

reconnaissance et I'égalibé des sexes dans toutes les sphères de la société est loin d'etre terminée. Comme 

profesçionnels qui oeuvrent auprés de la dientèle féminine, notre r6k de sensibilisation et d'éducation auprès 

des femmes doit indure la dénonciation des rôies tracüîionnels au sein des institutions sociales. 

Note recherche nous conftrme un gand nombre de brunes, &cinq, qui Gscubent de la tradition du mariage. 

Les neuf énoncés rmedfii boudientplusieurs aspeck traditionnels : mariage, rdles et responsatili au sein 

de la famille. 

Catégorie 9 - Sentiments par r m  au conjoint 

Ceüe cabgone est un refiet des sentiments que les femmes expriment par rapport au conjoint Notre lecture 

des entrevues nous révele trois principales sousdgories. 

D'une pst, les h m s  parlent de l'amour qu'elles ressentent pour le conjoint Cet m u r  proaire a la femme 

une çécuritri quant son choix de partenaire. Ainsi, à ses yeux, l ' m u r  est la fondation de sa vie de 

couple et elle n'est pas tombée mureuse d'un agresseur mais d'un h m  qui devait i'aimer et lui procurer 

bonheur et sécurité. Cest d-rs I'idéd véhiculé dans les médas et parIout ailleurs. Et que dire des qualis 

de l'agresseur qui ont contribue aux sentiments d'amour de la femme? C m ,  cet homme avec qui elle a 

choisi de faire une vie à deux n'est pas un monstre. L'agresseur aussi a e(é exposé à une panoplie 

d'expériences. Le fait de dénoncer ses sentiments amoureux est en sode un abaissement de la femme car 

cela peut poser jugement sur son choix de partenaire. 



Shbe et Babow (1993) discutent de deux W u n  importants lorsqu'ils btudent les raisons pour lesquelles 

les kmnes tendent a rester avec leur conjoint : la dépendance économique et l'engagement psychdogque 

envers le r6Ie de femme et de mére. Dans leur étude, l ' m u r  adhére particulièrement aux valeurs 

tradbnneHes et les fermes touvent important de Mntenir la cellule familide intade. L'amour est une base 

importante envers le maintien de la f i l l e .  

Les deux autes souscalégones sontpIW des réaetions émolives que des sentiments proprement dit. II s'a@ 

de la tdéranz et de la pmtecüon vis-&vis de I'agesseur. La protection nous indique anmient la victime se 

responsabilise pour la vidence et minim&e la pat du conjoint Certes, elle ne choisit pas de toujours dénoncer 

le conjoint Cela pourrat représenter en quelque soite un manque de loyauté envers I'homrne qu'elle a 

toutefois épousé. La femme tend d protéger l'agresseur dans le but de lui bviter des jugements bop sévéres 

de la sociétb. Ceüe protecüon est liée aux aspects de l'amour qui ont contribué au développement de la 

relation conjugale. 

L'autre réadion est la Wrance. Won certaines études, h femme a appris & l'enfance à blerer la violence. 

a pardonner aux autres et a &re responsable de b r6ussite ou de l'échec de la vie de couple. Les vdeurs et 

croyances tradüonnelks déai(w plus haut accentuent la td6rance & la femme à subn la violence. P lusieun 

autres fadeurs conbibuent égaiement au seuil de tol6ranœ de la & m m  : dépendance économique, ISesüme 

de soi, isolement, etc. Le seuil de bkrance présente donc une comélation étroite avec les sentiments de la 

femme par rapport à elle-même. 



C.9 - sentiments pu nppoR ru conjoint 
r . 1 . 

9.1 Amour 

Tel que décrit plus haut, I ' m u r  est un facteur important dans les croyances et vdeurs traditionnelles. Le 

besoin d'être aimé est universel, c'est notre mode d'attachement principal. Évidemmflt, l'amour peut 

emprunter direntes f o m s  et direntes oriemons. 

La femme victime de violence cunjugaie se refiigie dans des croyances et rdles feminins plus stéréotypés 

(Larouche,l987) afin de combler le sentiment d'échec qu'engendre chez elle la dynamique de la violence. 

L'amour est un senüment auquel s'accroche la femme victime. C'est là où elle retourne lorsqu'elle pense a la 

relation. 

 comme au début o.k. pour moi j'avais beaucoup d ' m u r  pour lui.. (2-c.9.l-p.27). 

uCIWt d'l'amour, y m'aimait* (6-c.g.l -p.4). 

a...pour moé, cYat #la vrai amour, parce que j'n'avais pas dieus ...a (8~9.1-p.5). 



L'amour représente le discours de anq fiemmes avec un totd de sept énoncés. II n'y a pas de doute que œ 

sentiment refléte un grand pourcentage des paocipantes ti cette recherche. 

Nous pouwns nous imag'ner d quel il leur a 61é b(licile de rompre leur relation. Oies n'ont pas quitté le 

conjoint p a  manque Uamur. Par deus, bnpue les kmnes retournaient vivre avec celui-ci, c'BW un signe 

d'amour et d'espoir. C'était hngagement envers le mafiage qui poussait les femmes a considérer le retour 

avec le conjoint Par contre, la violence &tait plus brte que i'aiour, dom: la f i  devat choisir si elle ailait 

rester par a m i n  seulement ou pour des raisons de sum. Conséquemnent, les femmes aiment i'homne 

qu'elles désirent ravoir, celui qui, au début, etait plus sensible à la relation anoureuse. La violence prend de 

l'ampleur et devient phénoménde. Le point focd de la relation se résume la violence et l ' m u r  demeure un 

rêve. 

9.2 Tolérance 

II est important de distinguer la tol6rance par rapport au conjoint et la tdérance de I'augnentaon de la 

fréquence et de la séve* de la violence pendant le cyde de la violence (voir c.6.6). La Wéranœ illustrée 

dans c.6.6 se rapporte au phbnoene du cyde de la violence, donc d un contexte de modèles de 

comportements et de rhcüons i9 ces modèles. 

Cette section traite de la Wérance vis-avis & I'agreseur. La tolérance est liée au contexte des sentiments, 

des croyances et des valeurs de la femme. 

On rapporte qu'il existe un lien entre le degré du seuil de WBrance et le degré de la méconnaissance du 

problème de la vidence conjupde. En e(kt dans son étude, elle a voulu conname les perceptions de femmes 

en mat& de W n c e  conjum. Ses résulfats nous confirment que plus les femmes accordent d'importance 

aux quesüons de vdeur, de religion et d'éducation, plus elles sont tol&antes de la violenœ. Aussi, il y aurait 

une corrélation entre l'âge et la Wbranœ. Ainsi, plus les fèmmes sont agées, plus elles Wérent la violence. 

-...y m'a pous W... ça c'était o.k., j'ai passé par  dessus.^ (24.9.2-p.5). 

d'endurais ça à cause du p'tit là. Pis ma vie a été pas mai comme ça, j'ai enduré.. ( 7~9 .2 -  
P-3)- 
-..-tu t'sens trop &ouf&, un moment donné, tendure ...# (1 k.9.3-p.15). 



Chose intérûsai8e, les famries de celb! recherche présenbent une moyenne dage de 38 ans, ce qui constitue 

une populalhn relaüvemenfjeune. Par contre, eles proviennent& régions furdes. Cela nous indique une plus 

forte tendance aux croyances ûaàoonneiles. Nous pouvons etablir une corrélation avec certaines études qui 

associent le seuil de tolérance aux dynamiques des valeurs et croyances. II serait intéressant de poursuivre 

cette hypothéçe. Nos Qnnées nous bumissent un (ad de çept&noncSs et six femmes parlent de la toiérance. 

9.3 Protection 

Permettez-nous d'expliquer brièvement que cette sous-categorie fraite du fat que la femme a assumé un 

certain rôle de protection de l'agresseur. Elle le cachaitou elle le liberait de ses responsabilii criminelles. 

Malgré le peîit nombre de données a ceteif&, le phemmn$ne de la protedon de l'agresseur demeure courant 

Nous savons que les femmes tol6rantes envers b vioience et qui ne la rapporte pas a la justice ne font que 

pro- l'agresseur. L'agresseur peut menacer la vicüme si elle en parle, si elle le dénonce. La victime peut 

égaiement tolérer certains abus tandis que d'auîres sont plus diiules d camoufler. 

La quesîÏon de protecüon est générale et elle pourrait s'appliquer d d'autres contextes. Nous ne rapportons 

ici que les &non& qui font appel spéciiïquement a cette souscatégorie. 

MY savait pas. J'ai jamais di ça. J'le cachais.. (6~9.3-p.96). 

M...j1avais été l'chercher che pas comment dYois au poste .... (1 1c.9.3-p.34). 

Cette sous-catégorie reflète un petit nombre de répondantes (deux) et d'énoncés (trois). 

Nous sommes toupurs Uauis que b question de protection est un théme présent dans @autres discours. Les 

femmes vicümes de violence conjugde tendent a protéger l'agresseur sur une base r6gulibre- De fat elles 

tolèrent plusieurs comportements abusa et elles se soumettent des injustices sans les rapporter. Cela est 

une protection indrecte de l'agresseur qui, son tour, utilise sa position de domination pour maintenir le rdle 

passif de sa conjointe. 

Pour conclure, il nous apparaît bvident que, malgré le cheminement de la femme d prendre conscience du 

probihe et B se posibwiner conte la violenœ, elle a des sentiments mixtes. D'une part, cet homme est celui 



qu'elle aimait et qu'elle voudrait continuer @aimer. Cela est impossible compte tenu du degré de la violence 

vécue. Pourtant, en guise de loyauté , elle afiirme qu'elle a toujours eu un sentiment â'amour, de t o h n œ  et 

de protection envers le conjoint abusif. Pendant que la violence se manifesîe, la femme assume un rôie 

maternel envers le conjoint Eiie caiioulle les compor$menb en le sauvant du systéme jubaaire. Elle toière 
plusieurs injustices car c'est son rdle dépouse- We est bonne cette femme traumatisée et perturbée. L'homme 

peut exploiter cette loyauté. Cela lui confirme son statut de pouvoir et de domination. 

Catégorie 10 - Perception du conjoht rdon îa vic(hii6 

De nombreuses recherches ont portb sur le profil de l'agresseur. Certaines recherches ont voulu comprendre 

les caracMstiques psychologiques de l'agresseur, soit b personnalité, les habitudes de vie, les fadeun de 

socialisation, etc. D'aubes études s'intéressent la question des interventions pour les conjoints violents. 

Ouellet, Lindsay et Saint-Jacques (1 993), dans leur &tude qui porte sur I'&vduaSon de l'efficacité dun 

programne de traitement pour conjoints violents, donnent une synthèse de plusieurs travaux portant sur le 

profil du conjoint violent Nous nous basons sur leur recherche pour dresser un portrait génbrd de i'homme 

vident 

Premiérement, le conjoint violent est un homme qui provient de toutes les classes socides, religions et races. 

II ne souffre pas d'une psydiopamdogie par(iailïï, mdgé certains û&s individuels et particuliers de certains 

hommes. D ' a m  redierches fontétat dun homme violent qui mînirnise et nie sa violence, qui est dépendant 

etjaloux, qui a une faible estirne de soi, qui est dépressif et qui affiche un taux de colère élevé. Plusieurs ont 

été thoins ou victimes de violence dans leur enfance (voir antécédents du conjoint de cette recherche). Un 

invenDrre fréquemnent uüi& pour évaluer les tab de penonndië des conjoints est le Minnesota Multiphasic 

Persondii Invenby (MMPI). Cette évduation procure un profil du conjoint dans plusieurs sph8res. On note 

chez les agresseurs des tendances l'anxiété, la jdousie, l'impulsivité, le manque de contde remarquable 

ainsi qu'aux traits antisociaux. 

D'autres recherches démontrent un haut taux d'dcodisme et plusieurs de ces hommes qui consomment ont 

vécu une vie familiale pour ie moins complexe et tumultueuse. 



Enfni, on noie -ries recherches qui démontent la croyance des hamies B maintenir les femnes dans une 

position de dominées. Cet$ typdogia de I ' h o m  vident explique que œ dernier se considére agressif et il 

démontre des traits antisociaux assez prononcés. 

Les femmes victimes de violence conjugafe ont une image & leur conpint U k  le connaissent très bien et 

peuvent souvent bumir des psces Lipatai(es dans revdualion du conjoint L'andyse fournie par les kmmes 

est plutôt génerale. P a  contre, nous pouvons constater que leur pempüon du conjoint ressemble a œ que 

ta firature nous dit 

C.10 - Perception du conjoint $don k victime 
1 

1 1 I 

10.1 Probl&nes psychobgiques 

Dankwoit (1 988) elabore sur la question des problèmes psychologiques du conjoint. La premiere dimension 

touche la dabon enbe la co#re et la violence. Le comportement est donc linsiinclif* ou iiatureb et l'homme, 

p a  sa composane bidogique, est pMsposé B &re agressif. La dewciéme dimension touche la qmüon de 



la pathologie de l'homme. C a ,  plusieurs écrits traitent de I'état déséquilibré de l'homme violent : 

obsessionnel-ampulsif (jaiousie), paanoiaque, dépressifl etc. 

Cette recherche 6laabore sur ces mêmes écrits dans le volet des facbeurs e x p l i e  de la violence ainsi que 

sur la quesîhn du profil de l'homme vident (Oueiiet et d., 1993). Bref, la question psychdogique est reliée 

a un état déséquilibré et instable de I'indnridu. Les énoncés suivants sont un reflet de cette pensée. 

u...y'avait vraiment besoin de I'aide @un psychologue ou quec'chose pour parler. Ya 
quec'chose que ...m (2-c.10.1-p.14). 

.Non, j'bsas, y'estbu! 8 pas moi qui faudrait qui se frait soigner, c'est lui.. (5c.10.1-p.10). 

.Un adulte qui agit comme ça comme cYun adulte qui a eu des proMémes, ça y prend 
d'l'aide.. (1 0x.10.1-p.18). 

Nos résultats indiquent que six femmes accordent de l'importance la question psychologique. D'aprés leur 

discours, ces femmes reconnaissent un certain déséquilike du conjoint et tentent même de dire que le 

probléme de bgesmbi lui -nt Cela mus porte a croire que, pendant le cyde de la violence, la femme 

reconnaît difficilement las symplbnes psychologques du conjoint We est dans une dynamique ou elle devient 

victime et elle est plus vuln6rabie aux tactiques du conjoint qui cherche toujours à la maintenir dans une 

position infécieure. Suite à la rupture, la femme prend conscÎence de son environnement et elle est plus apte 

a reconnaître que le conjoint est réellement celui a qui revient le problème. 

10.2 Jabux 

La jalousie est une caractéristique individuelk. associée a la violence (Lawche, 1987). Cette jalousie se 

manifeste par un contrdie démesuré des faits et gestes de la viclime (vbrifier toutes les &vit& socides de 

la conjointe, calculer son temps de sorties, suneiller ses contacts t&phoniques, croire P l'existence de 

rapports sexuels avec un aute honme dés qu'ek s'absente, etc). Larouche poursuit en disant que la jalousie 

empêche le fonctionnement namd de l'individu qui en souffre ainsi que celui de la personne qui en est I'objet 

Ctait un homme qui BW beaucoup jaloux.. (2c.10.2-p.69). 



.Moi j'prenais ça comme une jdowie.. (k.10.2-p.4). 

-...y disait : tu vas m'laiSser Id pis tu vas dier vers aux autres.. (940.2-p.34). 

La jdousie est reconnue p a  six kmnes sur neuf avec sept énoncés. II s'agit d'une réadion du conjoint plutôt 

qu'une forme d'abus psychologique. Oueliet et al. (1996) prusent que la jalousie ne consfitue pas une 

manifestation de la videnœ. Par contre, I'exen=i*ce d'un contrôie pouvant M e  lié ou découlant de la jalousie 

semit, seion leur avis, une m&&îion de videnœ psydiologique. L'insécurité, tout Gomme la jalousie, serait 

un élément de conlrôie mês n'&pas une manilestation de violence psychologique (p.138). Enfin, la jalousie 

est un irait de personne du conjoint qui influence ses relations de fgon négative. Ceüe caractMsîique est 

un facteur qui contribue a l'utilisation de vidence psychdogique et physique. 

Pour condure, femes &buent les caractérisîiques du conjoint aux problémes psychologiques et 

8 la jalousie. La dimension probièmes psychologiques abordée par les femmes nous donne un podrait d'un 

homme déséquilibré sur te plan psychologique. C'est un homme qui a de sérieux proMémes, qui n'est pas 

~normaln et qui doit se faire soigner. Les @ m m  se sont vues victimes longtemps et jugées par une société 

qui r&s& de reconnaitre I'abus qu'dies vivaient A chaque démarche entreprise par la femme pour résoudre 

la situation, elle rWse les enjeux qui se dressent, elle perd courage et confiance. Eile suppose quWle a de 

réels probièmes si on lui dt de retourner avec le conjoint et de faire des efforts pour que le mariage fonctionne. 

Elle se remet en quedon. Ironiquement, le comportement de l'homme est vu cornme &nt justifib. II prend sa 

place la tête de la famille et il réagit aux moindres choses. La femme croit qu'elle a de sérieux problémes. 

Elle se conçiâère in* dans la cuisine, elle croit ne pas mériter d'amis et elle s'accuse d'eûe une mauvaise 

personne. Sinon, on ne ItafRigerait pas de tant de coups et d'insultes. 

Cela confirme en partie la recherche de Lindsay et al. (1993), qui disent que les conjoints ne sont pas 

entiérernent dirigés p a  une p M s p H o n  généiique ou aalog'que, mais qu'ils présentent des caractéristiques 

psychdog'ques communes. Ik ont sans doute des traits de penonnaiia qui sont perturbanîs et instables (la 
jalousie étant une de ces caractéristiques). P a  contre, d a  ne juslifie pas l'utilisation de la violence. Le 

contexte wcwpoiïib'que inîiuence beaucoup les OOmpOcdemenb violents : rôles st15réotypes, relatbns inegdes, 

traditions du mariage et des relaüons, croyances et vdeun rigides, etc. 



Catégorie 11 - Réactions dm 

Les enfanîs lihmoim de violence iniiim à leur mère restent souvent profondément marqués (Canada, 1 993). 

Le rappo<t~Un muvei hociam (1 993) ditque le phhomene des enfants témoins de la violence conjugale est 

courant Beaucoup de- -nt l'objet de vidence verbde pendant que leur mère est barnie. Les enfants 

qui sont témoins de vidance infliges à leur m&re ont des réactions diverses : able esüme de soi, faible 

rendement scdare, fugues, sentiment de ailpabili et de responsabilité. Ce sont des réactions typiques. Les 

enfants apprennent résoudre les connits par la violem. Les gaqons deviennent agrwsiçs et les fiIfes 

soumises et victimes â'agressions de toutes sortes. On rapporte un haut taux d'inaôents dagresions 

sexuelles envers laç Rles, œ qui peut, dans bien des cas, eîre le premier maillon d'me chaîne de violenœ qui 

durera toute la vie. 

Kérouac, Taggart et Lescop (1986) ont 6tudié le portrait des enfants de femmes victimes de violenœ 

conjugale. Pr& du tiers des mères ont r&6lé que leur enfant éprouvait des troubles de sommeil. Ces 

problémes gravitent autour de pleurs, du sommeil agité, des cauchemars, de l'insomnie et de i'énurésie. 

Également, leur étude démontre des taux de tristesse, de solitude, d'anxieté et de pauvres habiletés soudes. 

Pami d'autres probkms soulevés, on rebouue l'agitation, l'hyper-aaiv&5, les comportementi oppositionnels, 

les diifficultés avec les pairs, etc. 

Jafk, Wdle et Wilson (1 985) ont mené une &de longitudnide sur les etlets de la violence chez les enfants. 

Les résultats de leur étude nous donnent un portrait assez sombre des conséquences de la violence chez 

cette population. On parfe d'interf&ence dans le processus de I'aüachernent (dnding  d&mpb'on%), & 

d i i k  affectives et behaviordesaviordes l e  fonctionnement des enfants est problématique, tant dans les relations 

sociales, personnelles que familiales. 

Les échecs scolaires, les pertes penonnelks, I'insécuritB, la dépression, la fbgue, la consommation de 

substances chimiques, la depression et autres sont tous des rnanfestaüons possibles chez les enfants. 



1 1.1 Confusion par npgoit aux dies dm p m  

C.11- Réactions âes enfants 

On note plusieurs merches qui traitent de comportements et de réactions spécifiques chez les enfants. La 

perception des enfants quant aux raies parentaux s'inscrit dam la souscription des enfants au principe de 

domination dans les relations enbe les sexes, de leur idée mlreinte des rdes sexuels et de leur croyance que 

les hommes sont puissants et violents tandis que les femmes sont passives (Canada, 1993). 

pas ... sé Daddy qui mène idte, & pas toé.. (7-c.11 .l-p.61). 

"Papa a dtj- pas obligé de Y & W r  pis papa dt ben pue j'pouvais m'en aller rester un jour 
avec lui ...* (8c.l l.lp.20). 
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dominée et diMorité. Cela donne aux enfants la permission de diminuer le rôie maternel. Ils peuvent alors 

faire preuve de manque de respect ou déployer des tactiques de manipulalion et de menaces. 

Par contre, avec deux femmes qui discutent de cetle qeon (quatre énoncés), nous ne pouvons pas 

condure que la confusion pa rapport aux rôles est signifmtive. En effet, les erifants peuvent parfois assumer 

un rôle de parent et de protection envers la victime. Par contre, la situation ou le jeune garçon mit etre le 

nouveau m a k  de b maison @Mi les jeunes filles assument œ d e )  est sans doute problématique. Pour 

les enfants dont la mère ne q u e  pas !a dation videnîe, les risques de devenir abus8u~~-abusés sont plus 

élevés (Mm et ai., 1992). Les enfants sont programmés a moire que les stéréotypes vis-&vis des rdles et 

des rapports de force sont toujours la n o m  et plus tard, ils développent des aüitudes socialement 

problématiques et des difficultés sur le plan relationnel. Les garçons apprennent A se seMr des r&mes 

moyens que leur pére. Pour les filles, c'est la ~vicümisaüon~ qui se répéte (Macleod, 1987). 

11 2 Réactions prd,îématiqum : b k ,  dations, usage de bogues, violence et rage 

Les nombreuses études portant sur cette question affirment que les types de proM&m~ qui sont décrits plus 

bas sont les plus communs et les plus susceptibles de conduire les enfants vers des ~ c u W  d'adaptation 

personnelle plus tard dans leur vie. En efiet Moore et ai. (1992) exposent une ganme de pmM&nes 

comportementaux, cogniofç et affecofs chez les enfants. Leur étude s'est penchée sur les questions de 

dépression, d'anxi&, des relations avec les pairs, des difficultés scoiaires, etc. On pretend que les enfants 

de femnes balhies peuvent être exposés à un risque dflérent sebn leur sexe, leur dge ou le degr6 de violence 

dont il ont été témoins. Par contre, Woffe et al. (1985) sont d'avis que les enfants témoins de la vidence dont 

la mère fait i'objet sont en générai sujets a des séquelles, quels que soient les symptômes par lesquels ces 

séquelles se manifestent 

d a  plus vieilie elle avait commencé a prendre dla drogue ...a (2-c.11.2-p.47). 

.Les enfants y faisaient des aises dans la maison, y défaisaie nt... (7~11.2-p.16). 

~01e  avait une uldre l'estomac, pis a l'avait juste 1 0 ans.. (1 Id 1.2-p.15). 

%...mon garçon qui va avoir 15 ans, j'su pas mal sûre qu'y va faire la même chose .... (1 1- 
c.11.2-p.31). 



Ces (émoignages nous pésen(entdnërenb types de prob@mes chez les enfants. D'aubes 6noncés dénotent 

des proü&nes face d h bi ou au rendement académique. Une femme mentionne notament que son fils de 

sept ans a commencé à fumer la agareüe. 

Les 6crits sur les co& associeç a la violence insistent pour dire que tes enfants sont sujets à des risques 

sévéres. Ils apprennent a ext&ioflser leun sentiments de fqpn desûucîive. Chenard et ai. (1 990) ont &die 

les conséquences de la videne conjugale sur la santé des enbnts. Notamment, I'bquilibe est compromis 

chez 70 % des enfanEs témoins de violence conjugale et chez 30 % de c w  qui subissent arec8ement de 

Sabus. Les proüèmes p s m ~ u e s  constihient sans doute l'aspect le plus probkmaüque dans le profil des 

enfants. 

Cela nous porte 8 croire que l'apprentissage socid est un m u r  important dans l'étude des effets de la 

vioience chez les enfants. Le nombre de jeunes garçons de 12 d 17 ans accusés @o&nses criminelles (lia 

B la violence) est passé de 9,275 en 1986 P 22,375 en 1995 (Reader's Digest sept.1997, p.48). Comme 

plusieurs le croient, 1 n'y a pas seulement nnfluence de la tél6vision qui aflecte les enf'ants. Les autres agents 

stressants de la vie tels les finances et le chômage agissent sur le niveau d'anxW des enfants. Cuülis&on 

de la violence p a  les jeunes est un mécanisme pour transiger avec cette rage intérieure- Certes, les enfants 

apprennent don tr& 1o18 mire que b violence est une solution aux conflits, une façon â'exerœr un contrdle 

sur les autres, etc. 

11.3 Peur 

Les enfants qui grandissent dans un milieu de vidence assistent a des sdnes et a des Wnements qui les 

traumatisent Ils sont aussi exposés à de l'abus physique. Leur équilibre &motif risque d'&e atteint, leurs 

difficultés se manifesteront de diffbrentes maniées (Larouche, 1987, p.350). 

La peur est une expérience qui budie, non seulementies fiemnes, mais égaiement les enfants qui témoignent 

de la vidence conjuQde. Les enfarls viventdans b peur du prochain incident, de Rnconnu face à leur avenir, 

de la wtiiii de pente leur M, des menaces de l'agresseur, etc. La peur peut dimenter un phbnomène 

d'anxMé qui affede le fonctionnement de l'enfant dans plusieurs sphères de sa vie. On prétend que les 

enfants témoins de vidence conjugale vivent de hnxieté qui entraîne des &fi& d'attention, de 116nurésie, 

de I ' e ~ ,  dw !roubles psrchosomaques et la liste continue. l'état de santé da I'enfant est grandement 



lié aux m u r s  fwiiliaux et s'il y a violence conjugale, le portrait peut 8tre très sombre (Chenard, Cadrin et 

Loiselle, 1 990). 

&YBavaient beaucoup peur en ... quand y'anivait chaud en ... sumut la plus jeune là ... a 
changeait d'bord ... elle avait peur.. (1c.11.399). 

&es enfants restent h u m a ü s b  (74.1 1 -3-p.41). 

Ces desaiplions des *es au sujet de la peur des enfants refletent les résultas des autes recherches qui 

portent sur les enfanb témoins de violence conjugale. Nous pouvons condure que la peur est un phénomène 

important Les intervenants sociaux qui oeuvrent aupcés des enalts doivent prendre en considération la 

s e v W  de œ sennient La peur conduit a des ûouaibles cfanaéë. Les troubles d'anxi& conduisent B d'autres 

désordres : énurésie, insomnie, maux phyçiques, Yôie conceMon et attention, etc. II est commun de poser 

un diagnostic pour ies e m .  Certains sont mt&orisés comme &nt THADA (trouble de l'attention avec ou 

sans hyper-aCtivité - DSM N,1996), dépressifs, délinquants, désordres d'apprentissage et bien d'autres 

Btiquettes. II est muai qu'on assume un dépistage d a  de la situation et qu'on andyse les 6léments de 

l'environnement famlial avant de poser un jugement final Nous serions sans doute surpris de savoir combien 

de ces enfants sont vicb'mes drWs ou indredes d'agressions. La peur pourrait 6 e  la source de bien des 

manifestations des enfants. II faut cibler la cause du probléme avant de procéder à un diagnostic. 

Enfin, il serait perlinent de dire que cinq femmes reconnaissent que leur enfant vit dans la peur avec un totai 

de Il énoncés. 

11.4 Pitié pour Pagresseur 

Quel que soit le comportement du me, certans enfants expriment avoir pioé pour celui-ci. Aussi, témoigner 

de l'intervention pdia&e et voir son père poursuivi sous des chefs aiminels, incarcérb, exdu du foyer sont 

tous des eféments qui peuvent affac$r les enfants. Nous supposons que les enfants ne comprennent pas 

toujours les enjeux. bidemrnent, l'âge de I'enhnt peut jouer sur sa c a p e  de comprendre la dynamique 

qui l'entoure. L'enfant pleure pour les blessures et les cris de sa dre.  II pleure pour la perte de son père. 



4 h !  Y ait pilie mon père, y'é tout seul..> (2-c.11.4p.21). 

....ben là les enfants y l'prenaient en pitié pi euh, Psé i& c'tait pas &sa fiaute, y'btait en 
boisson ...* (ô-c.11.4-p.62). 

4 e u r  père se faisait prendre en p i e  par les en fats.... (1 lc.11 Ap.9). 

Pour I'enhnt dont k p&e ne hjonas directement ah&, s'est mnbé en générai un abon p a p a  et assumait 

une présence auhoritaire et dominante dw sa vis, ie sentiment de peut occuper une pbce importanle. 

N'oublions pas que i'agresseur, dans ses manoeuvres d'abaisser la femme, cherche &dement a influencer 

les senüments de pilié cher rentànt dans le but de une emprise sur les membres de la fanilie. Won 

les 11 énoncés exprimés par cinq femmes, les enfanîs allichent & la pitié pour leur père. La p M  est reliée 

à deux fadeurs prinapaux : i'enbnt &ntient sa loyauté son papa et désire le retour de cduW ainsi qu'une 

famille .normale.; l'enfant est inflwnd p a  les aüitudes et comportements du père envers les fémmes en 

générai. C'est son modèle principal. II potags i'avis du p&e quant d la mon responsatili de l'homme face 

a la violence. Son père est son héros. 

Sindair (1 985). expose ses expériences dni~ues. Eiie suggère que 80 % des enfants dont la mère est vicb'me 

de violence conjugaie sont témoins des altercations qui se produisent 

Davidson (1978) dit que les enfants témoimoins de violence conjugale sont, en efli3t les victimes les plus 

pathétiques de œ alme &nt donne que leur aindiüonnement est Ynté pour le reste de leur vie. Leur 

fonctionnement psycho et Wo-anécaf est un produit de leur prernibre expérience de ainsi que du 

modèle prrentd qui leur a é(é o(lect pendat b période crNque de leur vie. A leurs yeux, personne ne s'occupe 

d'eux ni dans la maison ni ii I'extérieur. Le cauchemar qu'ils vivent est apparemment chose naturelle - ou 

inexkbnte - étant d m 6  qu'il n'est pas depisde et reconnu comme &tant omniprésent dans la vie de l'enfant. 

Pour l'enfant qui gandt dais cet envionnement, le pouvoir est aux mains de celui qui le contraire 

de ce que la vie en SOCieté est sensée &re. Les 4mnne.s personnes* sont perdantes et les niauvaisesw 

sortent gagnantes. 



Le phénoméne de I ' eMëman  de videnœ conjugaie peut avoir revêtir -entes m a n w n s  : écouter 

les alternons de sa chanbre, etre forcé par son pére a regacier sa mére se faire fMîre (on documente 

-ns scénarios ou l'enfant est réveillé, amené dans la pi&e où l'agresseur diminue la femme, la traite de 

tous les noms possibles et procède ensuite 8 l'agression physique) ( J a k  et ai. 1990). 

Voyons maintenant combien d'enfants ont témoigné de la violence conjugale. 

....y chialait, y criait pis euh, y m'chidlait d'vant les enfa nfs.... (74 1.597). 

#ont vu des d n e s  ...a (1 k.11.5p.31). 

((...a braillait pis a criait pis a l'a dit : lâche ma mère!* (1 1 c.11 S-p.17). 

Notre recherche nous confirme que cinq femmes sur neuf soulignent cet aspect de leur vécu avec neuf 

énoncés. Les enfants occupent une place importante dans la vie de ces femmes. Nous présumons que tous 

les enfants des femmes du groupe ont 6té directement ou indirectement témoins de la violence conjugale. 

Dans le foyer où il y a des enfants présents, il est presque impossible de camoufler la violence conjugde, a 
moins qu'eile prenne des fornies û&s subtiles, œ gui n'est pas le cas dans cetta recherche. Etre témoin de 

violence conjugale est aussi traumatisant que de se hire directement abuser. Jaff et al., (1990) rnenüonnent 

que les symplbnes rappaës chez les enfants dans leur recherche sont les mêmes pour les enfants témoins 

et les enfants abusés. En effet, le fait d'Abe victime de violence conjugale a un impact dévastateur chez 

l'enfant On développe ainsi les mêmes symptômes enon& au preaiable : insomnie, depression. anxieté. 

maux physiques, agressivité, etc. 

1 1.6 Sentiments n m  envers I'agmseur 

Les séquelles psydmiogiques chez les enfants recèlent parfois un sentiment trh negatif envers l'agresseur. 

Évidemment, les ehnts  témoins de violence arrivent dinalement à consdider leur m u r  et leur fidélité 

envers un paent qui abuse de ieur mère et les membres de la famille. Cette conhrsion vis-&vis de 

leurs senlirnents est sais doute tefiante. L'enfant aussi vit des aüentes par rapport a la wcieté en gén&al. 

Le mouvement féministe a longîemps dénoncé les outils d'enseignement baditionneis. Ces outils continuent 

à favoriser des rapports inégaux dans les couples. des rôles st6réatypés et les enfants apprennent très tôt 



dans l'enfance qu'ls ne peuvent pas dénoncer le parent par manque de loyauté. L'enfant est confus. C'est le 

tiraillement entre l'amour et la haine- C'est le coMi entre l'idéal et la rédi*. 

d'aime pas son p&e...m (Sc.11.6-p.23). 

....mon p'üt gars est beaucoup révo %...a (1 k.11 .&P.GO). 

Deux @ m m  ont rapporté cet état de sentiment chez les enfants avec deux enoncés chacune. Certes, nos 

résultats n'ont pas k poids qui permet d'aboutir a des certitudes. LTnkqMaüon de ces résultats requiert 

beaucoup de prudence. D'une part, les enhnts n'extériorisent pas facilement leurs sentiments. Ils ont eté 

témoins d&ercaüons majeures knque leur mère tentait de s'affirmer ou de communiquer ses besoins a son 

conjoint Aussi, admettre des sentiments nbgath enven le père peut &re sembler inapproprié aux yeux des 

autres. La loyauté et la f i  âéiii parentde inff uenœnt sans doute les sentiments des enfants. 

Pour condure, les enfants sont profondement affect& par la videnœ conjugale. Ils sont des victimes eux 

aussi. Ils sont placés à i'écart et cherchent A minimiser leur présence au foyer. Ils craignent de provoquer une 

de ces aises où maman se fat punir. Ils craignent les menaces de mort Ils sont tiraillés entre le salut leur 

mère et la loyauté envers leur père. Ils ont peur, ils sont confus et, une fois l'adolescence atteinte, ils tentent 

une forme d'automédicaüon avec les drogues dures, l'alcool et les gangs. 

On dénote plusieurs caractéristiques chez ces enfants : r6acüons probléfnatîques a l ' M e  et dans la 

communaulé, peur, pi6é pour le père, efkt de h Mence et sentiments confus par rapport a celuM. MacLeod 

(1 987) souligne l'importance de développer des seMces spêcialisês pour les enfants issus de milieux de 

vidence conjugale. Certes, des programmes spécifiques doivent ebe développés car cette population est a 
risque de devenir vicürne a son tour. De plus, les jeunes garçons pewent développer des comportements 

similaires a ceux de leur m. A I'-, on les &tique& comm btant des addinquants~. Pourtant des 

annbes plus tard nous nous rendons compte que la source de ce& délinquance est liée a une enfance 

tmumaüsante. Nous n'avons qu'a nous ré#rer a la section antécédents des conjoints de cet$ recherche pour 

confirmer ceüe hypothése. 

On souligne l'urgence de semices pmlesçionnels dans le but de faciliter le cheminement des enfants. Ceux-ci 

doivent réapprendre des nouveau moyens pour résoude les conilii. Certains groupes de support existent 



pour les garçons. Ceux-ci ressemblent aux mod&~ d'intervention pour les homnes violents. En œ qui 

concerne les Clles, il importe de travailler sur les dynamiques destirne et d'affirmafjon de soi tei qu'il est 

développé pour les femmes victimes de violence conjugale. 

Les pmfessionnels qui oeuvrent aprés des enfants bnt face un défi de taille. Ils doivent miver a développer 

une relation & confiance avec un enfant qui, depuis longtemps, est dm Comment faire confiance à une 

personne si neuûe? E s t a  que cette personne va m'enlever ma mère si je parie bop? E s t .  que mon père 

restera plus longtemps en prison? V d a  une possibilité de raisonnement chez l'enfant W e  recherche 

confirme les recherches antérieures quant aux effets de la violence conjugale chez les enfants. Par contre, 

nous n'avons que très peu de rnodéles d'intervention dévekppés pour ks enfants témoins ou victimes de 

vidence. Ces modèle doivent adopter une perspective Wniste dans le but de wspecter l'idéologie voulant 

que les femmes et les hommes aient des rapports de force égaux sur bus les plans de la vie. 

Catégorie 12 - Soutien 

En guise de derniére catégorie, nous nous intéressons à la quesüon du soutien reçu pendant le vécu de la 

femme avec l'agresseur, jusqu'au moment où elle decide de mettre fin à la relation violente. 

Bilodeau (1 987) défnït la recherdie bade au* de la fade, des amis et des voisins comme &tant le réseau 

primaire. Le réseau primaire peut fournir un soutien affecofet instrumental, ou orienter un inavidu vers des 

services professionnels. 

L'auteure menlionne les Amnes, dans leur recherche d'aide, se iwment principdernent vers d'autres femmes 

qui sont leur &e, leus soeurs ou belles-soeurs, leur bekd re ,  leurs amies et voisines. Tr& rarement, elles 

s'adresseront à un homme, qu'il soit leur père, leur frére ou leur fils. Les femmes cherchent alors une 

promon physique pour elles et leurs enfants, un soutien érnotjonnel, une sécurité et un refuge. 

Chevarie (1 990) expiïque que hnvironnernent soad contribue d'une certaine fgon au maintien des femmes 

dans leur situalion de violence. L'entourage peut ne pas fhlW ou ne pas favoriser leur départ ou encore, il 

accepte cette violence. 



L'entourage etles mmbes de fa falie peuvent p a  leur soutien, pracurer une fm d'aide aux kmmes et 

contribuer a leur mieux-être. 

L'augnentation de b s é M  et de la fréquence des épisodes de vioience, rabsence ou I'inefbdté de I'aide 

des proches, conduisent ies femmes femnes ajouter ou d substituer au soulien de kur réseau primaire b recours 

aux seMces pfiessbnels et institutionnels (abdeai, 1987; Doôash & Dobash, 1981)- Ces mëmes auteures 

ajoutent que i'enburage constitue parfMs un relais entre les femmes et les instinrtions. 

C.12 Soutien 
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12.1 Amies 

Les amies demeurent, abus les niveaux, la source de soutien priviiégkk des femmes avant la dissoiution du 

coupie (Chevarie, 1990). L'autwre poursuit en disant que les mies sont accessiües et séktbnnées avec 

soin par les femmes. Les des et les fonctions qu'elles r e m p l i n t  sont namôrew. Sur le plan du soutien 

émotif, les amies écoutent, comprennent, réconfortent, soutiennent, etc. 

=...mais j'avais une grande chum ...a (i-c.l2.l-p.37). 

((...une de mes amies, a m'a offert une chambre ...a (9~12.1-p.26). 

....j'm1ai sauve su les voisins ... des amis.* (1 1 c.12.l p.5). 

Les mies peuvent- & Sade physique et matérielle, un hebergement, un accueil, etc. Quatre femmes 

discutent de œ réseau avec un énoncé chacune. Cela nous indique que la maj- des femmes en milieu de 

videme conjugde vivent de façan isoiée et sans ressources personnelles. En effet, si on observe le plan des 

sentiments, les fkmmes ont ftwkrnent discuté de leur situation d'isolement 

Nos données infirment en quelque sorte les recherches qui indiquent une forte tendance a utiliser œ réseau. 

Le fadeur région rurale versus r6gion urbaine peut influencer l'accès des femmes a un réseau d'm'es. Par 

contre, notre hypoaiése finde repose sur i'aspect de l'isolement Dans la sous-catégorie contr6le, les femmes 

discutaient des tentatives des conjoints à les empêcher de voir des amies, d'aller prendre un café, de recevoir 

a la maison, etc. Cela empêche les femmes de se fornier un réseau social. Bles n'ont que peu de contacts 

ou de possibilités face a cet aspect de leur vie. 

12.2 Famille dlme 

Selon la recherche de Chevarïe (1990), la fanille d'origine constitue une ressource peu utilisée avant la 

d i i u f i on  du couple. Dans œftdns cas, les fariles loufnissent du soutien émotif et parf'ois de l'aide physique 

aux femmes. 

.Euh, ma mère a gardait un pis ma soeur en gardait un ...a (k.12.2-p.?4). 



=Quand j'tais parSe la, j'tais su ma mère. J ' e s  su ma rnère.~ (7£.12.2-p.63). 

«....mon père pis ma mère qui m'ont apporté à i'accueil de Tracadie.~ (1 l-c-l2.2-pS). 

~ v i ( j e m e n t  note redierche nwû indque un çouSen physique de la part de la farl ie et plus paüculi&ement 

des parents. 

Une femme menbonne que ses paenlr Pont conduite d la maison de tansilion et refusaient de l'héberger chez 

eux par peur du anjoint (1 1c.i 229.5). 

Le soutien physique mpCque -rement un soutien h a f ,  car il favorise la demarche de la femme. Pa 

contre, nous constatons que les cinq femmes, avec cinq enon&, reçoivent surtout du soutien de la famille 

pour des questions de transport, d'argent, etc. II nous apparaît &ident que b fanille assume un petit d e  de 

soutien mord lorsque nous explorons la question du soutien. La famille proche et elagie est indirectement 

impliquée mais œ ii quoi elle contribue est important L'hébergement et le transport sont des seMces qui 

procurent a fa fois un secours et une séairitê. Les parents sont parfois mal équipés pour donner des conseils 

a leur enfant Ils craignent l'agresseur et ils ne comprennent pas ces aitefcaüons qui sont d'ailleurs privées. 

C e ,  les croyances &adSonneiies peuvent influencer les membres de la H i e .  Cela peut s'interprbter par 

une confision enbe I'obligaiion de la Iwm# au M a g e  et aux enfants et ses choix personnels. N'est-elle pas 

retournée plusieurs fois avec le conjoint violent abn qu'elle disait avoir mis fin b la relation? Les recherches 

démontrent que la question du retour est mai acceptée par la société. On a tendance a juger les femmes qui 

demeurent dans le cycle de la violence. 

12.3 Enfants 

Larouche (1987) note que, souvent, les enfants constituent l'&ment dédencheur du départ des fiemmes du 

foyer. Ce sont eux, généralement, qui conscientisent les femmes B la nécessité de rbagir. Les enfants 

semblent occuper une place impoitante dans la question du soutien. Le soutien émotif provient, en grande 

partie, des enfants (Chevarie, 1 990)- 

....y m'ont toujours aidée Id ... trse là ... pis y m'dWent que cYa pas vivable pis tout ça Id..* 
(l~.l2.3-p.l7). 



=..pis méme les enfants disiont même : dlonsnous en! Yon at : tu sé mom, y l a  comme un 
esclave!. ( 2 4  2.3-p.25). 

%...une chance aux enfants ..., (e.12.3-p.19). 

La question de soutien chez les enfants nous indique que ceuxci encouragent kur mère b prendre des 

décisions par rappoR Ci leur situation. Nos données confimient les recherches anWi6ure.s quant la 

cornbulion des e&nts dans la decision de la femme de quiîter le foyer. Certes, nous pouvons constater que 

cet appui est essentiei lorsque fa femme victime de videnœ conjugaie est indécise f&e à sa de 

rompre. On doit souligner que la caëgaie réaaons des e&nts offre certaihs témoignages se référant au rôle 

des enfants pendant que les incidents de W n c e  se produisaient Cette fwme cfïntenrention de l'enfant 

(frapper le p&e ou essayer de le re$nir, s'occuper de la mère...) peut eûe interpr6tée comme &nt un soutien 

important Par contre, pour les fins de noire recherche, nous avons cm important de dMser soutien offert et 

réactions des enfanEs. Le soutien est spéàfique la démarche de la femme tandis que la réaction est 

spécifique aux senürnentç et compo~rnents des enfants dans la dynamique de violence conjugale. Trois 

femmes mentionnent avoir reçu ce soutien avec un btal de six énoncés. 

En outre, les femmes reçoivent en général un peu de soutien des amies, de la famille et des enfants. Nos 

données ii cet elbt ne sont pas rernarqwbles, surtout si on s'en tient aux recherches qui accordent beaucoup 

d'importance au soutien primaire et secondaire. Bilodeau (1 988) nous explique que les femmes se tournent 

majorhiement vers les réseaux primaires. Nos conclusions nous portent à constater qu'a peu près la moitié 

de notre échantillon a reçu du soutien de ce réseau. Nous croyons que l'isolement des femmes affWe leur 

capacité d'avoir accès Ci un réseau. 

5.3 Conclusion 

Ceci met fin au premier thème de ce chapitre. Une synthèse des résuitab nous indique que la majorité des 

femmes estiment que l'alcool, la drogue et les antécédents du conjoint constituent les causes principales de 

leurs comportements violents. 

Nous avons décelé quatre fimes de vioience conjugaie, soit la vidence psychdogique, la violence physique, 

la violence économique et la videnœ sexuelle. La violence psychologique prédomine, suivie de la violence 



physique. Les comportements manif&% dans le contexte de la violence psychologique etaient nombreux. 

Nos résultats re(lé(ent bien h redierdie de OueM, Lindsay et al. (1 996). 11 est évident que les comporBments 

sont spécifiques, intentionnels et r6pétitifs et par le verbd , les gestes, le regad, etc. C o r n  le 

disent si bien ces auteurs, la viderice psychologique a un effét important dans le processus interne de la 

victime. Les victimes n'étant pas toujours conscientes des enjeux inûa-psychiques des comportements de 

[eus conjoints. Parmi les compartiements de vioience psychdogique, on note que les conjoints avaient 

tendance à u â i  le conûôle de fgon répétitive et envers toutes les femriw, œ qui est phénménai. On a 

recueiIli 31 énoncés pour ceüe souwatégxk. Cacte de dégtada(rcin figurait ensuiae comme c o m p o m n t  

de violence psychologique. 

Du c6té physique, six femmes sur neuf rapportent avoir été fhppées. Cela est un grand chiffie alarmant et 

nous confirme que la violence physique est encore aussi problémab'que qu'elle l'était. 

La violence sexuelle est également présente pour quaire femmes sur neuf et la violence économique est 

présente (ou reconnue pour du moins!) chez trois femmes. 

II nous apparaît très évident que les participantes ont vécu des périodes traumatisantes dans leur vie. Les 

témoignages reçus B cet effet nous indiquent que la violence fate aux femmes se manifeste par dinérents 

moyens. Par contre, il est important à œ moment de réitérer notre hypothèse initiale par rapport aux actions 

des hommes. Cest-&dire que les hommes peuvent choisir individuellement d'etre ou de ne pas etre violent 

envers une femme. Par contre, la violence est certainement la conséquence de l''inégalité sociale, 
économique et poiique inhérente a b sûudure de notre SOCiéîh, phénomhe qui est toujours renfwcé par les 

idédogies et pensées paades. Cade de contrde est sans doute la fornie de videnœ qui permet l ' h m  

d'exercer cette inégalité dans ses rapports de fwce. 

Le cyde de la vidence refiée les recherdies de Laouche (1 987)- Ce phénomène s'est remarque but au long 

de œ premertMme. Enbe aâes, mentionnons la mstal@e et I'augnentation de la fréquence et de la sévériîé 

de la videnœ après que la femme retourne avec l'agresseur. Ce qui est i n m a n t  est que les femmes ont 

majoritairement un sentiment de nostafgie vis-à-vis les bons moments vkus avec I'agesseur. Cela nous 

confirme l'énoncé de Laouche et Macleud qui üt que les femmes aiment ces conjoints et elles ne croient pas 



avoir $mbe en arw avec œ monsîre qui faagpaition soudain. Ceites. il existe une fMe dichotomie entre 

ce que peut représenter une relaüon conjugde positive et œ qui existe réelallement (l'espoir venus la r6dii). 

TouWik, lorsque la fimm awa vécu assez de moments de lune de miel et qu'elle rédise que le cyde de la 

violence continue P se perp61uer, elle prend don conscience de la sévérité de sa situation. Eiie redise les 

enjeux qui i'entourent: les effets chez les enfants, i'isolement, les sentiments de peur et d'angoisse et la 

possibilité de mourir. 

Voila que la femme réagit a sa situation. Certaines femmes prennent des décisions par rapport a leur vie, 

d'autres vont s'animer davantage. Certaines femmes vont partir pour les enfants. Par contre, le fait de 

réaliser les enjeux qui les entourent, c'est-Mire ce& prise de conscience, cela est sans doute l'étape 

premiére et maaie dans le cheminement qui s'ensuit et qui s'annonce dans nos prochains chapibes. 

La prise de conscience et les décisions des kmnes provoquent une panoplie de sentiments. De plus, le vécu 

tumultueux laisse ses amces tant sur le plan physique que psychologique. Les sentiments de la victime 

sont nombreux. 

Ainsi, le travail de définition des sentiments exprimés s'est avéré relativement âiicile, compte tenu de la 

complexité de celui-ci par rapport aux paMpantes et qu'il existe que peu de recherches féministes sur ce 

sujet Pourtant, c'est la cdégone qui a aiené le plus de sous-catégories. L'isolement et la peur sont les deux 

sentiments qui aRedent le plus les femmes dans notre recherche. P a  ailleurs, les études fém'nisbes 

reconnaissent que ces sentiments sont significatifs. Les kmmes craignent pour leur s u ~ e  et elles 

connaissent leur conjoint 8ies sont les expertes en mWe devduatbn des risques par rapport aux tactiques 

dharcèlement et menaces du conjoint 

C e x p i i i n  fémniste nous dit que ces deux sentiments. soit la peur et l'isolement, sont directement liés aux 

comportements de l'agresseur et moins aux effds chez la victime. 

Évidemment, il y a place pour une recherche plus appliquée alin de mieu comprendre le pMnom6ne des 

sentiments gui, jusqu'a œ jour, se situe davantage dans un contexte psychiatrique. En efkt, les femnes 

développent des psychdogques pu' sont vite éüqw& seion le modèle médicai. Selon certains auteun, 

cette tendance porte a minimiser les causes réelles des probièms afküfs des f i .  Conséquemment, 



la CTOY~CK;~ médcde qui suppose que la riiemne estaëein8e d'un désordre quelconque (dépression, bipolarité, 

etc.) peut avoir des répercussions, tant sur le plan poi'ique que socid. 

Et que dire de ces enfants qui, jour après jour, sont inquiets, went dans i'insécurité, sont perturbés et 

traumab'sés. Les enfaits ont un gaid M n  d'afiiection et de probeclion. Maiheureusement, ils sont souvent 

forcés d'assumer des rües paentGa, des rdles de pmkdbn de la méte, sans mentionner toute une panoplie 

de sentiments vis-&vis de leur propre condition de vie. Les enfants choisissent souvent des mécanismes de 

vie destnideurs. Notre recherche nous étde la sév- de la vio(ence conjugale cher ies enfants. 

Enfin, mentionnons qu'en générd, les fwm#s reconnaissent avoir éaé soutenues, soit par des amies, la fanille 

ou les enfants. En moyenne, plus de la moitié des femmes îraitent de ce& question. Le soutien joue sans 

do& un rdle important pour la femme puisqu'il lui procure hébergement, compagnie et encouragement face 

à la décision de mettre fin à la relation vialente. 

Voyons maintenant le cheminement de la femme à partir du moment ou elle décide de procéder B une prise 

en charge de sa vie. Le prochain théme nous amène dans le processus d'aide de la femme victime de la 

violence conjugale. Spécifiquement, le théme PENDANT W i s e  sur la démarche sociale et légale de la 

femme, suite à la rupture finale. 



CHAPITRE 6 

RÉSULTATS DU THEME PENDANT 

Le deuxième volet de œ chapitre porte sur le processus de démarche d'aide de la femme, soit le théme 

PENDANT Cest œ moment que la ferme utJise les seMces et les ressources du programme d'intervention 

conjointe police-intervenante sociale. 

Pour connaître le cheminement de la victime pendant l'intervention, nous avons développé une grille 

d'entrevue en fonction des objectia de bavail pr6aiabiement &Mis par le programme d'intervention conjointe 

policeintenienante (voir chapitre 1 section 1.1). Entre autres. mentionnons que k programme veut 

assurer une intwention mnjoink entre I'inBervenanle et les au8wités policiéres. Deuxiémernent, on encourage 

et amène les femmes a avoir recours, si nécessaire, au processus judiciaire. Un troisiéme objecîifest celui 

de l'intervention auprès dorganismes de fermies engagés dans la lutte contre la violence. Enfin, mentionnons 

l'implication des aides naturelles, de la familie et des h s .  

Étant donné la présence d'une seule intervenante socide, il a été dinale d'&miuer cette composante du 

programme sans lui rattacher un nom spéciiique. Pendant les entrevues nous demandions a u  fkmmes de 

discuter du rôle de I'inWuenantie s0ciSOCide. Ceilesd répondaient souvent avec la question (Sylvie Savoie?m. Par 

contre, nous considérons bés important & souligner que l'analyse suivante porte sur le programme et non 

sur les professionnels impliqués. Ainsi, nous avons déploy6 toutes les précautions requises pour éviter la 

penonndisüon de œ poste. Can&quemment, œ chapitre ne mentionne aucun nom et respede l'objectivité 

visée par ce projet de recherche. 

Ce ch- veut connaiûe l'Opinion des Rmnes quanta pmessus dgplication des objecols du programm. 

Chaque dmnsion du programme fat l'objet d'un examen. Ainsi, nos données portent sur la système soci'al, 

policier, juridique et communautaire. Également nous nous penchons sur le r6Ie des intervenants et 



intervenantes, leur degré d'implication (suivi) pour ensuite connaître l'appréciation des profersionnds et 

professionnelles d'après ies femmes. 

Nous avons égaiement obtenu des infwmations quant a l'utilisation et I'appréaaSon de d'autres ressources 

telles que ks es*sons de basiaon, les sewices de logement, les groupe d'entraide pour femmes victimes de 

violence etc. 

Enfin. la question du soutien primaire (famile biargie. amis et amies. etc.) occupe bgdement une place dans 

cette partie de la recherche. 

6.2 Présentation et analyse des résultats 

Le modèle privilbgié pour la présentation des données est le même que celui du chapitre précédent. 

Rappelons que chaque catégorie se silue dans un cadre conceptuel suivi d'un tableau avec résuttats pour 

chaque sous-catégorie. Après quoi, nous expliquons le fondement de la sous-catégorie selon un cadre 

conceptuel; suivi d'une desaiption des résultats (enon&) e t  enfin, d'une analyse des résultats obtenus. 

Après la présentation de chaque sous-catégorie, nous revenons notre cadre conceptuel présenté pour la 

catégorie et nous fournissons au lecteur une synthèse finale. Cette démarche s'applique pow chaque 

catégorie. 

Le chapitre se termine par une condusion quant aux résultats et leur corrélation ou leur infirmation. 

La question de la référence des femmes aux agences d'aide s'explique surbut par deux catégories. En effet 

Bilodeau (1 987) identifie deux réseaux principaux : le réseau primaire et le réseau secondaire. Selon cette 

même aukure, les fiemnes prélièrent l'aide de la famille, des amis, des voisins @seau 'maire) avant d'avoir 

recours aux services plus formels. dits secondaires. Par contre, le réseau primaire n'étant pas toujours apte 

à répondre aux besoins des femmes tant sur le plan physique que psychologique, il s'avère que les femmes 

n'ont souvent pas dautre choix que de faire appel aux services sociaux, à la p o l i  etc. 

Selon Roussel (1988), le progamne inbervention conjoinle policeintervenante sociaie vise à mettre du soutien 

et de l'accompagnement a la disposition des femmes, but au long de la démarche de recherche d'aide. Le 



recours aux seMces policiers par la femne, même s'il s'opère généralement dans un moment de déb-esse, 

se doit cf& in(wprété comme une demande d'aide. L'intervention de la pdiœ a œ moment I I  doit çeMr de 

catdyseur pour endencher le processus de recherche d'aide. Certes, chaque situation référée B la police doit 

implicitement indure une référence systéfnaüque P IVntenrenante sociale du proqamme (p.67). 

1 3.1 Système scolaire 

Selon Chénard (19941, les travaux qui portentsur les conséquences de la violence conjugde chez les enfants 

dénotent plusieurs dfliallés. Entre autres, mentionnons l'anxMé, la nervosité ainsi que les déficits en temies 

d'écoute et de langage. Macleod (1987) dit que les garçons autant que les filles au sein un milieu familid 

vident présentent davantage de probkmes d'adaptation et de comportement La catégorie 11 du chapitre 5 

nous rappelle que les enfants souffrent de pluskun proôi6mes de rendement scolaire, d'hyperaCtjvit& 

d'anxiété, de peurs, etc. Ainsi, il va de soi que le personnel sailaire notamment le corps enseignant, les 

psychologues et les t r ava i l l eu~aux ,  peuvent souvent idenofier de sérieux problèmes B parlir de leurs 



obçeniatbns des e-. Le sysëme scdare est un endroit qui peut donner lieu ii un depistage de la violence 

conjugale. si ce n'est que par les enfants Wnoins- 

 des havalleurs sociaux aux m... pis c'est comme ca qu's'a commencé 18, parc'que les 
enfants daient a I'écde pis euh ... ma plus vïeüe là ben a eu comme des pmbmes pis ça Y.. 
ça fat que Mme Doucet, travdleuse soade... sé elle euh qui m'a conseillé de venir ici voir ...* 
(1-~.13.1-p.6). 

4 u  sé die m ' M  dit que c'était pas bon pour moi que c'tait pas bon pour mes enfants et que 
c'tait pas bon pour lui ...% (2~13.1-p21). 

Deux femmes mentionnent que des membres du système çcdaire leur ont référ6 le programme. 

Malgré le pebt nombre cfoccwences quant Ci cette source de r&&nce, les réponses reçues Ci cet effet nous 

confirment que I ' b l e  est un milieu propice pour l'identification des syrnpt6mes liés a la violence amjugaie. 

Les recherches sur les enfants témoins de violence nous indiquent que les rbcüons et les comportements 

des enfants en question sont ampiexes et multiples. Sdon certains auteurs dont J a k  et ai., (1 985). Kerouac 

et al., (1 986), les enfants peuvent subir une variété de séquelles de leur expérience. Certaines séquelles se 

situent par rapport au rendement académique (faibie attention, retard dans le développement, difficufté de 

langage etc.) ainsi que sur le plan affectif et physique (anxiété, fatigue, troubles psychosomatiques etc.). 

II n'y a que peu de recherches disponibles qui portent sur ce& dynamique spécifique. La documentation, Ci 

ce sujet, a tendance ii se concentrer sur les enfants victimes d'abus directs. 

La référence au progamne par une ressource méâicaie est la deuxième sous-catégorie de réfërence. Deux 

femrnes disent qu'eles ont été encouragées ii consulter le progamme par le secteur médicai. Rinftet-Raynor 

et Canün (1994) ontbwve qu'une gande propor60n des femmes de leur étude avaient rmn aux médecins 

(41 %). Cette même étude énonce par contre 4'inhabilet.b des médecins à réagir de f m n  jugée adéquate 

lorsque la femme se prbseribe pour fa'= traiter des blessures provoquées par l'agression du conjoint Selon 

les auteures, cette lacune contraste avec une tendance des médeüns a sympathiser avec ies femmes 

lorsqu'elles confient leur situation dans un contexte autre que celui du traitement des blessures. 



d'ai été voir mon médecin pis j'faisais une dépression pis y'a dit : je va Idon m.. tu dois 
prendre une travailleuse sociale.. (Sc.13.3-p.N). 

d'ai pas appefê d'l'hdpitai, c'est ap& j'ai sorti dl'hbpital, j'0 a p p e I 6 . m  (7-c.13.3-p.72). 

Rappelons-nous que certaines études confirment que les femmes se pr8sentent aux hdpitaux ou chez leur 

médecin pour des consultations suite aux Messures reçues ou pour d'autres raisons telles la d ê p ~ o n  et 

I'anxiée. Selon Dupuis (1985), 18 d 21 % des îèmmes admises a I'urgenœ sont des femmes victimes de 

violence conjugaie. 

La confidentidî des relations patiente-rnédecin n'encourage pas toujours le caps médical d orienter les 

démaches vers d'autres agences soades. De plus, les poliüques juridiques forcent parfois les professionnels 

du secteur de la santé & paraître en cour ou a rédiger des rapports pouvant &si les obliger B des 

engagements Ibgaux qui perturbent I'exercice rbgulier de leun fonctions. 

Voila les résuitab oknus quant aux sources de régrence au programme. Les femmes ont eu de la diculté 

B répondre a ce& quesüon, faute de mémoire, ou simplement parce qu'elles se sont trouvtks dans le 

programme sans même avoir rbalisé l'existence préalable d'une rMvence Iwmelle. 

Les femmes n'ont pas bujoun recours a la police lonqu'elles cherchent de l'ai& et les rMérences aux 

agences proviennent de dfferentes sources : kmielles (réseau secondaire) et informelles (réseau pffmaire). 

En eRef Bilodeau (19û7) alhne que les demaches de la kmme pour obtenir de l'aide constituent des etapes 

dans un pmcwsus qui évolue en fonction de la capacité des ressources fornielles ou infornielles de répondre 

aux besoins de la femme au moment précis où elle y fait ~ p e l .  

Jan Pahl (1985) et Dobash et al., (1985), affirment que les femmes se bument majoritairement vers les 

ressources infimnelles pour ohn i r  de t'ai&. Leurs recherches démontrent également qu'a m u r e  que la 

violence continue et s'intensifie, ies fwm#s se tournent alors davantage vers les ressources fornielles. Parmi 

ces ressources nous trouvons : les autorit& policières, les travailleuses sociales, les pr&res, les médecins 

et autres membres du personnel hospitalier, etc. 

Une étude de Rinfret-Rayno et al., (1994) a trouvé que I'offte de référence au CLSC n'est pas faite 

systematiquernent par k policier ou la pdia8re. 



Chose œrîahe, cetee redierche n'iderifilie pas le premier point de recours des lemmes, si ces ressources ont 

été plus fornieIIes qu'inkmielies et qwlks étapes ont W encouragées a pa i r  du premier signe. 

Canes questions nous viennent dors d i'esprit Est-ce que le progranme a été introduit dans un contexte 

de situabon de crise, âonc dlliaie pour la kmne de se rappeler exactement des détails entourant le moment 
où elle se retrouve dans un poste de p d i i  ou dans une maison de tanPoon? 

Est-ce que l'intervenante socide a été jointe par la maison de transition où par d'autres ressources suite au 

signalement de la femme victime de violence conjugale? 

Ces questions nous porteMa condater le besoin d'une collecte sysërnatique de données quant aux sources 

de reférence. Avec ces données, k intervenants du programme (poke, intewenante socible) pourraient 

identifier les besoins d'éducation et binfomiaüon auprès du pubbc et des secteurs professionnels aiin de 

promouvoir la référence au programme. 

Au piintemps 1995, une session a eu iieu dans la Péninsule Acadienne pour les membres des corps policiers, 

les procureurs de la couronne ainsi que les membres du barreau. 

Un peüt sondage infbrmel nous con(imie que plusieurs membre des forces policières préconisent enaxe des 

croyances tradlionne#es de la vidence conjugde. Les réponses o h m  aa quedons ont W surprenantes, 

compte tenu de i'existenœ du programme depuis quelques années. Ainsi, les agents de police trouvaient 

difficile de faire r&rence au programie directement étant donné que les situations oL l'occasion s'&ait 

présentée s'avéraient dangereuses. On réitérait alors le besoin primaire de protéger les victimes et ansi 

d'éviter des scénarios dévastateurs. Conséquemment, la majorité des policiers et policieres trouvaient 

important de regler la crise immédiate et ensuite de procéder a des rbf&ences aux agences appropriées 

(maison de transifion, hôpitai, programme). 

Pendant œüe session nous avons noté une faiblesse dans le degé de connaissance des membres de la fwce 

p o l i  au sujet du pogame. Cela s'est surtout manifesté chez les membres de la Gendarmerie royale du 

Canada (GRC). La GRC est pri'ncipdement rattachée aux petites régions rurdes. 



Enfin, nous ne pouvons pas assumer que le pm~amme n'a pas awnt ses oôjectifs quant aux modalités de 

référence, car il se peut que les femnes aientété rélérées au programme par b p d i  (la police peut avoir 

contacté l'intervenante socide sans pour autant en infornier la victime). 

Malgr6 I'impossibilité de connaiire la Mi de réf&enœ made au programme, les &mes de cette 

recherche ont toutefois reçu les çeMces du programme a être 6vdué. Cela consütuait W l k u n  un &è re  

important dans notre échantillonnage. C'est I patir des statistiques du ministère de la Santé et des 

communautaires que nous arons obtenu notre échantillon. 

Catégorie 14 - Rbie da Pintervenante W r k  

En 1988, un projet pilote est mis sur pied dans la Péninsule acadenne afÏn & développer le programme 

d'inte~ention conjointe policeintervenante Ce projet en est un de rechercheadion qui vise d offrir 

aux femmes un moyen d'intervention axé sur le modèie de collaboration pdicejntervenante D'aprb 

les résultats du projet, les interventions auprès des femmes barnies ont permis de constater qu'elles se 

sentaient moins menacées p a  l'intervention de la police lorsque celle-ci était aussitôt suivie par l'intervention 

de la coordonnabice (intemenante socide). Sekn Roussei (1 988). qwès avoir derté la police et avoir dénoncé 

la smiaoon de violence, la femme restait généraiement tr& wainSve des conséquences du geste po& pour 

elle et pour sa fanille. Le soutien et liaccornpagnement qu'assurot dors I'intienrenante I la femme dans 

sa recherche cfaide devenait fondamental pour rassurer la vicb'me et la sortir de son isolement et de sa peur 

(Roussel, 1 988, p.67). Grâce aux réçultats obtenus, la Peninsule acadienne décide d'implanter le progranme 

conjoint intervenante sociale-police. 

Larouche(l987) affirme que la femme violentée qui décide de ne pas retourner vivre avec son conjoint doit 

amonter un grand nombre de situations nouvelles. Bk a besoin de conna-Rre les ressources qui la 

soutiendront dans sa déasion, L'auQeure poursuit en dsantque I'intenention offerte B la femme doit &re le plus 

efficace possible, puisque la femme, a ce moment-@, est très mobilisée et @te I engager une adwon. Si 

I'expénence s'avère nég&e pour ek, elle risque de retourner avec l'agresseur. Entre autre, la femme barnie 

a un grand besoin Uappui, de respect, de confiance. de sécurité, d'infomiation, de défense de ses droits etc. 

Laouche allime que IiinBwvention envers la kmme vicb'me de violence doit favoriser une orientaibn féministe 

qui procure une prise & conscience sociale et poiiique de la videnœ conjugale. Ce genre d'action permet 



de remettre en question les iégles technocratiques, d'avoir des rapports dfférents avec la femne, de 

revendiquer avec elle des changements, etc. 

.Dans son rôie, IFn(8Nenale assume don une action miliinde par ses et par les 
rebSons qu'elle etablit avec las femmes videntées. Oie ofhe un suivi d'ordre profess'innel 
et se spéadise dans la problémab'que de b violence conjugale, a n  que la qualité et 
l'efficacité de raide offerte aux femnes battues soient optimales.. (Larouche, 1987. p.124). 

les o m  d'action du p r o g m  intervention conjointe poîice-intetvenante &de mettent manifbkment 

kment sur la démache 8- pa remse daclions sp8cifiques qui conduisent la femme avoir recours, 

si néce&re, au processus jubciaie, a inâenmir auprès des glasmes de femnes, des goupes (ëminiçtes, 

voire d'ex femmes baüues, alin de les encourager d prendre une part plus active dans la lutte contre la 

violence faite aux femmes ainsi qu'a faire intewenir des aides natureiles, la parente et les amies, auprès de 

fa femme Mme de violence dans le but de lui faciliber I'aocés au réseau d'enûaide etlou au réseau secondaire 

forniel. Unimenante sociale chargée d'appliquer ces doit d la fois soutenir la femme dans toute sa 

démarche tout en favorisant une prise en charge de sa vie. 

La présenmon des résultats se fera en deux palies. D'abord, nous regarderons les interventions D(&t 

passives telles que l'éducation et iriformation, l'écoute, etc. Ces actions sont prinapdernent axées sur des 

modéles de aunseHinp. Laouche (1987) encouage fatement ce processus. De fait I'auteure explique que 

le contexte offert par l'écoute et I'bduczüon est une façon d'6valuer les demandes de la femme. De plus, la 

femme vicb'me est assurée d'un minimum de sécurité et elle a l'assurance d'une totale confidentialité. 

Deuxièmement, nous regarderons les résuitats des interventions dites actives. CeResu reposent sur des 

modèles axés sur les changements, sur le cheminement de la femne vers I'éliminatbn de la violence dans 

sa vie tout en lui procurant soutien et accompagnement 



Comme nous l'avons mentionné dans les catégories précédentes (chapitre 51, la femme victime de violence 

conjugale souffre réguli&ement d'isolement, elle manque de confiance, elle est vuln&abie et a l'écart de la 

réalit6 extérieure 2I son milieu, tant sur le plan social que physique. 

L'intervenante sociale peut jouer un r6ie important sur le plan de I'infonnation et de I'educaüon. D'abord, elle 

informe la femme de ses droits. Larouche (1987) croit que des informations pedjnentes peuvent sunire a 
mobiliser une fbme battue. Le rappel des droilr peut contribuer 2I réduire le sentiment de culpabili et inciter 

la vidirne I revendqwr les66 hils. La femme n'a pas le pouvoir d'ernp&her la violence de son paftenaife, 

mais elle a celui d'assurer sa propre sécurité. Pour ce faire, elle doit connaitre certains de ses droits et avoir 

accés aux personnes ressources qui peuvent l'aider a les faire vaioir. 

.Ben elle etait lii pour m'répondre ii ces questions la.... (2-c.14.l-p.76). 

a...j'sé qu'a pariait avec mot5 pis a m'faisait conprendre ...* (6-c.14.1-p.109). 



....pis a di : c'est bon droit a toi.... (4c.ll.l-p.57). 

a...elle &tait au courant des choses qui s'passaient D i s w  comme la police.... (10c.14.1- 
p.99). 

Notre recherche conim que l'intervenante a joué un rdle binbrmaüon et d'6ducation auprès de sept femmes 

sur neuf avec un total de 11 énoncés. Ces chiffres nous rbvdent la grande importance de cet& question.. 

En faa. les femmes disent avoir reçu de I'in(wmaoon gui par$ sur plusieurs Wmes comme leurs droits. le 

recours aux autorités poiia&es, les senices pour femmes barnies, etc. Oies révdent bgalemnt que 

l'intervenante sociale est au courant des problématiques qui entourent la violence conjugale. Cette action 

d'inhmation est I'établissement d'une relation de confiance entre l'intervenante et la femme. 

Enfin, mentionnons que ces interventions rejoignent celles qui sont encouragées par Larouche ainsi que 

d'autres auteures. 

L'action d'écouter et déchanger avec la femme est une autre dimension du rdle de l'intervenante sociale. 

L'écoute pemiet à la femm de se iibérer de ses angoisses, d'ouvrir son coeur et de s'exprimer librement sans 

jugement Cette intervention encourage la victime d raconter son vécu dans un contexte professionnel et 

sécurisant. 

La femne victime de vioienœ conjugale a longtemps &té silencieuse face a sa situaüon (Larouche, Madeod 

1987, Canada 1993). Le conjoint lui refuse le droit de parler avec a m i ,  il contrele ses interactions 

et personnelles et menace de lui enlever ses enfants et sa &unté financière si dle le défie (voir chapitre 5, 

catégorie 2). 

Écouter la dieme demande un grand profesionndisme. De fàt, selon Boisveit et Beaudry (1979), un des 

principaux proMémes dans les relations inter-personnelles consiste en œ fa que nous ne prenons pas k 

temps d'écouter l'autre. Nous avons i'habitude de juger I'auire, de lia9prouver ou de le désapprouver 

rapidement Les auteurs poursuivent en affirmant qu'un des blocages les plus héquents dans la 

communicaüon se produit lorsqu'ne personne est convaincue d'avoir raison ou de tenir le dimurs le plus 



intéressant et pense que c'est une perte de temps d'écouter f'autre. Bk lui laisse don a peine le temps de 

paier et de teminer ses phrases. Etre un bon récepteur, savoir se taire pour écouterl est très important dans 

la communication (1 979, p.138). 

Larouche (1987) sp6& que l'échange et l'écoute sont favorisés par sîraégies specifiques: 

démystifier le rdle en utilisant b .tus au fur et B mesure que la relation & corrfianœ s16tabiii former des 

alliances avec la fienme et ainsi accompagner et renforcer la vdeur de l'expérience de la femme, diminuer la 

position de domnabon 
. . 

souventexercée par les prokssbnnels, etc. Sdon I'auteure, il est important que I'aide 

professionnelle assure un respect d la femme, qu'elle valide le vécu de la femme, qu'elle donne à la femme 

l'opportunité de faire ses choix tout en l'appuyant 

-On a parié de tout ça.. .n (1c.14.2-p.7). 

d a  famille a sait pas ces choses-là, mais j'me dis j'6tajs plus en sécure avec ... comme 
quand j'btais avec Syivie (intervenante on y'dlait à quec'part, ah! m'semble ... M... 
que si j'a- t% avec quelqu'un d'ma famille ou œs choses là, ou peut-ête que quelqu'un 
d'ma famille aurait porté 8 dire ben fait ceci pis fais ça... lorsque elle ben, c'tait : fait c'que tu 
penses qui est bon pour toi.* (24.1 4.2-p.&). 

(c ... a l'était vraiment fine avec moi pis elle est beaucoup compréhensive..r (1Oc.1.2-p.97). 

II ressort que six f;emmes sur neuf ont dit avoir bén6fia6 d'interventions axées sur l'écoute et l'échange (sept 

énoncés). Daprés un témoignage, I'intenrenante sociale &ait d'irente du réseau primaire car elle ne portait 

pas jugement et eHe ne cherchait pas b contrbler la victime. Cela semble avoir eté important pour la femme. 

P a  ailleurs, nous constatons que I'éccluk offiene p a  l ! m  &de joint de près les principes féministes 

de Larouche et les techniques de communication de Boisvert et Beaudry. 

14.3 Offrir des çonseildritemaüves 

Larouche (1987) parie d'attitude directive chez l'intervenante socide. Cet& méthode de travail permet d la 

vidime de consentir à ar dans son propre intérêt et pour sa sécurité. Oie sert de repère dans la démarche 

angoissante de la femme battue. Ella lui permet de recevoir des messages qui soutiennent son refus de la 

violence et qui l'incite 8 abandonner une position de retrait et de passM.  L'attitude direclive peut indure 

conseils et alternatives possibles pour la femme qui désire poursuivre sa démarche. 



La démarche importante de la femme vers la non vidence peut indure une ganme de possibilités. 

L'intwvenanbe &de peut agir comme personne ressource pour la femme. En tant que personne ressource 

l'intervenante ofh des conseils sur les options possi*bies : la cow, la Protection de la jeunesse, les 

démarches financières, etc. Ces conseils permettent 8 la femme de mieux cannaîîre les possibili qui 

s'offrent a elle. II s'am d'un processus important qui, non seulement encourage fa victime 2i poursuivre sa 

démache, mais qui a égdement un e(retposrlifsur la d & n  dienbjWksbnnelle. Certes, la femme victime 

perçoit une compétence chez I'intewenante et cela lui permet d'avoir plus de confiance en die et 

envers l'intervenante &aie. 

.Ben moi j'm'en raQpelle juste qu'a m'a donné cWde IIi. Les demarches pour mon divorce.* 
(5-c.14.3-p.73). 

~...p our le Peace Bondhbnnance de p a d  oui. Oui c'est db, a m'a aide pis..> (6c.14.3- 
p.109). 

(C'est Syhie qui m'a conseillé d'le faire.... (9-c.14.3-p.40). 

Cest elle qui m'a dit que fallait j'y allais pour ma séparation pour avoir la garde légale.* (1 1 - 
C-14.3-p.56). 

Cette sous-catégorie a recueilli 17 énoncés et six femmes sur neuf affirment avoir obtenu leurs conseils de 

la paft de Ilntewenante socide. D'autres formes de conseils pouvaient indure des sûatégies pour rencontrer 

les fèmms si le conjoint était présent des âîïmaüons drecbrs telles que défends-toi!* ainsi que des conseils 

aux femmes pour intenter des poursuites sous des chefs d'accusation cn'minels. 

Larouche (1 987) insiste Ci dite que les intervenantes sociales doivent faire des efforts considérables pour 

encourager l'autonomie de la femme et ainsi développer leur confiance en soi et leurs aptitudes. 

Toutefois, les fimmes ont besoin de &edives spédqes et, si elles le désirent, elles sont trés r&epb'ves aux 

conseils. Donner des conseik ne c o r n  pas les pn'ncipes féministes en autant que le contexte & la relation 

dienteinteruenante socide soit basé sur I'égalii et le respect 



14.4 Encourager Ir victime 

L'encouragement peut avoir une inff uence importante sur la démarche de la femme vic6'me de violence 

conjugde. En effét, lorsque la femme choisit de pmcéder avec telie ou telle option et qu'elle a des doutes ou 

des craintes, l'encouragement peut avoir un effet d'assouvissement 

La femme fait face à &eses pressions. Le conjoint continue pafbis d'exercer des de manipulation 

et de hardement ou de proférer des menaces. D'un autre cabé, elle doit faire face à des infiastnictures 

souaies et politiques qui obtigent à la connaissance et a la coniiance. A moins d'encouragement, la femme 

peut facilement revenir sur certaines décisions. BrefI l'encouragement est Rncitab'on pour la femme de 

continuer dans ses démarches. 

6ylvie qui m'a appelé pis j'ai dit ça, pis a l'a dit : on va faire un autre rendez-vous pis on va 
y'aller, cette Oisu tu vas y dkr jusqu'au bout. (X.14.4-p.32). 

... a m'a aidé b pas lâcher, à continuer ...* (1 kl4.4-p.9ï). 

=...j'ai monté avec y'eiie, avec son cha. C'est elle qui m'encourageait a faire les démarches.. 
(1 lc.14.4-p.49). 

Quatre femmes discutent de l'encouragement de l'intervenante s0ciSOCiaîe. On compte six énoncés dans ce& 

sous-catégorie. L'encouragement est un concept qui peut etre lié à l'écoute et au rdle de conseils. Devant 

certains choix et certaines prises de décision face aux démarches pouvant &re entreprises, l'intervenante 

sociale peut assurer un r6le d'encouragement, donc inciter la femme a poursuivre ses plans. 

Pour condure, les résultats des sous- 14.1 b 14.4 nous indiquent que le rdle de l'intervenante 

sociale emprunte un processus d'infomatbn, d'écoute, de conseils et d'encouragement Ces etapes de 

préparation vers des actions plus concrètes sont sans doute essentielles pendant les premiéres 6tapes du 

suivi auprès des femmes vicb'mes de W n œ  conjugaie. II s'avère impdant que la personne qui assume le 

rôle de soutien soit compétente dans ses interventions. Cela indut la capacité d'écouter sans juger, 

d'encourager la femme, de la conseiller et d'Mer de lui donner des ordres. 



En effet Larouche (1987) confirme que les fimnes ont d'abord besoin de souüen mord avant d'entreprendre 

des démarches plus concrètes. 

La prochaine -on se concentre sur les interventions plus actives. Ces interventions sont axées 

principalement sur les démarches favorisées pour les femmes victimes de violence conjugaie qui désirent 

mettre fin ti la relation vide* ou qui se retrouvent devant des processus juridiques. De plus, sebn les 

objecfifs préétablis du programme, l'intervenante joue un rôle impanant dans le développement des 

ressources, tant pnpnmaires que secondaires. 

14.5 L'accompagnement 

Pour œ programme, l'intervenante doit assurer, non seukment les conseils, mais 6gdement 

l'accompagnement C'est, par ailleurs, le rôle le plus significatif d'aprés nos résuitats. 

L'accompagnement ne signifie pas seulement se deplacer avec la femme, mais aussi l'appuyer dans la 

démarche qu'eiie entreprend, b p&pmr à fa rencontre, prbvoir les obstades et les moyens de les sumionter, 

etc. L'acc~m~agnement suppose donc une relation de confiance deja 6tablie entre l'intervenante et la femme, 

ainsi qu'une préparation a la rencontre (par exemple : préparation au le procès devant la cour). Les formes 

d'accompagnement se definissent selon les types de ressources utilis&s (Prud'homme, 1994). Selon cette 

auteure, les femnes demaident de plus en plus d'acconpagiement dans leur démarche. Son 6tude démonte 

que .('acconpagnement est considéré en maison d'hbbergement comme un moyen â'indewenlion important 

pour amener les femmes vers I'aubolKnne et la dévkWsabna (1994, p.359, .Recherches sur la violence 

au femmes en milieu conjugab, Rimet-Raynor et al.). 

L'accompagnement consfitue, en fait, un moment privilégié entre l'intervenante et la femme, car il permet P 

cette derniére de développer une certaine confiance dans ies ressources olfiaelks qui, a ses yeux, portent 

un caractere d'autorité. Si la femme est accompagnée, elle pourra trouver du soutÏen but au long de la 

démarche. 

Enfin, Lamuche (1 987) est uavis que la réponse aux demandes con&& des femmes videntées engage 

l'intervenante à agir de concert avec d'autres ressources pour assurer une aide adéquate à la diente. 



Dans i'andyse des données de cette recherche, nous avons constaté que l'accompagnement avait lieu dans 

diientes circonstances : en cour, auprés des autoMs policières, chez i'avocat et chez d'autres agences. 

14.5.1 A la cour 

Une démarche devant la cour fanilide et aimne#e s'aVére difficife et complexe. Malgré l'évolution du système 

judiciaire quant à la politique en rnaüere de violence conjugale, ce processus conserve néanmoins des 

irnplcalions sévères pour la femne qui doit cornparaite comme thmin ou comme plaignante. Won l'étude 

canadenne .Un nouvel horizon. (1993), l'appareil judiciaire, te! qu'il existe actuellement, ne fait pas dûment 

justice aux femmes canadiennes. II consiste de plus en plus en une série de processus bés fomiels 

essentiellement fondes sur des details techniques et tactiques, et où I'on accorde ta priorité aux regles et a la 

jurisprudence au lieu d'essayer de rendre justice a proprement pater. 



CÔt6 (1994). a demonté que les femmes accompagnées dans leurs démarches soulignaient la nécessi* de 

ce soutien but au bng du déroulement de ia procédure judiciaire. Celles qui ne l'&aient pas ont dépkré le fa 

d'avoir eu a vivre seules ce@ expérience difficile de leur vie. 

=...c'est elle qui a m'nu chercher ph qui m'a emporte a la cour. ... (1 4.1 45.1 p.20). 

&...elle avait dit qu'a viendrait en cour avec moi pis ces choses 18.. (24.1 5.1p.76). 

-...j' ai W avec Sylvie pis c'tait pas si pire.- (X15.19.52). 

L'accompagnement en cour a été signalé par quatre kmrnes sur neuf avec un total de cinq énoncés. 

Évidemment, la question de i'accornpagnement en cour âépend des demarciies légales de chaque femme. 

W o n  rn données démographiques, sept femmes sur neuf ont obtenu un divorce. En tenant compte de ces 

résultats il s'ensuit qu'à peu prés la rnoitiê des femmes se sont f a ' i  accompagner par I'intenrenante socide. 

Cette donnée est significative comptetenu du petit échantillon de notre recherche. Certes, nous pouvons 

condure que l'accompagnement était offert à ces femmes qui désiraient mener des démaches kgdes. Par 

contre, certaines femmes ayant a leur dsposioon des moyens de transport de la parenté ou des amis 

impliqués peuvent avoir refusé l'orne d'accompagnement Nous constatons que nous aurions pu demander 

plus spécifiquement aux femnes Y I'inBervenante sociale leur avait cona&ement offert cet accompagnement. 

Toutefois, les entrevues étant mi-ouvertes, une question plus spécifique aurait peut-être pu biaiser les 

résultats. 

Nous pouvons cependant nous poser -nes questions quant a l'ut%& de cette démarche si elle occupe une 

grande parSe du temps de I'indervenante soQde. De f;rit nous savons que les adjvites kgaies peuvent exiger 

plusieurs heures de pépaaon et- pafois des journées enMres de déliberations. La majorité des cours 

sont d o m  de seMces dade aux vidimes. En plus d'appliquer le programme d'indemnisation des 

viclimes dades M n & ,  ces personnes &nt un south mord aux victimes tout au long du pracessus. leur 

expliquent les procédures judiciaires pour les préparer a la compafuüon, etc. Ce s e ~ c e  ofhe b la victime un 

accompagnement pendant la procédure judiciaire. Or, un dédoublament de travail pourrait se produire si 

l'intervenante soude accompagne la feinme dors que le service existe déjà. II serait intéressant d'6vaiuer 

I'etficacité de œ sen& dans le conexis & la videnœ conjugaie et de déveiopper un protocole d'intervention 

spécifique aux fkmmes victimes. Selon le Conseil consuttatif sur la condition de la femme du Nouveau- 



Brunswick (1989), œ type dineervention dépenâ, non seulement de la conviction personnelle de Iqntervenante 

en quesüon, mais également des consignes reçues de I'efnpioyeur. P a  conséquent, nous suggéfons que 

l'accompagnement en cour peut cire significaof s'il est ax6 sur I'encouragernent de la vicüme à dénoncer 

l'agresseur et d revendiquer ses droits. 

Chose certaine, l'accompagnement en cour peut s'avérer tr& important pour la victime, quelle que soit sa 

source. 

14.52 Auprès des autofitb poiicières 

Dans un rapport puMi& en decembre 1989, le Conseil consuitatif sur la condition de la femme du Nouveau- 

Brunswick explique que les femmes récemment agressées sont exb8mement réceptives h Anfluenœ des 

professionnels. L'intervenante qui encourage la victime a déposer une plainte contre l'agresseur a de bonnes 

chances cfoknir la coilaboration de la victime vis-&vis des démarches légales. Le rapport poursuit en disant 

que étaient beaucoup plus prbtes a collaborer et retiraient beaucoup moins souvent leun plantes la ou les 

intervenantes avaient 6îé sensibilisées aux obstades économiques et psychologiques qui entravent les 

poursuites contre le conjoint, et où un soutien a eîé accordé aux femmes en réponse leurs besoins, elles. 

Le progarnie d'intewenlion conjointe est priMpdement axé sur la cdlaboration entre les autorités poliaères 

et I'intenrenanbe sociale. Ce programme vise h développer un dimat de coopération et de coordination des 

services offerts aux femmes victimes de violence conjugale. Bref, les ailorités policihs présentent le 

programme aux f&mes dans le but de f&Ser leur cheminement tandis que l'intervenante encourage 

la femme d poursuivre des démarches kgdes dans le but de dénoncer la violence et de faire prévaloir ses 

droits. 

&$vie a v'nue avec moi au poste de police pis y'a di& elle a âit on va y faire mettre une 
ordonnance de paix ...a (5c.14.5.2-p.47). 

dien a cït : tu veux-tu l'va avec bé? Ja dit : oui, viens avec mai! A 14 m'nu m'trouver pis on 
a été voir un police.. (7-c.14.5.2-p79). 

Mdgé l'inportance des services conjoints policeintmenante swde du programme, seulement deux femmes 
sur neuf ont confirmé avoir 6té accompagné chez les autorités polia&s. 
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çéprra(ion, & chorce, d'intervention de t'ordre de la protection ou simplement pour obtenir une ordonnance 

de paix. 

S... a v'nait me conduire su l'avocat Psé là ...a (1-c.15.3-p.20). 

...m'avait emmener a Bathurst 18, pour appiiquer pour un avocat de Vaide juridique. Puis, 
après ça, die a v'nu avec moi a Pavocat C'est elle qui avait contade l'avocat, pis aprk ça 
on est allé l'voir moi pis eile.. ( 2 4  5.3-p.74). 

=...a m'a aidée pour euh, ma séparation, mon divorce là.... ( k t  5.3-p.73). 

C'est autour de I'aeccmpagnementchez rama?+- que nous avons recueili le plus de données. En effet 

cinq femmes sur neuf ont discuté de cette démarche avec un total de II enoncés. 

Nos résultats nous confment que l'intervenante sociale a joué un rôle important quant a la démarche de la 

femme vers i'obtention de certains droits tel le divorce. L'intervenante a accompagné la femme alors qu'elle 

faisait une demande d'aide juridique, elle initiait les contacts pour trouver un-une avocat-avocate ou pour les 

sessions d'enîrevues et elle fournissait un transport Sr l'extérieur de la région (a Bathurst). 

«Le fait de connaibe ses droits ou cfentrepreridre des procédures de séparation ou de divorce 
donne aux ièmnes une réserve de moyens, mais introduit surtout la dimension des droits et 
des recours, ce qui leur conf&e un certain pouvoir : celui de l'assurance, de la crédibilité et 
de la négociai ion.^ (Büodeau dans ~ V i n œ  ~njugdem Recherches sur la violence faite aux 
femmes en milieu conjugal, Rinfret-Raynor et al., 1994, p.240). 

Pour condure, il est de notre avis que ce& démarche juridique constitue en effet une dimension importante 

du processus de recours de la lemme étant donne qu'elle reprbsente la decision de rompre avec la relation 

violente. L'accompagnement offert sert prinapalement appuyer cet$ demarche et 8 pemüre B la femme 

de vaincre ses craintes ou ses peurs devant i'infrsfructure législative. 



14.5.4 Accompagnement vers d'autres ressources 

Les ièmmes qui vivent une rupture doivent mener plusieurs démarches : kgales, financiéres, logement, etc. 

Autre que l'accompagnement vers des ressources formelles, les fèmnes disant avoir blé soutenues par 

l'intervenante dors qu'elles cherchaient d'autres formes d'aide. 

=A faisait des démarches pour euh ... le loyer.. (6-c.14.5.4-p.106). 

S... ckst elle qui a appeié a I'Aide au revenu.. (1 l-c.14.Sp.63). 

Deux femmes discutent de @aubes formes d'aide reçue. Elles parient spécifiquement d'aide A l'obtention du 

loyer, de meubles, de financement et de contact avec un centre de désintoxication. On compte 4 énoncés 

pour cette sous-catégorie. 

Nous pouvons constær que ces deux femmes manifestaient un plus grand besoin d'accompagnement de la 

part de l'intervenante que dans la moyenne des cas. On mentionne â'ailieurs que l'intervenante sociale 

a même contacté les ressources en question. 

En guise & condusion a la question de l'accompagnement, permettez-nous de retourner a Larouche (1987) 

qui élabore sur le r61e de la ersonne ressource.. 

En effet, Larouche mentionne que l'aide cona&e demeure présente dans le processus d'aide. A œ titre, 

l'intervenante socide demeure une personne ressource pour la diente. II est suggérb que l'accompagnement 

de la femme battue se fasse le moins souvent possibie dans chacune de ses démarches, afin qu'elle puisse 

développer de nouvelles capadés et de b confiance en soi. Par exemple, Larouche explique que si la diente 

demande de l'accompagnement chez l'avocat, l'intervenante sociale peut téiéphoner pour prendre rendez- 

vous, mais la femme doit s'y présenter seule. Une rencontre est fixée par la suite entre la femme et 

l'intervenante afin de discuter des résuitats (type debieling.). Par contre, l'inverse peut se produire 

où la diente prend un rendez-vous et l'intervenante l'y accompagne. Umportance, sdon Larouche, 

ceest que la cliente soit partie intégrante de la démarche. 



Larouche préconise que fintervenante -de peutebe appeiée a défendre les droits de la femme dans le but 

d'avoir accés Ci certaines ressources. 

Larouche insiste également P dire que, mdgré le rôle important de l'intervenante soade à encourager 

l'autonomie de la femme, elle a toutefois parfMs besoin dune dl& qui connait le réseau pour lui ouvrir 

~ h s  portes. On mentionne les olrouages juridiqueslo nécessint souvent une représentaüon auprès des 

policieB et des p r o c u ~  pour que b fimm balhie fàsse v d a  ses b i t s .  On fat le k n  entre cette nécessi& 

et d'autres seMces telle que L'aide financière, etc- 

.Le recours aux diverses ressources représente un aspect important pour la victime. Elle a 
besoin de Rombreux qpuis pour pave* à rompre I"isdement dans lequel elle est prise, pour 
se protéger conlm les menaces de lagesseur, pour assurer sa survie financière et physique, 
etc. C'est pams œ noyau d'aide concrRte qui permet a la femme battue de résister aux 
pressions de l'agresseur et de refuser un nouveau cyûe de violence. Une famne violentée 
ne peut metîre fin seule à une expérience de violence installée depuis plusieurs années. Les 
pertes &nolives et materielles inherentes B un tel vécu sont trop importanîes et trop graves 
pour pouvoir les résoudre sans de multiples aides.. (larouche, 1987, p.121). 

II est de notre avis que cette étude confim# la présence dune ade concrète pour les femmes. L'aspect police- 

intervenante sociale sembîe être le moins rappon par les brnmes. Par contre, elles témoignent du soutien 

concret qu'elles ont reçu dans leur démarche kgaie pour l'obtention d'un divorce ou de d'autres senrices. 

L'accompagnement est un moyen d'intervention qui a su appuyer la femme pendant son cheminement 

14.6 Lieu du suivi 

Nous avons voulu où se déroufaent principdement les rencontres avec l'intervenante sociale. En terme 

de mnence, nous reconnassom que ces données affectent b-és peu la quaiii du service ofkt Par contre, 

les femmes en parient, donc nécessité pour nous de les identifier et de les rapporter. 

Nous n'avons pas cf6tude spécifique qui traite de la signification des lieux de rencontre ente les femmes 
victimes de violence conjugde et l'intervenante sociale. Larouche (1987) anime que les institutions sont 

souventtechmques (entrevues sur rendez-vous au bureau, experb'se avec une relation définie dans un 

rapport hiérarchique, etc.) et traditionnelles. 

Cette catégorie est présentée selon un modèle descriptif des résultats suivants : 



14.6.1 Bureau 

...j' ai v'nu deux bis j'pense que j'ai venu au bureau la.. (1%-14.6.1 -p.24). 

«Ah! J'ai m'nu la voir ici&. J'lai vue t'&es ben deux fois.. (7ç.14.6.1-p.96). 

Deux femmes rapportent avoir vu l'intervenante soude au bureau a deux reprises. 

14.62 Domicile 

-- - - -- 

C.14.6 - Le suivi 

=C'est chez-nous qu'a venait. (5c-14.6.2-p.82). 

CA v'nait m'voir a maison. Discuter comment ça allait pis tout ça.... (64.14.6.2-p.107). 

=..quand que j'voulais y parier Id, elle venait chez nous.. (1 lc.14.6.2-p.56). 

Quatre femmes affirment que 15ntenrenante les visitait a domicile (total de six énoncés). 
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14.6.3 Maison de transition 

-A v'nu pareille me voir B I'aca~ilr (1 cl 4.6.39.24)- 

=Elle a v'nu m'voir une couple de fois a l'Accueil 1b.s (2c.14.6.3-p.78). 

.Sylvie est venue miroir quand j'ai demenagé d l'Accueil.. (9-c.14.6.3-p.56). 

Cinq femmes ont rencontré I'intenrenante socide P la maison de transioon. É v i m n t  il se peut que ces 

rencontres pr&dent d'autres rencontres a la maison ou au bureau. 

En conclusion, les femmes reconnaissent avoir eu des rencontres principalement a la maison de transition. 

Certaines rencontres ont eu lieu d domicile et d'autres au bureau. II y a 4gaiement eu des accompagnements 

chez des personneçreçsourœs et il se peut que d a m  remntes gent eu lieu dans d'aubes arconstances, 

mais que les femmes aient omis de les noter. 

N o h  intenüon n'est pas d'bvduer la quai& du s e ~ c e  du programme selon le lieu & rencanfre pndlbge. II 

importe néanmoins de souligner que les rencontres doivent reflbter les besoins des femmes. Certaines sont 

plus d bise au bureau de l'intervenante pour M e r  des interf&ences : enfants; t616vision; Mbphone; visites, 

tandis que dautres femmes prefèrent voir l'intervenante chez elles, surtout quand elles disposent de faibies 

ressources : moyen de transport, argent pour essence, garde des enfants, etc. 

14.6.4 Fréquence du suivi 

Les femmes qui se souviennent de la fréquence des rencontres nous permetlent de connaitre le degr6 

d'implication de i'intenienante sochle. Noûe but ici est de comprendre si l'intervention offsrte est limitée d 

quelques remnlres sporadques avec peu de continuité, ou si il y a une certaine constance dans les visites. 

Cette question peut s'avkrer importante selon si les femmes perçoivent qu'elles ont été épaulées de @on 

continue ou si elles n'ont eu que peu de contacts avec I'intervenante socide. 

Une M i  s'impose : cele de b charge de ûaval de I ' i f~Wvena~ II importe de se rappeler que celle 

a dessert un vaste territoire de plusieurs kilometres avec une charge de cas a but le moins lourde. 



Conséquemment la gwCë du 5*vi dépend beaucoup des ressources humaines disponibles. Avec une seule 

intervenante socide pour le progarnie, 1 est dfficiie de procurer aux femnes un suivi assidu. Voyons quand 

même ce que notre recherche démontre. 

=...on s'est vu d chaque certain ...a (lc-14.6.4-p.25). 

 peuMe Me pas une fas ga semaine là, mais j'avais toujours un contacb (2-c.14.6.49.79). 

....Une fois par mois.. (k14.6.4-p.109). 

.Au début, c'&ait une fois p a  semaine, pis apr& ça, ça tombé aux deux semaines.. (9- 
C-14.6.4-p.87). 

En générai. les fermies chnt avoir eu des contads a une fréquence mensuelle. Cela constitue un suivi p lMt  

faible compte-tenu de I'isdement, du manque de confiance, du peu de ressources externes (sauf pour k 

réseau priméire) et autres adeus qui pèsent sur la victime. Nous espérons que, pendant les moments ou les 

femmes n'ont pas de contacts, elles aient au moins des ressources à leur bsposiüon. Après tout, un des 

objectifs du programme est de développer le réseau de soutien primaire de la femme victime de violence 

conjugale et de l'impliquer dans un réseau d'entraide. 

Chose certaine, nous ne pouvons pas prbtendre qu'une seule intervenante peut assurer un suivi 

hebdomadaire si elle a à sa charge au-detà de 60 dossiers. 

Cintervention féministe nous rappelle que ces femmes ont besoin de soutien continu et intensif. Elles sont 

vulnéfables et souvent tr& decouragées. II est de notre avis qu'un modèle d'intervention devrait indure des 

modalités et des ressources humaines qui pourraient, a la fois procurer un suivi intensif, tout en bvorisant le 

développement d'un réseau dem& (type groupe de soutien) pour femmes victimes de vioience conjugale. 



14.7 Avis de fenndure du dossier 

Quelle est la formule privikgk pour aviser la femme que son dossier est fermé? Comment aborder cette 

question et etre confiante que la femme victime de violence conjugale est satisfaite des seMces reçus et 

qu'elle est prete poursuivre sa vie sans œ service? 

Nous étions intéressés a connaître la procédure de fermeture du dossier. 

#Benl a l'a dit si jamais qu'on s'revoit on s'reparlera.. (5c.14.7-p.79). 

....Pis a dit, lpeux kmiwbn dossier comme ça. A di : ça reste a toi. A dit : tu veux-tu que je 
le ferme? J'ai dit : clcorrecte, ferme le .. (74.1 4.7999). 

....si mas besoin de nouveau de ses secvices que j'avais juste besoin de la conWtetrm (1 0- 
~.14.7-p.lOl). 

En général, ISn(ervenante socide semble avisé b kmne que le dossier dait etre fermé et qu'elle pouvait 

l'appeler si elle deSrait recevoir d'autres sefvices. Quatre femmes ont répondu a cette question. 



En faisant la lecture des entrevues, nous nous rendons compte pue Celte queslion s-que obtenu des 

réponses généraiement vagues. L'avis de fermeture du dossier doit fare partie des démaches de la 

ISn$rvenante &aie. Quoiqu'il est dimule de déteminef de façon systémaüque le dege de (onclionnement 

de la femme à savoir si elle se sent en sécurité et autonome. nous constatons par contre que Wnes 
mesures pourraient &e déployées pour déteminer le mament propice a cette démarche finaie. 

Les quesîbns qui nous viennent l'idée sont que 1"inbwveriailie sociale pourrait avoir b sa disposition une grille 

cfévduation de la progression des demaches de la femns. Des questions spéafiques quant a la ainalion 

sociale de la femne pourraient sans doute indquer si elle est pius confiante, plus sécurisée, plus autonome, 

etc. Nos données antérieures nous indiquent que les femmes soufrent beaucoup sur le plan de k t i m e  de 

soi et de l'isolement Souvent, elles continuent se faire menacer et haceler par l'ex conjoint (par ailleurs, 

nous v m s  plus loin les réadiom du conpint suite a b rupture) et le réseau primaire qui peut aider la fernie 

est souvent absent ou peu impiiqué. Ces facteurs pounent 8tre &al& selon une grille qui indiquerait le 

degré de fonctionnement de la femme a l'intervenante sociale. Un outil cf~v'evalualion de œ genre pemiettra 

également a l'intervenante sodde didenMer les acquis des femmes suite ii la mise en oeuvre du programme 

tout en mettant sur pied des dispositifs d'amélioration de certaines composantes du programme. 



Pour cette catégorie, nous nous limitons à une desaiplion gkbde des données. II s'est avéré impossible de 

dévebpper des swscdegorier spéciiques pour les @onses oMes  par les fèmmes, mais nous avons jugé 

important de patager l'ensemble des des famnaç quant au service reçu de b pat de l'intervenante 

suciaie 

L'appréciation offerte est prinapdement un récit des femmes l'egard des intwvenlions de l'intervenante 

sociale. Nous n'avions pas de gla spécifique à ceüe question. Par conire, nous avons laissé la porte ouverte 

aux femmes afin d'entendre leurs commentaires et opinions en général. 

~Sylvie elk la... a beaucoup fait pour ... elle a 6té vraiment bonne ... j'pense ça prend 
s'quand que tarive I des momenb d'même... parc'que moé j'sus sensible au boute là ...a (1- 
c.l4.û-p.42). 

œ...j'pense pas que toute seule j'aurais pas pu foncer.. (2-c.14.û-p.75). 

=...c'est ça que ça prend. T'as besoin de quelqu'un qui est a ton écoute, qui est 18 pour te 
conseiller positivement. (1 k.l4.û-p.lO3). 

(<...si ça aurait pas été de Syhiie Savoie, j'aois j'aurais resté Cdedans.. (1 lc.14.û-p.28). 

Sur les neuf femnes in(ennavées, deux n'ont pas fat de commentaires, deux fiemmes ont blé insatisf&es des 

services et cinq se sont d i  très sab'sfaites. 

Les témoignages énoncés plus tôtfont &at dune aide précieuse et appréciée. Certes. ces anq femmes gui 

parient positivement de l'intervenante sociale reconnaissent que le service a W instrumental dans leur 

démarche. 

Les aubes femmes tendent a se préoccuper de la quesüon de la fermeture. Entre autres, une femme 
mentionne avoir eu besoin de poursuivre les démarches *rés la krmeture de son dossier, tantlis que l'autre 

femme trouve qu'eue a eu peu #entretien et de soutien. 



La catégorie 14 s'est concentrée sur le rôle de I'Ïntervenante Seion les du progranme. 

l'intervenante sociale doit procurer aux viclimes une intervention axée sur des actions passives et actives. 

Selon nos résultats, l'intervention aux femmes pouvait varier selon leurs besoins particuliers. Entre 

aubes, mentionnons que la m m  des femnes ont obtenu les infimations et l'éducation requise quant B 

leurs droits et leurs options. C'est par ailieun cette attqorb qui a susâté le plus de réponses. En efFet, un 

grand nombre de femmes disent avoir reçu des seruiœs efiicaces en matÏère d'écoute, déducaîion et de 

consdis. Tomfois, I'- est un éIément moins signikaüf dots que seulement quate k m m s  en 

parient 

Les interventions du type passif occupent une place importante, non seulement dans cette recherche, mais 

egdement dans plusieurs etudes dont celie de Larouche (1 987). Par ailleurs. les interventions deaites plus 

haut sont essenoelles et procurent un fondement nyoitait dans la relation denîe-professionnelle. tgdement 

cela permet aux femnes 8 delImiiner leun besoins et de choisir un cheminement propice vers I'6lirnination 

de la violence conjugale. 

Du cobé des interventions plus actnres, I'acœnt est mis sur l'accompagnement Cette intervention est destinée 

aux femmes qui chernicheminent vers une rupture de la dation, pour causes cn'minelles, devant les iribunaux, ainsi 

que pour favoriser l'utilisation des ressources pouvant subvenir aux besoins des vic6mes. 

D'après notre recherche. I'#;conpagnemenfa & significatif, sumut pour les femmes qui devaient rencontrer 

les avocats ou pour les causes de divorce. En ce qui concerne l'accompagnement auprés des a~~ 

policières, les données sont faibks. Nous lançons quelques hypothéses pour expliquer ces résultats. 

D'abord, il est de notre avis que les corps policiers hésitent B impiiquer l'intervenante sur une base 

syst6matique1 faute de connaissance adéquate du programme ou pour des raisons de sécurité. 

D'un aube cd@, plusieurs femmes se sont retrouvées dans une maison de transioon. II se peut foct bien que 

les références à la maison aient été entamées principalement par les autorités policières. Par la suite, 

l'intervenante sociale peut avoir été présentée aux kmnes. Rappekns-nous que cinq femmes disent avoir 

fait l'objet de suivis de l'intervenante socide aiors qu'elas M e n t  hébergées en maison de bonsibn. 



Les aufres points abordés dans ce& reposent sur les esmodalités du suivi, de la fermeture du dossier 

ainsi que sur une petite appréciation générale des f'emmes. 

La sous-catégorie qui nous inqui& le plus est ceile de la Wmeture du dossier. En ekt, la m m  des 

f e m m e s a l l i m n t a v o i r é l é ~ p a ~ q u e k d o s s i e r d l a i t s e ~ .  Bon nomkedesfemmesont 

i d e m  un besoin de suivi plus long terme. Hies ont menfionne que la ftmeture du dossier leur posait des 

difficultés étant donne qu'elles continuaient 8 vivre des pro Wnes d'adaptaoon. 

Un des objectifs du programme est celui dencourager la m o b i f i n  du réseau primaire (ales, voisines, 

parents) afin #ofkir aux liemnes un m k n  constant et concret Malheureusement, cet objectif ne semble pas 

avoir W pour su^ de façon conatite. Évidemment, comme le at Bilodeau (1987), les fimms preférent etre 

entourées de personnes proches plutôt que de professionnels. 

II est de nolre avis que l'inlnienmte pourrait sans doute déployer plus cY&nergie 8 cet aspect du progranme. 

Cela procurerait aux femmes une opportunité de développer leur réseau bentraide. De plus, on aurait 

l'occasion d'ofliir aux personnes impliquées une &ducalion large quant a la problématique de la violence 

conjugale. Ces interventions pourraient avoir des rt!!percussions positives sur le plan de la prévention. 

Un autre asw.  qui mérite attention est celui de la ftéquence du suivi. Tel que mentionné dans ce* sous- 

catégorie, la majorité des femmes disent avoir rencontre l'intervenante sociale sur une base mensuelle. 

Compte-tenu des diirents fadeurs qui peuvent influencer les résultats obtenus (charge de travail, 

compressions, disp0nibil.M des ressources), nous ne remettons pas sa raison d'&e en question. 

Par conte, un retour aux &jedB ai progame nous amène P constater que le suivi offert pourrat avoir lieu 

dans un autre contexte, soit celui du groupe. 

En effet, le programme recommande la mise en place $un réseau de soutien de groupe forniel. Cela a pour 

but de Mser I'isolement de la femne en plus de iui procurer des outils concrets avec lesquels travailler. 

Laouche (1 987) a développé un piogamie d'intervention axe sur le groupe auprès des femmes vicSmes de 
violence conjugale. 



Les avantages du travail & groupe sont nombreux. D'une patt, il est possible de îravailler avec les dientes 

en cUliectifpiub3t qu7nduiduellement, donc de diminuer la charge de traval de I'intervenante. D'un autre &té, 

ce mod& proaire aux femm un cadre therapeutique important dans leur cheminement Les rbponses aux 

questions de i'estime de soi, de I'identincation des senîhnts et de I'autonomie comptent parmi les 

nombreuses reftnbees danç le ca&e dun ûavd de goupe. De plus, pour les femmes qui disposent 

d'un réseau primaire restreint, le groupe offte I'oppoctunité de développer des amitiés et des dliances dans 

leur communauté. 

Enfin. cinq femnes ont verbalisé leur saüsfacoon envers le programme. Ces données sont d'une importance 

non négligeable sur le iJtd de notre échantillon. Parmi les Iemmes plus ou moins mécontentes, mentionnons 

que la prindpde critique eW la (emiebne prématur&, a leurs yeux, du dossier. Des mesures û'bvaluaîion du 

cheminement de la femme ainsi que de ses besoins pourraient sans doute remédier a cette problématique. 

Pour conclure, permettez-nous de dire que le but de cette catégorie n'&ait pas de faire le p& de 

l'intervenante sociale. D'une part, rappelons qu'elle est la seule d travailler avec cette dientble visée par le 

programne. Ce programme unique pour cette région (et pour la province) est assuré par le ministère de la 

Santé et des SeMces communautaires. Comme partout au Canada, ce N n i d r e  est sujet aux mëm 

dynamiques politiques que les autres programmes sociaux : compressions, refonte, ressources humaines 

limitées, etc. L'intmenante n'a pas toujours la marge de manoeuvre requise par l'idéologie féministe, 

quoique son rôle peut sans doute dépasser le cadre tradiionnel typiquement réserve aux agences 

gouvernementales. 

Catégorie 15 - Le r6le de la ponce 

L'intenrention pdiciere en matière de violence conjugale est controversée. De nombreuses recherches ont 

étudé l'implication pdicibre auprès des femmes (Marün, Lavoie et al. 1988, Campeau et B A .  1995, Cantin, 

Rinfret-Raynor et al. 1994, Bilodeau, 1995, Jan Pahi,1985, CanadaIl 993 etc). 

Bilodeau (1 995) dit que l'expérience des kmmes au* des senrices gdiaen est pour le mains héWo@ne, 

selon si la réponse &nt du moâèle de b pratique traditionnelle ou dun modèle nouveau en de se 

consbuire. L'expérience encore la plus répandue du modèle traditionnel qui considece la violence comne un 

problème conjugal d'ordre prive (Dobash et Dobash, 1985) n'introduit rien dans la recherche d'aide qui soit 



de nature a aiieniw un processus vers la cessalion de la vioience. Selon cette autwre, les fkrn(emmes trouvent 

plutôt cette ressource inenicace et ont tendance 8 l'éliminer comme recours. 

Les femmes utilisent phipaiement la protection immédiate des pdicien dans les situations qui entraînent 

un danger de blessures, même si ces derniers ornent d'autres recours. Les recours contre le conjoint que les 

paiicien poposent aux ihnes (man& de p&, dépôt bune @nie, in#mdbn) sont peu utilisés, entre autres, 

a cause de la lourdeur des procédures, de la peur des représailles du conjoint, du désir d'épargner P œ 

dernier la respans&W de ses ztes ou paœ que ces reaMs n'ont pas la souplesse que requiert la logique 

des sentiments. Si dies ies utiiiint, ces m u r s  font plutôt partie des vains moyens que les femmes déploient 

pour provoquer quelques changements chez le conjoint (Bilodeau, 1995). 

Une autre dimension soutenue par Maiiin, Lavoie et Jacob (1988) est celle des mythes liés au mandat 

d'intervention qui est sowent flou et au rdle des pdicien dans I'atbibuîion de la responsabilité de la violence. 

II amve, soit que I'on cherche L blâmer la femme et ii excuser l'agresseur, soit que I'on ait une attitude de 

neutralité, ou, enfin, que I'on blâme l'homme. Ces mêmes auteures ont Bgalement 6- la questjon de 

I'allitude, du sentimentde comgéence et du niveau dnpçcatÎon des policiers. Leurs condusions nous portent 

à croire que les caacbérisb'ques personnelles des intervenants sont des W u r s  prédominants. Les atotudes 

non traditionnelles envers les rôles sexuels et les attitudes ati-violence contribuent en effet à fonder une 

attitude de soutien envers les femmes violent&, un sentiment de compétence inter-personnelle ainsi qu'un 

souhaitâ'implication active dam I'inkwnlion. La nature organisationnelle apporte hgaiernent une contribution 

importante dans ces trois réactions. L'appui des dlègues, lorsque pris en considération avec les autres 

variables, détermine davantage l'attitude envers les femmes violentées, le soutien des instances de 

supervMon influence plutôt le sentiment de compétence dors que le soutien de la direction fixe gén8ralement 

le degré d'implication souhaité. 

Au Nouveau-Brunswick, le Conseil consultatif sur la condition de la femme a puMi6 quelques rapports sur la 

question du systéme judiciaire (1989). Le Conseil a &aiué l'application de la loi dans les cas de violence 

conjugde. Entre autres, les statisb'ques dsponibk sur I'inadence de violence, l'action deployée par la police, 

les mises en acasaSon et les peines hposees. Selon le Conseil, les réponses partielles fournies démontrent 

le peu d'importance accordée aux proMernatiques de la videnœ conjugaîe. 



En effet, les statistiques recueillies nous demontrent qu'en 1988, pour tout le Nouveau-8Nnswick, 47 mises 

en accusation de voies de fait ont W &posées. Selon la Conseil, ces chifbs sont fables compte tenu que 

la GRC affim que les agents on porté 165 mises en accusation en 1988 sans mentionner les incidents 

rapportés dans les journaux sur une base réguii i .  Les appels ou signdements de violence conjugde a u  

détachements de la GRC pour 1988 ontete enre@- Ci @us de 550. Ce chme devient alarmant si il est 

combiné aux détachements des pdices municipdes. 

Selon une enquête réaséa par Staeistique Canada (1987), 24 pour cent des hommes des provinces 

atlantiques avouent infliger de la videnœ physique d leur partenaire. Au moment de la pubkaon de ce 

rapport ce taux s'&ait av&6 deux fois plus &vé que la moyenne nationale de 12 pour cent 

Malgré la politique daire B i'efbt que la femme n'est pas responsabie des mises en accusation envers 

l'agresseur, le Conseil mnsulDilif note que piusieus ibnmes Mîues sont buWMs placées dans des situations 

ou elles doivent prendre une décision quant h ce processus. 

Bref, la question de fintervention poliaère nous porte d 8ûe critique. Par contre, elle demeure une ressource 

importante dans la denonaalion de la violence conjugaie et i'atbibuüon des resgonsaôiiii h l'agresseur 

devant ses actes criminels. II n'y a pas de Qute que bwi nombre de femmes ont eu recours et utilisent encore 

cette ressource pour des raisons de sécurité. 

La police est partie intégrale de ce progrmrne conjoint et son rôle en est un pn'napalement de référence et 

de coopération avec les démarches de la vicb'me. 

Voyons maintenant en quoi ce rdle a été assumé sekm les discours des femmes qui font partie de cette 

recherche. 



15.1 - Signalement 

C.15.1 - Mode d'intervention 
1 1 

15.1.1 Au téléphone 

Les policiers sont souvent appel& a se rendre au domicile des femmes victîmes de violence conjugale. Ces 

interventions ont plusieurs buts : apaiser une crise, sortir l'agresseur, déposer une plainte, etc. Les policien 

peuvent également se rendre a un domicile suite 8 un signalement au poste. II se peut qu'on rencontre fa 

victime pour avoir une dédaration ou autre. 

T~~kfo'ts, il y une seule femme discufe du fait que la police est venue chez-elb. Selon son témoignage, des 

polices ont f?appé à la maison comme une heure de temps avant d'entrer dans la maison, vu qu'il avait une 

a m  (1 k.15.lp.32). Mdqé quP n'existe qu'une seule donnée sur cette quesaOn spécifique, nous jugeons 

important de l'indiquer. 

Le premier signalement ou contact avec la police a essentiellement lieu au téléphone- 



 oui, j'ai appeié la police une fois ...  oui.^ (1ç.15.1 .l-p.9). 

d'ai déjh appelé la police, oui ...* (6-c.lS.1.1 -p.37). 

da poliœ, jl'ai appel& avant que j'ai sorti d'la maison.* (1 I-c.15.1-p.33). 

Quatre femmes sur neuf ont alerté la poliœ par téléphone. Nous ne connaissons pas les raisons de ces 

signalements et nous ignorons s'ils se sont produits suite d un épisode violent, ou si les femmes cherchaient 

une protecüon pendant que I'agresseur et& encore dans la demeure. 

Comme pour la question de la référence au programme, les femmes ne semblent pas avoir beaucoup de 

réponses aux questions qui portent sur les signalements. 

Nous sommes un peu surpris de constater que, l'exception dune femme, on recense peu de visites d 

domicile et peu & contacts au poste de la police. 

Les contacts avec la police semblent M e  une question ambigu& Certes, nous n'avons pas été capables de 

recueillir des inforrnaüons concr6tes et daires quant aux contacts entre les victimes et b police. Ce chapitre 

nous démontre une faibie participafion de la force policière a u  enjeux de la violence conjugale. Pourtant, la 

Péninsule acadienne n'est pas exempte de dossiers criminels axés sur ie sujet II se peut alors que notre 

population a l'étude n'ait eu que peu de recours envers ce service malgré son lien étroit avec le programme. 

15.1 2 - Fréquence 

La fréquence des signalements est tr& faible : deux femmes disent avoir eu plus d'un contact Une femme 

mentionne avoir eu plus de deux contacts. 

....une couple de fois jcai &té obligée d'avoir recours a la police .... (1 û-c.15.1.2-p.27). 

Pour condure, nos données nous indiquent une faible intervention préliminaire ente la police et les victimes. 

Conséquemment, les interventions axées sur la confiance, I'ericouragement envers la femme et 

l'accompagnement envers des actions concr&es ne sont pas remarquables. En général, les interventions 

poiiaéres sont axées sur les f&s entourant les causes. hant donné le mandat premier des agents de police. 
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soit celui de neutraliser i'agresseur et, éventuellement, de porter des accusaüons criminelles. il se peut que 

les force poliaères n'aient pas à leur QposCon œ moâèîe d'interveni60n préliminaire auprés des victimes a n  

de favoriser une relation de confiance envers elles. 

152 Nature âe Pintewenüon suite ru tignrkment 

Malgré Pmbiguilé de nos données quant au signdement d la pdiœ, il demeure que nous avons recueilli des 

témoignages qui portent sur les suivis auprès des instances pdicières. Les suivis refletent une démarche 

englobant diverses étapes ou acSvibés : dédarationplainte, suivis (conseils), poursuite crimnelle et 

ordonnance de paix. 

Les démérches que nous dons présenter confirment b présence de la poiice pendant ie cheminement de la 

femme alors qu'elle utilise les ressources du programme. 

C.lS.2 - Nature de PintsnreMon 
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Lorsque la poïke est- à s'impk'quer dans un dossier de violence conjugale, il y a possibilY de prendre 

une dédaration de la femme quant aux evenements et faits qui entourent un ou plusieurs actes de violence 

conjugale. 

En 1983, l'entrée en vigueur de modificaüons au Code criminel ornait une meilleure protection aux femmes 

victimes de Wdence conjugde. La loi sur la preuve &tendait la liste des cas ou un conjoint pouvait etre amen6 

a témoigner contre son -Me pour indure les voies de fat enire conjoints. Les agressions ayant lieu dans 

le privé, sans témoin aube que la victime et quelques fois les enfants, il revient normalement a la vicb'rne de 

faire appel d la police afin qu'il y ait au moins possibilN de paiter des accus&ons. 

Pour plusieurs raisons, rombie de poliGieB amdient des réticences face ;i ce type @appel (Conseil consuW 

sur la condion de la femme, 1989). 

.Oui, j'ai mis une plainte apr& lui 18.. (2-c.152.1-p.37). 

.Ben y m'ont dit des questions 9, qu'est-ce qui s'avait passé, pis but, qu'est-ce qui m'avait 
faii pis B, j'y ai dit qui m'avait barnie.. (6-c.15.2.lq.61). 

-Quand rai fait ma dédaaüon. j'étais toute seule.. (1 1 cl 5.2.1-p.47). 

Notre recherche nous confirme que anq femmes sur neuf ont fait une déclaration ou ont porté plainte* à la 

p d î .  Nous avons par d e u s  septhoncés lluslmtcette question. Cda n'implique pas pour autant que des 

accusaSons sont portées autorMiquement La pmédure prévoit qu'grés la dédaration, la mice doit recueillir 

la version des faits de l'agresseur. Le dossier est ensuite achemine au bureau du procureur de la couronne 

qui, en retour, *&mine si le dossier va &re porbb devant les tribunaux. Ce processus peut s'avérer assez 

long et p a s  la preuve est insuibnte mdgé b v&c& des faLs rapportés par la femme vicüm de violence 

conjugale. 

Nous pouvons présumer que les décidédarations ont lieu suite au signament a ia police ou apr& t'introduction 

du programme d la k m  ou grès son a v é e  en maison de lransition. L'aclion de proceder a une 
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d6claration peut avoir et& encouragée par i'imnrenante -de ou par d ' a m  ressources. Cela explique 

l'écart entre le signalement la po l i  et le SUM. 

Malgré nos perceptions voulant que la police adopte souvent une attitude stWotypée envers la viofence 

conjugale, certaines interventions policières dépassent toutefois les normes plus tadiüonnelles. 

Tel que mentionné plus la, les caracoénsüques penonnelles au sein de certains corps policiers peuvent 

influencer les approches et les aüitudes &-&vis des femmes victimes de violence conjugale. 

Undervention p d i î  peut avoir des effèis sur la protection et la vuln6rabilii de la victime face a sa situation, 

sur sa confiance ou non confiance envers la jwœ et le message li6 au cautionnement ou à l'intolérance du 

comportement de l'agresseur (Conseil consuitatif du N.B., 1989). 

~...aprés ça la police a t6iephoné pour âire que si j'avais encore besoin de 1' aide.... (10- 
c.15.2.2-p.33). 

<<...le police a pas voulu que m'couchais a la maison.. (1 lc.15.2.2-p.34). 

Trois femmes sur neuf ont reçu des conseils ou bénbfia6 de suivis de la part des policiers. Ceux-ci visaient 

principalement a verifter I'6tat de la vicüme suite a la Maration. De plus, ceitaihs poliaers auraient o(lwt 

quelques rec~rmnandaüons 8 I'égad de la searië de la femme. On compte quatre enon& dans œüe sous- 

catbgorie. 

Tel que mentionné dans la *rie pr-dente, la pdiœ peut parfois rbfërer les femmes a la maison de 

transition ou a une autre ressource par mesure de sécurité. C'est le cas pour une femme sur neuf. 

Comuernment, il se peut que b pdice entane des demaches avec les victimes sans en averür pour autant 

l'intervenante socide au moment de la r6fërenœ. De plus, une v6rificaüon auprés de la femme suite à un 

signalement à la police afin de connaître sa situation peut s'avérer trb positive pour la victime. 



Par contre, il est évident que les résultats obtenus au sujet de cette sous-catégorie nous confimient que les 

sui* offerts par les corps policiefs qui, selon leur mandat, se concentrent pairois sur les aspects iégaux des 

agressions plutôt que des aspects sociaux. 

152.3 Pounuites uim'neib 

La plupart des cas rapportés P la pd i i  ne sont pas acheminés en cour, Mme s'if est encore plus important 

d'intenter des poursuites âans les cas de violence conjugde que dans les ames cas de voies de fait en raison 

des forts tau de récidive et de t'augmentation progressive de la violence. 

Le prujet410te & Roussel (1 988), qui a conduit à I'irnpfantaüon du programme intervention conjointe police- 

inbvenank m*de a r é U  que 17 cas sur 33 références ont abouti 8 des poursuites criminelles. C'est donc 

dire que la moitié des dossiers ont été acheminés en cour. 

Selon le rapport du Conseil consuitaüf sur la condiion de la femme (1 9891, la q u a i  de l'intervention et la 

décision de porter ou non des accusations contre i'agresseur dépend du policier qui va répondre l'appel. 

.Pi la, y'ont mis une charge.. (6-c.15.2.3-p.61). 

«...un autre policier, pis j'me souviens pas du nom- Pis lui avait âit qui avait pas d'preuves 
assez.. (1 1 c.15.2.3-p.48). 

Nos données nous indiquent qu'un seul dossier a fait l'objet d'accusations criminelles. L'autre énoncé infime 

la poursuite criminelle par manque de preuves. Nos résuitats dénotent une réalité tr& sombre face la 

question de la poursuite criminelle. 

Campeau et Baril (1 994). dans leur étude, ont trouve que la miti4 des constables disaient 6tre davantage 

portés à procéder à une meMion lorsqu'ils faisaierit face aux m u r s  suivants : les Messures actuelles ou 

passées de la Wme; fulirisalion <rune m e ;  15ntoxication de l'agresseur; l'agressivité du suspect; la présence 

d'enfants et le souhait de la victime 8 cet égard. Les constables tiennent donc géneralement CO- de 

facteurs juridiques lors de la prise de décision. 



D'un autre côté, les auteurs pounuivent en disant qu'un p d i i  sur deux se dit infîuencé pa le manque de 

coopWbn de la vicline (61,g pour cent) et par I'inbxication de la victime et de I'agesseur (52,5 pour cent). 

Orhe les accusations criminelles, les femmes peuvent avoir recours une demande â'ordonnance de paix. 

C'est par ailleurs cette demarche qui a été la plus significative. 

152.4 Ordonnance de prix 

Untervention judiüaire sernbk occuper une ptaœ impoitante dans œüe recherche et ailleurs au Canada 

(Gouvernement du Canada, 1994). L'ordonnance de ne pas troubler l'ordre public (geace bond.) est un 

contrat par lequel k conjoint vident pcomet cfobsenrer la piix pendait une période allant jusquta 1 2 mois, maïs 

qui ne lui donne pas de dossier criminel. 

Si on s'en tenait a la déiinioon siricte du Code criminel, cet socle ne serait même pas applicable pour les 

femmes qui dgnent cf- aQeoees par leur conjoint, puisqu'il est réü~gé dans une langue sexiste qui vise 

a protéger les hommes plutôt que les k m m  (Conseil consultaof du N.B., 1989). 

.Quiconque -n qu'une autre personne lui causera des torts personnels a lui, P sa femme 
ou a son enfant ou endommagera ses biens personnels peut le signder un juge.,, 

~Yavat pas le droit de venir chez nous, y'avait pas l'droit de m'harceier en public euh, y'avgt 
beaucoup de choses la.. (5c.15.2.4-p.51). 

.Ça fat fava trois charges contre lui pis y auront juste donne un peace bond pis m'laisser 
tranquille pour un an.* (7-c.15.2-4-p.80). 

-Oui, un peace bond. Pis j'ai demandé ça pis la cour a eu lieu.. (9c.15.2.Cp.61). 

Notre recherche nous confimie que la majorité des femmes, anq sur neuf, ont obtenu âes ordonnances de 

paix (huit énoncés). Or, il y a une corrélation enîre le nombre de dédaaîhns et le nombre de poursuites de 

la part de la paiice, mêm si celleci s'est concentrée sur l'ordonnance de paix plut6t que sur des accusations 

criminelles. 



Les poliaen encouragent souvent ia démarche de l'ordonnance de maintenir la paix étant donne qu'elle est 

plus facilement accessible et moins diniaie à coo~donner. Par contre, ce& intervention n'implique pas que 

I'agesseur est tenu responsable uininelernent pour fa violence qu'il a fate d la bmme. De plus, Pagesseur 

promet de ne plus déranger la vicb'me. puis il retourne chez lui, sans que la dynamique du r m i t  dominant- 

dominé n'ait été afkîée. 

Campau et Mi (1 994) affim#nt que les kmnes de leur &tude ont lmuv6 que les vérificatÏons ou poursuites 

auprb des agresseurs qui ne respecraient pas Sardonnance de paix &aient t& faibies. 

Et que dire âes ex conjoints fiuslr& pales modalités de divorce, des agresseurs qui confinuent pousuivre 

les ex conjointes et qui, mdgé l'ordonnance de paix, ont commettent des meurtres-suicides? Les médas font 

état de ces incidents sur une base trop téquente. 

Les ordonnances de maintenir la paix peuvent avoir un effet seulement si elles sont accompagnées d'une 

poursuite aiminelle face aux agressions exercées envers les victimes (Conseil consultaof N-6,1989). Le 

Conseil mnsuttaîîf sur la condition de la femme du Nouveau-Brunswick poursuit en affirmant que l'absolution 

de l'agresseur envers ses ades aim'nels est en soi une f i n  de maintenir et même d'encourager la violence 

conjugale. 

En ce qui concerne la nature des interventions poliu&es, notre recherche nous confirme que les femmes 

victimes ont en génbrai reçu des ordonnances de maintenir la paix. Une seule accusation criminelle a été 

déposée malgré que cinq femmes sur neuf aient rempli des dedarations formelles contre leur conjoint Un 

retour B l'étude de Campeau et Baril (1994) nous indique que les accusations criminelles sont plut6t 

découragées faute de preuves suffisantes ou autres fadeurs. 

Td que décrit plus haut, nous pouvons supposer que les carps pdiaen sont encore sujet aux mythes et aux 

prqugés face à la vioience conjugde (Malin et d., 1988) voulant ainsi faire en sorte que les ades de violence 

conjugale soient rbgiés en prive plutôt que par des moyens glus concrets et publics. 



15.3 Appréciation du polider 

Bilodeau (1987) explique que le modèle baationnel du système policier contribue Ws peu a la recherche 

d'aide de la femme vers un processus d'élimination de la violence. Les recours contre les conjoints que les 

policiers proposent aux femmes sont peu utilisés, entre aubes, d cause de b lourdeur des procédures, de la 

peur des représailles du conjoint, etc. Bilodeau pounuit en disant que si les femmes utilisent les recours 

juridiques, elle le font plutôt dans l'intention de provoquer des changements chez le conjoint 

C6t6 (1995) rapporte que les femmes n'ont pas pris b pleine mesure de leurs #nouveaux* droits. Ainsi, 

lorsqu'une femme appeik la police, c'est pour faire cesser la videma. Souvent, elle ne sait pas que des 

poursuites criminelles seront entreprises. Hier, la violence conjugale &ait tolérée, sinon cautionnée. 

Aujourd'hui, elle est passith de poursuite judiciaire. De plus, mentionnons la méfiance envers le sy- 

judiciaire. le manque d'information, le fat que la kmme se sente laissée P ellemême, etc. 

L'appréciation de la femme au système p d i i  est divisée en trois sous-catégories : le semfVIce reçu. les 

pounuites et la loi en générd. Nous dOns présenier les résultats de chaque sous-catégorie pour ensuite faire 

un analyse finale. 

Cette analyse représente les opinions et perceptions des femmes faisant partie de cette recherche. Nous 

devons insister sur le fait que cette catégorie n'est pas en soi une mesure de satisfaction, mas plutdt une 

réflexion sur les sentiments des femmes qui dû recourir au système policier. 



C.15.3 - Appréciaiion du syst&ne policier 
1 1 1 

15.3.1 - Appréciation du senrice 

Notre but n'étant pas de ascrUiir les efforts déployés par la pdice envers les femmes victimes de violence 

conjugale, nous trouvons toutefois important de noter les témoignages reçus a cet effet Les sentiments des 

femmes face au service reçu sont, en général, mixtes. 

d u  pleurais, avant que tu pouvais parié en! Tu leur faisais peut-être perdre une heure ou 
deux.. (2-c.15.3-p.44). 

~ J ' c h é  qui m'a dit, mis-quatre fois, sur un ton haut la : baisse la T.V., pis a l'était pas forte. 
Se pour dire ià, t'sé la, y'btait pas poli, a rien en to ut... (6-c.15.3.1-p.68). 

&tends-toi pas qu'ai va V'N kitte a toutes les fais qui s'passe quec'chose la.. (1 k.15.3.l- 
p.36). 

....avant qui ont mis I'peace bond, y n'avait trop faite pis y voubns pas n'en meüre un. Y 
l'&fendaient ..a (1 1 c.15.3.l-p.36). 



Bref, notre recherche nous indque que anq fWms sur neuf (14 énoncés) témoignent d'un manque 

d'aüention, de compréhension et de respect envers leurs besoins. Les fhnes  discutent ouvertement d'une 

faiblesse dans la q u a i  du senrice reçu de la part de la p o l i .  L'absence d'empath'e, d'écoute active ou 

d'engagement envers le cheminement de la femme est prédominante. Le sentiment de déranger la police ou 

de se sentir inférieure marque égdement le discours des kmmes. 

15.3.3 Résuitats vis-&-vis Ir poursuite 

Pour nous situer dans œ conMe, rappelons-nous que fa majorité des @ m m  ont obtenu des ordonnances 

de paix tandis qu'une femme a vu son conjoint 6tre poursuivi sous accusations criminelles. Certes, nous 

trouvons i m n t  de connaib les @nions des fkmnes quant aux sentences ou ordonnances imposées aux 

agresseurs. 

(~Moé, j'voulais qui m'laissait tranquille pour le reste de ma vie. Y'ont juste mis un an.* (7- 
C. 15.3.2-p.87). 

=...juste 35,OO $ pour fiapper une personne.. (9-c.15.3.2-pJ2). 

d'ai essayb d'avoir un peace bond pis les polices ont pas voulu m'en donner.# (1 û-c.15.3.2- 
p.86). 

«Pas aprèç qui avions 8té les charges. Lii, j'ai vu qui avait pas grand sécurité là. Yavait une 
sécurité pour un an, mais apr& ...* (%c.l5.3.2-p.lOS). 

Ces témoignages nous transmettent une réalité peu encourageante pour les femmes victimes de violence 

conjugale. Quatre femmes sont insatisfaites des poursuites (total de quatre enon&) et deux femmes 

rapportent que les sentences étaient, soit minimes, ou peu respectées. 

Les énoncées recueillis cet efkt nous confirment les résultats des recherches en m a r e  juridique qui 

portent sur la violence conjugale. 

15.3.4 Appréciation de Ir ki 

.Pas après qui aMns dlé les charges. Là, j'ai vu qui avait pas grand seairité la. Y'avait une 
sécurité pou  un an mais après ...# (k.15.3.3-p.105). 



Deux femmes sur neuf dsalent de leur insatisfaction face aux résultaCr iégaux. Ces honcés nous indquent 

que ces femnes ont trouvé peu de çearië paie biais des mesures kgab entrmses par la pdice. De plus, 

l'ordonnance de paix n'a pas W respedée par un conjoint et il ne semble y avoir eu que peu de suivi légal 

face CI ce bris d'ordonnance de la cour. 

Pour condure, mus nous W o n s  aux condusions de b recherche de Campeau et Bail (1 994) remettent k 

rôle de la police en question dans les situations de vidence conjugafe. La question de base, d o n  les 

auteures, est la suivante : que les polipoliaen doivent assumer un rdle juridique ou un rdle socid?*. 

Dans leur étude, les personnes interrogées ont souligné l'importance que les patrouilleurs et les enquêteurs 

aient un r& la fois jutidque et çoad. Toutefois, ces personnes ne croyaient pas que leur mandat prévoyait 

l'exercice d'un rôle social. 

Enfin, mentionnons que la même étude démontre que les agents de la paix manifestent encore certaines 

r6ticences a intervenir dans le domaine de la violence conjugale. Les principales raisons évoquées par les 

participants interrogés sont le caractère priv6 de ce type de violence et les conséquences négatives de 

l'intervention judiciaire (telle la 4estruction~ de la famille). 

Conséquemment, nous pouvons conclure que maigr6 les eflotts de changements des s e ~ c e s  et des 

programmes policiers, il y a encore beaucoup de place à i'amélioration. 

Le rappat4Jn nouvel horizon : Bininer la violence - Atteindre i'égdité~ (1993). publié par le Comité canaden 

sur la violence faite aux femmes, traite de la probi6matique gui entwre le sy&rne judiciaire et propose des 

changements concrets. 

Selon œ rappd, plusieurs pro#émes sont liés au sys&rne judiciaire. Du coté de la police, on mentionne qu'il 

existe une r&ence collaborer avec les organismes locaux de femmes étant donné un refus d'adopter 

l'analyse fbministe de b violence faite aux femmes. On note &galement que la police serait plus sensibie au 

probléme si le nombre de femmes au sein de ses corps 6tait augmenté. Cela faciliterait la démarche de la 

femme à ascuter & son vécu. On anse égdement une fablesse accrue en œ qui concerne les procédures 

de plainte, les mises en accusation, les ordonnances de paix, etc. Eniin, les résultats de cette étude 



démontrent un grand besoin déducation et de formation plus poussées, ainsi qu'un besoin @obligation 

rendre des comptes au public. 

II y a un lien étroit entre les données du Comité canadien et notre recherche. Bref, i'évidence nous porte a 
croire que le systhe pdicier doit se remettre en question f a  Ci la problématique de la violence conjugaie 

s'il veut améliorer son efka&é et son image. 

En ce qui concerne le programme intervention conjointe policeintervenante sociale, les agences poliaéres 

ont toutes intéret 8 entamer des exercices d'auto-réîleXian et d'amélioration. II est critique que fa p o l i  

devienne plus consciente des enjeux autours de leurs actions. 

Des sessions d'information et des ateliers de préparation et de discussion pourraient sans doute contribuer 

à une meilleure munical ion et Ci une meilleure entente de travail entre les différentes agences impliquées 

dans tes cas de violence conjugale. 

Catégorie 16 - Démarche judiciaire 

Pour la femme vicüme de violence conjugale, la démarche judiciaire représente une étape importante du 

cheminement Dans l'optique de la vidrne, la question judiciaire peut comprendre une démarche aiminelle 

ou une démarche familiaie. 

Au Qu&bec, jusqu'au début des années soixante, les femmes devaient obéissance en vertu de l'autorité 

maritale. La loi 16 de 1964, portant sur la capaci!é juridique des femmes mariées, est venue assouplir cette 

règle, et la loi de 1981, qui consacre I'égaiité des époux, est venue mettre un terme B ces iniquités (Cbte, 

ülianne, 1994). P a  conte, ii fait at8eri6e b polib'que d'intervention en matière de violence conjugale, adoptee 

en 1986, pour que k dmit uiminei s'appiique générdement aux agressions commises par un conjoint sur sa 

compagne. 

Cette inégdi entre les homnes et les 6emnes, reconnues et entetenues par ies insohi60ns socides pendant 

des sièdes, a eu eta encore des répemsbns sur ia vie des femmes. Au Canada, un million de femmes sont 

violent& par leur conjoint (Côtê, AJ991). 



Au Québec, on estime à 300,000 le nombre de femmes violentees par leur conjoint (ministke des Affaires 

sociales, 1 985). 

Pour certaines f&unes, la démadie mnelle est esYe ou 1 y a pouwtes envers le conjoint, donc implication 

du procureur, des avocats, du juge, etc. Le peut être complexe si le conjoint décide de conbster les 

accusations aiminelles qui -nt sur lui. Plusieurs femmes se mirouvent doB devant un juge, ou un juge 

et jury, et doiventtémoigner de leur vécu. Ces procédures sont souvent très pénibles pour ces femmes. 

Ces femmes qui déadentdintentef un divorce doivent implicitement faire face une panoplie de procédures. 

Malgré les eellW6 dc~gariismes, Y b Caiseil ConsultaüFsur la condiin de la k m ,  P revendiquer les droits 

des victimes et à développer des outils pour faaliter les démarches de divorce des femmes, il est toutefois 

dificile & répondre adéquæment a toutes les exigences bureaucratiques du système Iégai. Son jargon, ses 

procédures, les lenteurs de progression des dossiers sont multiples et cornpiexes. 

D'un autre CM, l'accès des lemnes à I'ade jwiâique pose également des proMemes. Cela demande souvent 

des entrevues pour determiner Pdigibilité ôes femmes. De plus, elles doivent se déplacer a I 'exté~w, faire 

garder les enfants, discuter de leur passé, faire valoir leur droits de mère, justifier leur demande de biens 

matériaux, etc. 

Comme l'explique le rapport canaden .Un nouvel horizon* (1993). l'expérience du tribunal est encore plus 

stessank lorsque la M m e  a à faKe à plusieurs procureurs de la Couronne. De plus, la durée de l'instruction 

fait que les auteurs d'agressions sexuelles ou physiques sont parfais acquittés. Souvent, les procureurs de 

la Couronne ne peuvent avoir qu'un entretien de durée limitée avec la victime avant le procès, alors que les 

avocats de la défense ont beaucoup plus de temps pour preparer leur dossier. Souvent, sous prétexte de 

procurer la meilleure défénse possible, I'avocat de la défense a recours à des -ques de hardement et 

d'humiliation de la victime pendant le ~ o ~ n t e n o g a b i r e ,  ce qui aggrave le préjudice qu'elle a déjà subi 

(P-246)- 

des tribunam professent bien des idées toutes fWs  au sujet des femmes et de la violence. 
Les prbjugb lie au sexe font que c'est souvent la victime qui se voit attribuer la 
responsabilité de I'agrerYonr (.Un nouvel horizon., 1993, p.247). 



Que ce s o l  pour cause criminelle ou aillie, la démache judiciaire engbbe nombre d'enjeux. Voyons 

maintenant œ que notre recherche nous proposse sur cet& question. 

6 Aide juridique 

De nombreuses femmes sont intimidées, ou ont honte, de demander ii un avocat de les aider. Les avocats 

qui acceptent de Fdre de i'a'de juridique sont souvent suaiagés de iraval et sous-payés (.Un nouvel horizon* 

1993). On rapporte Qalement un manque de connaissance face a la dynamique parücuiière de la violence 

conjugale. 

Malgr6 les faiblesses identifiees envers œ systeme d'aide juridique, il demeure que les femmes sont sans 

ressources finanaéres ou autres recours de pounuite des démarches l6gaies. Certes, les services @avocats 

privés sontcoûtew. II est souvent difficile de se procurer un service %gai qui puisse &e pour les 

personnes les plus demunies en besoin d'assistance. 



don, j'ai pas eu de Mcuité d'avoir un avocatn (2~16.1-p.72)- 

d'avais appliqué i'aide juridique pour i'divorce.. ( 7-~.l6.f -p.83). 

Md@ nos données indiquant un taux de divorce & sept femmes sur neuf, seulement deux de ces femmes 

d i i n t  de bide juridique. E s t e  que les autres femmes omettent de mentionner œ -ce? Peut-être ont- 

elles reçu ces senrices daide juridque sans le -, car eües croient avoir obtenu les services d'un avocat? 

Peut4ûe que -ries f m n ~  ont prépaé ellemêmes leur divorce en suivant le guide offert par le Conseil 

Consuttaüfsur fa condition de la femme? Chose certaine. le poids de l'aide juridique sembfe M e  faibie &tant 

donné le peu de femmes qui en parlent 

M o n  le projet .Un nouvel horizon. (1 993), le recours au personnel para-juidgue doit s'accompagner d'un 

renbrcement de la fimaIbn et dune sbucbre vDaitd coordonner ses activites avec celles des autres agents 

communautaires. De plus, on poursuit en disant que le personnel des bureaux daide juridique doivent etre 

conscients du fait que les femmes agressées hésitent en général divulguer des renseignements à ce sujet, 

prendre des décisions et B intenter des recours en justice. 

Enfin, il est important de ndw que les cribkes badnissibilitb pour l'aide juridique sembient pénaliser certaines 

femmes 3 faible revenu. Ces dientes de la .zone grisen sont celles qui ne peuvent se permettre de service 

juridique privé qui sont inéligibles aux senrices des agences publiques. Ceüe situation fait améne souvent 

ces femmes à se trouver doubiement victimes, 

16.2 Le tempdla lenteur de Ir procedure 

La lenteur du système juridique et l'ajournement des procès causent des problémes tous particuliers aux 

femmes victimes de vidance conjugaie- Si le procès a lieu longtemps ap& l'acte criminel. l'agresseur peut 

essayer d'intimider la victime (cela s'applique également aux causes familiales). Selon l'étude canadienne 

(1993), cette probiérnaüque est la source de difficuités pour les bmmes qui désirent rnetbe fin a un chapitre 

de vie traumatisant 

=...Cow~iEak M ben ça pas comme mach6 la, parc'que y'avait amme un homme entre 
ça la, pis prenait amme la part de mon mari la, ça fat que tout Ilemps cYannul6, pis 
c't'annulé, pis.... (lc.16.2-p.11). 
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aYa juste c m  Pavocat la, jüouvais que c'&ait un peu lent li~.... (2-c.16.2-p.108). 

....ça bit déjd un an que j'ai f a  la dédaâ4iûnr (1 k.16.2-p.85). 

La question de la lenieu de la aur semble avüféâé pmühatïque pour quatre femmes sur neuf avec un total 

de neuf énoncés. Ce chme est significatif si on considère la qualie des témoignages. En fait, les &runes 

discutent â'ajoumement, d'une période d'attende avant qul  y ait poursuite criminelle, ainsi que du temps 

demandé par l'avocat face aux procédures. 

Une hypothèse possiüe est que plus les femmes attendent, plus elles s'impatientent et se découragent II 

serait intéressant de vérifier si les lenteurs des procédures juüciaires encouragent les femmes a rdoumer 

avec l'agresseur lorsque ce dernier persiste d poursuivre et 9 intimider b femme pendant les périodes 

d'attente. II se peut que l'attente ait un eflet de decouragement, surtout si la question de la garde des enfants 

n'est pas encore régîée, si l'agresseur est libéré sous caution en attendant son procès criminel, etc. 

Chose certaine, les enjeux de la lenteur des procédures judiciaires peuvent poser des daemmes, tant sur le 

plan familial que légal et social. 

Dans son étude, C6té a inkrviewé 1 2 femmes alin de connaître leur opinion quant 8 leur vécu de violence 

conjugale et leur expérience avec le sysbime judiaaire. Les résultats nous indiquent qu'une foite proportion 

des femmes trouvent peu d'empathie et d'efficacité dans œ sysféme. 

16.3 Comparution en cour 

Dans I'éventualii d'un pro& criminel ou d'une cour fanriliale, il est commun que la femme soit appelée à 

témoigner de son vécu. Cela s'avere souvent dfkile et pénible. Raconter devant une audience les atrocités 

vécues, être obligée de jusslier sa -lloe de mére, ne sont que deia exemples mques de temoignages. 

Peu de recherches féministes portent sur ce& queslion de la comparution en cour. Il y a d'ailleurs peu 

d'études qui se soient penchées sur toute la procédure l&&, sauf pour documenter les résultats en terme 

de sentences, de nature des accusations ou d'intervention en matière poTiciére. 



Lilirine C M  (1 994) alkme que les femes de son ebide raQQordent avoi eu peu de contact avec le pracureur 

de la Couronne avant i'Adkn, si œ n'est& leu propre initialive. Le manque dSnf6mation sur le déroulement 

du pmcessus juicique est un gaid adw de Qess pouries Rmnes, qui vivent beaucoup d'insécurité durant 

cette &pe. Cet eiément peut infiuencer les femmes dans lew décision de venir témoigner ou non. 

=...j'avais été en cour, y'auront placé un peace bond.. (5c.16.Sp.37). 

.Oui. j'ai W témoigné en cour.= (6-c.l6.%p.78). 

.On a pleur6 d'un sens, pis disons parce qu'ça fait revivre une partie de ça...m (10c.16.3- 
p.83). 

Notre recherche nous indque que anq Rmnes sur neuf ont &té appelées a participer activement en cour. Les 

9 énoncés nous démontrent que cet aspect de la démarche judiciaire recèle une importance notable dans le 

vécu des femmes. 

La rkalitb est que les femmes sont interpellées a témoigner. Selon la recherche du gouvernement fëdérd 

(1993), beaucoup de Canadiennes trouvent injuste de pouvoir 4tre accusées d'outrage au tribunal si etles 

refusent de témoigner. Sebn ce& Mme 6tude. les femmes qui choisissent de ne pas témoigner le font pour 

des raisons fondées. Mentionnons, entre autres, qu'elles sont sujettes ii des menaces ou intimidations 

sérieuses de la part du conjoint Une autre dimension problématique est que les femmes doivent parfois 

témoigner pendant une audience préliminaire afin de déterminer si il y a suffisance de preuve pour poursuite 

aiminelle. Cela a un double efkt chez la viûirne. 

16.4 Décision de la Cour familiale 

Tel que souligné plus haut, plusieurs femmes de cette recherche ont obtenu un divorce de leur conjoint Nos 

données démographiques nous indiquent un total de sept femmes qui ont un statut de divorcée. Par contre, 

ce& section tr&e spécifiquement des jugements de la cour par rapport à la garde des enfants et au divorce. 

Encore une fois, peu de recherches féministes se penchent sur la question spécifique de la garde Iégaie et 

des autres rodalit& lechniques qui entourent les ententes ou ordonnances de séparation et de divorce. 



Pourtant, la majorit6 des femmes de notre étude ont mis fin a leur relation plubbt que de procéder des 

démarches de réconcaaon. Évidemment, contrairement aux centres urbains, il n'existe que peu de seMces 

spécialisés pour les homnes agresseurs et les familles survivantes de la violence conjugale. De même, il 
nSexisbe que peu de thérapies de coupie sans débourser de lourdes sommes. En effet les agences publiques 

sontafktées pa des pdSbques organisaonnelies qui knt  en soile que les prbités en maWe â'icrsntenienüon 

sont d'abord axées sur des situations de aises et de suivi murt ou moyen termes. 

k q u ' u n  couple Wface a un vécu exceptionneliementhunuthre~~~ il doittraverser plusieurs 6tapes avant 
même de considérer une réconciliation finale. 

Ce-, nous présumons que la capacité d'une femme à recevoir des semMces d'ordre professionnel et social 

pour ses besoins personnels et familiaux a une conséquence directe sur sa décision de rester ou non avec 

un conjoint 

Cela explique peut* le nombre de fèmmes qui ont procédé à des démarches vers l'obtention d'un divorce. 

- 
C.16.4 - Déüsion de la cour frmiiiale 

C.16.4.1 C-16.4.2 C.16.4.3 
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16.4.1 Garde des enfrntdconditions de n'sites 

La question de la garde des entànts est plutôt camplaxe &nt donné que les tribunaux, en génerai, ont 

tendance B préliérer que les enfants maintiennent des contacts avec les deux parents. Souvent, les tribunaux 

ne tiennent pas compte, dans leurs décisions, du fait que des enfants témoins des agressions de leur mère 

sont autant victimes dagession émotive et psy&hgQw que s'ils avaient eux-m&nes 6té battus (4Jn nouvel 

horizons, 1993). 

Ainsi, le concept voulant que fes décisions & garde et de visites des enfants assurent 4eur meilleur intérëta 

peutêlre sérieusement en question. Les enfants peuvent etre sujets Ci des tiraillements psychologiques 

par le père qui a une histoire de videne envers leur mère. II est commun d'entendre parier de &lavage de 

cerveau*, c'est-à-dire que les pères tentent d'influencer leurs enfants de f&pn négative en dénonçant leur 

mére, qu'ils posent sans cesse des questions aux enfants par rapport au quotidien & leur ex épouse. etc. 

Selon -ries recherches, les homnes violents utilisent la procédure d'octroi de la garde mmme un moyen 

de conserver un certain pouvoir et de cuntrdle sur leur ex partenaire. 

W. ..qui avait l'droit des visites des enfants comme eu hl des contacts pis dire euh, j'va vous 
chercher-a (2-c.16.4.1 -p-90). 

La cour avait refusé tous droits d'visites.. (8~16.4.1 -p. 1 2). 

«...j'ai pas eu d'misère a avoir la garde Iégaie des enfants.. (1 1 c.16.4.1-p.57). 

Six femmes sur neuf discutent de la question de la garde et des visites. En général, les femmes ont obtenu 

la garde des enfants, un conjoint s'est vu refuser tous contacts avec ses enfants et on semble indiquer que 

cette question légale présente peu de difficuités a u  femmes. 

Nos données nous indiquent alm que l'issue de la garde des enfants s'est passée sans dicuité majeure. 

Cela est sans doute encourageant 

Nos données sont dflhnles de ceWes obdenues par la recherche canadienne (f 993) qui, par ailleurs, dresse 

un portmt assez- de cette question. Rappelons-nous que, pendant la démarche I@aie, I'intervenante 

socide du progam# a assuré une préçenee reblivementsouknue. Nous avons noté que l'accompagnement 



était surbut ké a la pocédue Iégde. EsU de comt4m que cette présence ait un efiet sur le tribunai? 

II se peut que le ri% assumé p a  l'intervenante -de, pendant la demache hi@e de la kmne, ait une 

influence positive. 

1 6.4.2 Divorce 

Le divorce est sans doute une phase importante dans le cheminement de la femme. C'est un moment 

significatif qui procure i la femme un senthent de confiance et de sécurité, tant sur k plan familiai que 

personnel. 

En effet la fin dune relalion vide* par l'entremise du divorce constitue une &ape importante pour la femme 

qui désire changer de vie. 

Le divorce est un acte légal qui buche la question des droits des enfants, la pension alimentaire, si cela 

s'applique, la division des biens maairnoniaux et une protection pour la femme lui permettant d'avoir recours 

au tribunal si le conjoint ne respecte pas les m o d a l i  &ablies dans le document 

Un sujet controversé est celui de la pension alimentaire. Selon le rapport canadien (1 993), les femmes ne 

reçoivent pas de compensalions adéquates pour leur r6le d'bducation des enfants (plusieurs femmes quittent 

des eniplois pour élever les e-, donc pertes signdidves du CM financier et personnel). Plusieurs &des 

ont montré que la modadé des pensions alimentaires plonge les femmes et les enfants dans la pauvreté. Un 

aute probléme identifié est celui du manque de respect de l'homme face ses obiigations et responsabilitiés, 

tant envers les enfants que les pensions alimentaires. 

Notre recherche indique un fort taux de divorce. Par contre, les données suivantes reflétent les 6noncés 

recueillis dans les entrevues. Malgré les données démographiques obtenues, certaines femmes ne parient 

pas directement de leur divarce pendant les entrevues. 

%...ça t'é en cour lorsqu'on a divorcé P.... (lc16.4.2-p.11). 

....jlai parle pour man divorce la ,... (k.16.4.2-p.87). 



Contrairement à la question de la garde des enfsnts qui a recueilli plusieurs données, seulement quabe 

femmes sur neuf mentionnent le divorce avec cinq 6només. De fait, la question du divorce est faible 

comparativement aux autres dimensions iégdes de la séparation. Le divorce ayant 6@ obtenu par sept 

femmes sur neuf selon nos données. seulement la moitié de ces femmes choisissent d'en parler. 

En faisant un retour a la liüémture qui sur cette quesîion Iégaie, nous nous rendons compte qu'il existe 

peu de recherche sur le divorce. 

Le rapport canadien (1 993) traite du chorce dans le contexte de la médiation et de la pension dimentaire, 

deux issues controversées et négatives pour les femmes victimes de violence conjugale. 

Voyons m&enantl'apprécaüon du syst&ne legai selon les femmes qui ont voulu partager leur point de vue 

à cet effet 

Bilodeau (1987) dit que les kmrnes ont recours aux se~~ces judiciaires, le plus souvent, au moment d'une 

rupture temporaire ou au moment de rédalen#nt de la situation qui les conduit à introduire l'idée de la rupture 

dans leur recherche de solutions. Elles ont aussi recours aux seNices de l'avocat comme agent nécessaire 

à l'accomplissement de la séparation. Cauteure poursuit en disant que cette nuance explique le peu de 

réceptivité que les fWm#s afiïchent pour I'i-n Iégde à #auires moments de leur recherche d'aide vers 

d'autres ressources. 

Dans le cade de notre recherche, la question bureaucratique, c'est-à-dire la lenteur de la procédure, est celle 

qui a suscité le plus de réactions. En génétai, les fiemmes sembient n'avoir que très peu de Micuités a obtenir 

le divorce et la garde des enfants. 

Par contre, leur perception de la quaiité du service reçu est importante et peut sans doute wnîrïbuer à des 

possi b i l i  de recherches Mures. 

 moi je, j'aimais mirnent pas ça d'etre là ...a (5-c.16.4.3-p.49). 



-Pis y donne pas d'conseils, rien en but, t'sé, y pourrait dire &en pour toi ben ça serait 
mieux tu M s  ça, pis ça..., (ï-c.16.4.3-p.74)- 

&us pas contente dla cour, pas du tout!. (Sc.16.4.3-p.73). 

En générd, les femmes sont insaüsf* du s h c e  reçu, quoique nous ayons recueilli queiques bnoncés i3 

l'effet que le service etait médiocre et une femme dit avoir bté satisfaibe (4% pas trouvé mon divorce &op 

difficiie.~~ 1 lc.16.4.3-p.51). Sur les 10 énoncés, on compte un témoignage satisfaisant, un témoignage avec 

maigre foobnention du divorce sans difficultPr et huit bnoncés qui donnent un portrait sombre de ta 

procédure judiciaire. 

Trois témoignages nous p o r M  b croire que la majodé des hunes ont touvé le service juridique plutôt M e .  

Cela rejoint les résuitats de la recherche canadienne de 1993, ainsi que ceux de la recherche de Bilodeau 

(1 987). 

Ainsi, la démarche légale étant significatÎve pour la femme désireuse de mettre fin a sa relation violente, il 

s'ensuit que les atotudes pufesbnnelles ansi que les mécanismes d'intervention offerts doivent etre évalués 

et modifiés dans le but de mieux répondre aux besoins spécifiques des femmes victimes de violence 

conjugale. 

Est-ce que œ processus s'est déroulé sans complication et harcèlement de la part du conjoint? Nous verrons 

plus tard la réaction du conjoint tout au long de la démarche légale (allant de la police à l'aide juridique et au 

divorce). 

Chose certaine, il y a place à l'amélioration du système légal et de la réponse qu'il réserve aux femmes 

victimes de violence conjugale. 

Catégorie 17 - Appréciation des services de santé 

Cette section est une synthèse de Putilisatian des ressources médicales identiiiées pendant les entrevues. 

Outre les seMces mentionnés jusqulii dak etceux de la maisan de transition qui feront l'objet de la prochaine 

section, les femmes ont également eu affaire aux s e ~ ~ c e s  hospitaiiers. 



Bilodeau (1987) dit que les femmes se tournent vers un séjour hospitalier ou une médication pour favorkr 

la ~ ~ n .  Cestaipiés de ieur-n que les linmes tenteront une ouverbire sur k rappoctcompkxe 

et intime entre sexualité, contraception et violence (1987, p.87). 

Selon la même autwre, la réponse que les femmes y trouvent laisse le problème intact Le médecin ne se 

présente pas ii eües comme un ailie pour le respect de leur intégité physique et mentaie dans une sexudi  

conjugaie placée sous le signe de la violence et paticu~~ement marquée par un rapport de propriété et de 

soumission. 

C.17 - Service de santé 
1 

Voyons maintenant les quelques énoncés qui relatent ce& question. 

-A I'hdpitd de, euh, ça prend bop d'temps. J'aurâs pu attendre Id des quatre4nq heures de 
temps pis j'égovttas tout l'sang pis, ça réagit pas en but. (6-c.17-p.23). 



a.-.@ resté une semaine a I'hepital pis le docteur m'a demandé quand c'qui m'a donne mon 
congé, quelle place que j'm'en allzis. Wait d m e n t  enragé.. (1 1 c.1 7-p.6). 

Ces témoignages refîètent la recherche de Bibdeau(lW7). De frrit, sur les trois femmes qui ont discuté de 

cefle quesfion, deux insa6sfaias tands qu'une a reçu des conseils posi(ifs d'une infimiiere (d'ai pari6 

a une garde, est srnate y'elle. A dit : y'une travailleuse d a l e  it5üe.n 7-c.l i-p.71). 

Le probléme de certaines professions est lie au manque de connaissance face à la problématique de la 

violence conjugde. On se rend carrpee qu'if existe encore plusieurs préjugés a i'égard des femmes qui vivent 

cette violence. 

Les ressources plus formelles comme les sys@nies légaux et médicaux semblent recevoir le plus critiques 

de la part des kmms. Cela nous po* à croire que les recommandations de l'étude canadienne 4Jn nouvel 

horizonm (1993) sont nécessaires. Entre autres. mentionnons le besoin pour les secteurs concernés de 

recevoir une formation continue et spécifique au domaine de la violence conjugale. 

Catégorie 18 - Appréciation de la maison de tnnMion 

La maison de transition occupe une place importante dans la démarche de la femme victime de violence 

conjugale. 

Selon Bilodeau (1987), la maison d'hébergement est la ressource qui couvre une plus grande etendue 

d'éléments utilisés par les femmes : prise de conscience; appui et accompagnement; soutien B la prise de 

décision et Ci Forganisation matérielle autonome. Entourée de cette ressource d'aide, des femmes feront des 

pas vers l'affirmation de soi et le refus de la vidence. 

Cauteure affirme que le rOle de la maison de transition dépasse celui des aubes ressources, car son point 

focal est la femme elle-même et ses besoins. De plus, cela facilite l'accomplissement d'une rupture comme 

passage vers la cessation de la violence. 

En g é M ,  ks maisons de transition permettent d la femme d'y demeurer pour une p6rbde â'un mois. mas 

plusieurs d'enîre-elles sont souples à cet 6gard dépendant des ressources financières et physiques à la 

disposition des femmes. 



Au Nouveau-Brunswick, les maisons de transition sont en partie financées par le gouvernement, mais elles 

doivent assurer un taux dautMnancement pa I'e- Q -ne de sollicitation, d'activités et de Qns. 

La survie des maisons de Vanition est toujours une question qui préoccupe les organismes daide pour 

femmes victimes de violence conjugaie. 

Dans la Péninsule acadienne, une maison de transition (L'Accueil Ste-Fwllie) peut dessemer les femmes 

désireuses Bavoir de i'hébergement pendant qu'eües sonten sitwtion de aise ou en période de transition vers 

une rupture finaie avec le conjoint Éuidemnent, les flmnes peuvent choisir de retourner avec le conjoint pour 

y revenir plus tard. Rusieurs rechercties ont documenté l'utilisation cies maisons de bansition et il est reconnu 

que plusieurs femmes ont recours à cette ressource à plusieurs reprises dans leur vie. 

Nos données démographiques nous indiquent que sept femmes sur neuf ont utilisé cette ressource. Les 

témoignages qui suivent font etat de la durée du séjour et de l'appréciation &baie des femmes au sujet du 

service reçu. 

Malgré nos données démogaphiques, nous n'avons cependant pas recueilli des énoncés de chaque femme 

qui a séjourné en d s o n  de îransition, c'est-Mire que cenaines femmes n'ont pas discut6 de l'utilisation de 

cette ressource. 



18.1 Durée du séjour 

Tel que mentionné plus haut, les maisons de transition offrent un séjour général d'un mois. Cependant, nous 

savons qu'il est d'iule pour les femmes d'obtenir de raide financière, des meubles, d'avoir recours Ci une 

sécurité p d i  et etc. Ces fadeurs font en sorte que les femmes peuvent etre obligées de demeurer 

en maison de transiüon plus longtemps que le délais dkué. 

Noire recherche nous indque que quatre femmes sont demeurées a la maison de transition durant plus @un 

mois. La durée au séjour est bçponibk dans le tableau 18.1. Nous constatons alors qu'en générai les séjours 

ont été d'une durée allant d'un mois et demi 8 trois mois. 

Prud'homme (1994) a analysé les smstiques annuelles des maisons d'hbbergement pour femmes victimes 

de violence membres du Regoupernent provincial des maisons d'hébergement et de transition pour femmes 

victimes de violence conjugaie (Québec). Dans sa recherche, elle a &udié les staîisüques de 1985 jusqu'en 

1990-1 991. La moyenne des séjours d'htibergement pour les @ m m  &aient de 12 jours en 1985-1 987, de 

16 jours pour 1987-1988 et de 17 jours pour les dernières années de la recherche. 



II est 6vident que les fémmes ayant séjourne en maison de transition dans la Pbninsule fbnt exception à la 

règle. Les demandes dadmission &nt assez nombreuses et les maisons étant souvent très achalandées, 

il arrive que les femmes soient obiigées de quitter la maison et de se trouver d'autres ressources. 

18.2 Appréciation de Ir maison de transition pu Ir cliente 

.Mais le support que j'ai eu c'est l'Accueil. L'Accueil Ste-Famille.. ( 9 4  8.2-p.113). 

Pour beaucoup de Iwnmes, le séjour en hébergement réunit les conditions nécessaires 8 la réalisation cfune 

séparation ou d'un divorce. Ces condiions sont : la sécurité, le soutien affecüf, I'hebergement, l'information, 

l'accompagnement dans les démarches et procédures et l'aide matérielle (Bilodeau, 1987). 

Le séjour en hbbergement constitue pour les femmes un lieu de sécurité favorisant la récupération. Eiles 

découvrent une nouvelle sdidai6é en partageant avec d'aubes femmes qui vivent des situations sembiabies. 

Également, elles ont l'opportunité de refléchir d leur condiion de victime et P leur avenir. 

&C'est IYun Id oui, on va dire, on est bien seM pis tout ça, oui ... Ah oui.. . (Ic.18.2-p.37). 

&...Tsé, si y voyons que fbtais dans la peine, y t'aurions faite habiller, y t'aurions emmenée 
prendre une mache, tsé, Mment y s'occupons dtoi pour que tu fchangeais les id&. ..* (2- 
C-18.2-p.35). 

4 l'accueil, j'tais en seairia.. (9-c.18.2-p.63). 

Les cinq femmes qui discutent de la maison de transition ont toutes des opinions favorables à I'bgard du 

senrice. Les 20 énoncés, un chiffre impressionnant, nous font part de vécus positifs. Mentionnons, entre 

autres, les aspects de sécurité, les interventions individualisées, la satisfaction de la diente, l'aide apportée, 

etc. Nos données refldtent les nombreuses recherches qui atbibuent beaucoup de valeur à ce service. 

Également, la revendicalion des organismes pour femmes voulant un appui plus concret de la part du 

gouvernement envers le développement de ceüe ressource est une question phritaire a I'ordre du jour des 

discussions nationdes et provinciaies. Ironiquement la question des maisons de transition au Canada est 

toujours contoversée étant donné que les conpressioris ou la perte du financement constituent des menaces 

continuelles qui pourraient conduire à des fermetures ou des réductions de &ces. 



Enfin, en $mie de soutien rgu pendatle cheninment de b hune, ü est important de pader des ressources 

primaires tels la fanlle ou d'aubes services de soutien par I 'enûmk de goupes d'appui. 

Catégorie 19 - Soub'en prfmdre et m u  @entraide 

Le projet4& qui a condut d I'implaitalion du progam# d'intervention conjointe policeintervenante-sociale 

met beaucoup l'accent sur le réseau primaire, le soutien de la faM'lle, des amis, etc- 

Dans son rapport, Roussd (1988) expfique que la Péninsufe acadienne s'&end sur un tmbire 

essenîieilement nird et que la famille dargie constitue un morne fau'lid encore très actuel, a savoir, par la 

proximité et l'irqbüon des pae*, des fiéres, des soeurs, des tanks, etc. Le réseau primaire constitue donc 

un foyer denûaî& encore ac~ssi.bie et priviw (p.69-70). L'étude poursuit en expliquant que le réseau 

primaire constitue, pour la liermie violentée, une ressource gratuite et A laquelle elle s'identifie plus 

facilement C'est donc tout le domaine de l'entraide naturelle que nous devons encourager et soutenir. 

Comme conclusion du rappat il est recommandé que l'intervention auprès des femmes victimes de violence 

conjugale porte avant tout sur I'exploration, avec la femme, de son réseau primaire et de l'utilisation actuelle 

et éventuelle de celui-ci. Que ce recours au réseau primaire soit encouragé, faciri et consolidé, dans la 

mesure du aiin de pemetke le eveioppmnt de I'enaainaaide et de la soliâarité pour conter la violence 

dont la femme est victime (recommandation 4, p.70). 

Bilodeau (1 987) élabore dans le même sens et explique que ce réseau est essentiel pour la démarche de la 

femme. 

Nous avons blabaré cette question dans notre premier theme Avant (voir chapitre 5) catégorie 12 - soulien. 

Mdheureumnt, ks énoncés reçus B œ sujet ne peuvent pas etre élaborés dans cette section étant donné 

qu'ils reflètent les mêmes données du théme Avant, c'est-&dire pendant que les femmes &aient dans la 

relation où qu'elles débutaient leur démarche pour en sortir. En générai, nous constatons que Pmui  de la 

famille et des amis a é1é B I'exœplbn de quelques femmes qui ont mentionne avoir eté soutenues 

par leurs parents, des cdlégues de traval et quelques membes de la famille élargie. 



Nos condusions nous portent a croire que mdge les recommandaüons de Roussel sur cette quesüon, peu 

d'efforts sont déployés au proM du développement du réseau primaire. 

Une a& reaxmiandâon importante consiste à développer un réseau d'entraide pour femmes victimes de 

violence conjugale. Cette adivité figure dans les otijecafs du programme. 

Nous n'avons recueilli que quelques énoncés pour ce& question. En somme, une femme nous raconte son 

expérience avec un groupe d'entraide. Nous ne connaissons pas la source exacte de œ service et nous ne 

pouvons pas lui accorder beaucoup dinportance d pat de mentionner que, @après cette participante, le vécu 

avec le groupe a été p lMt  négatif. D'aprés cette femme, le groupe avait des r&kmnts spécifiques qui 

empêchaient de raconter le vécu et décourageaient l'échange. Nous ne formulons aucune condusion d œ 

propos. 

Par conire, pour teminer cetk section, il importe de souligner que le groupe est un instrument important pour 

les femmes victimes de violence conjugale. bouche (1987) a développé des modèles d'intervention de 

groupe féministes pouvant pemieme aur kmnes de brissr leur sentiment d'isolement et ainsi de partager avec 

d'autres victimes tout en travaillant les dimensions d'esiime de soi, etc. 

Pour conclure, nous croyons que le programme n'a probablement pas été en mesure de développer la 

question du réseau primaire et de i'efltraide faute de soutien physique et financier. 

Pour teminer œ chapitre nous procédons maintenant d discuter des réaciions du conjoint après la sorüe de 

la femne du foyer ou durant la période de rupture (séjour en maison d'h&ergement, démarche I6gale, etc.). 

Tel que mentionné plus haut, malgré la décision de la femme a se sortir de sa situation et ses efforts de 

cheminement, le conjoint peut choisir de continuer à Miser des manoeuvres envers la victime afin de 

maintenir un conûôie sur die. Voyons maintenant les chmes m a n ~ o n s  de violence qui ont 6té exercées 

envers les femmes qui cheminaient vers une rupture de la relation violente. 

Catégories 20 et 21 - R(rc(km du conjoint 

Pour condure œ deuxiéme volet, nous examinons maintenant les réactions des conjoints alors que les 

femmes procédent a des démarches plus définitives face 8 leur relation. Tel que discuté au préalable, les 



femnes onlempunk5 M&entes mutes pour se mr de la refathn videMe. Certaines kmnes ont entrepris 

une demande de divorce, d'aulres ont demande une ordonnance de mantenir la paix tandis que certaines 
femnw ont été sourrûses d un processus d'accusations criminelles. hidemnent, ces pmcedures ne se sont 

pas déroulées sans dfficult8s. Entre autres, nous notons des complications face au temps requis par les 

procédures de divorce, le manque de compréhension des intenrenants, ies peines mini- imposées aux 

agresseurs, etc. 

Un autre cilemme qui se pose estcelui du f6ie de I'agesseur pendant la démacha de la femme- Cexp(i&on 

féministe de la violence faite aux femmes nous porte h constater que plusieurs facteurs contribuent il cette 

pmbiémaüque. On pale de la conséquence de la subordination des fwnmes dans la société et le maintien de 

cette subordination par des moyens de conWe et @abus. La violence se perpétue notamment dans le 

processus de wcid'isation, mais elle persiste aussi pace que la société la W&e et n'intervient pas de façon 
assez efficace pour la faire cesser. De plus, on dit que la violence permet de sourneüre les li#nmes, de les 

maintenir dans une dasse boppdmées et de consarvec la ceüuie tarrlde Wie que déterminée par k patriarcat 

(Larouche,l987). 

Selon Larouche (1 987), une remise en question de la cellule familiaie établie jusqu'a maintenant risque de 

m a  en péril le pouvoir des homnes, tel qu'ils l'ont détermin& Nous nous attardons à cette explication pour 

situer la derniére partie de œ chapitre. 

En Met, notre recherche nous permet de constater que, malgr6 les demaches concretes des femmes vers 

une rupture ou une prise en charge de leur vie, certains hommes continuent a exercer des formes de 

domination et de contrde sur les vidmes. Les tactiques et manoeuvres exercées par les conjoints, et dont il 

sera d'ailleurs question, sont très signincaîives et perhirbent ces femmes et leurs enfants de maniere 

importante. 

Notre recherche a identitïé deux fiormes de comportement : celui de la dimension violence psychologique et 

celui de la dimension autres compomnents, soit la position de l'agresseur face d la ôécision de rupture. 



Catégorie 20 - Comportements de viokno psychologique 
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Pendant ce processus l'homme peut respecter les choix de sa conjointe et se concentrer sur ses besoins 

thérapeutiques, ou il peut choisir de a perpétrer des actes violents afin d'intimider sa conjointe et de 

maintenir un contrdle sur elle. 

MacLeod (1 987) rapporte que la vioknce suMt au-delri de la séparation. Dans son 6nide, I'auteure nous dit 

que a84 pour cent des femmes qui n'ont jamais repris la vie commune après avoir quitlé la maison 

d'hébergement signdent au un incident violent avec leur ex conjoints. Oueliet, Lindsay et Saint-Jacques 

(1 993) rappomnt que la videclce, loin da cesser avec la fin d'une union. se deplace d'une conjointe h une 

autre. 

Voyons maintenant les divers comportements identifiés par les femmes qui font partie de cette recherche. 

20.1 Manipuler 

Manoeuvrer de façon occuite ou suspecte dans le but de fausser la rédité. Manoeuvre par laquelle on 

inRuence à son insu un indvidu. Action da9r sur quelqu'un par des moyens détournés pour l'amener a ce que 

l'on souhaite. D6fomation des faits, altération ou interpr&tion abusive de la realité (Ouellet et al., 1996). 

daurais aimé mi d'y laisser la maison pis moi avoir mes meubles. Mais lui disait que si j'y 
laissais la maison, qui la vendait pis les enfants voulions pas.. (2-c.20.1-p.85). 

=Ben, y m'appelait $ut l'temps, pis j b  demande pardon, pis y m'a enj6lée au bout te.^ (6- 
c.20.1 -p.71). 

Trois femmes sur neuf palent de la manipulation avec un lotd de cinq énoncés. Ce comportement semMe &re 

une fgwi de c o n W  les sentiments et les deasions de la conjointe. On se sert de moyens specifiques pour 

aMeiaMeindre la femne et on voit que les e&ts sont la culpabilité ou I'ernrnhernent de la victime a procéder vers 

les solutions qu'elle désire réellement Nous ne pouvons pas parier de conîrôle étant donné que le conjoint 

ne dit pas directement à la femme quoi faire, mais choisit d'autres tactiques pour atteindre ses fins. 

20.2 Harceler 

Action de tourmenter une personne en la poursuivant sans cesse et en lui Wsant subir d'incessants 

désagréments. Provoquer ou exciter par des paroles moqueuses et désobligeantes. Action de Mguer 



180 

quelqu'un par des demandes, des questions, des prières, des sdlicitaüons, des attentes &&rées. Action 

d'exhorter quelqu'un continuellement pour le faire agir et progresser (Oudlet et al., 1996, p.48, tome 2). 

.Pi une jbi marché pis quand j'arrive au magasin, y m'attendais l'autre bord. Y m'a 
faite signe pour y'dier à son truck. J'ai pas voulu y'der. jY entr6 au magasin. Pis là y'a 6eë 
a la porte du coté pis qui frappait, y ftappaib (23.20.2-p.59). 

.Chaque fois qui &ait en boisson, y m'nait m'tanner.~ (k20.2-p.75). 

d a  prerni&e lois j'ai été à  accueil, y'appelait constamment a l3ccueil.s (1 û-c.20.2-p.47). 

Le harcélement a recueilli 13 bnoncés d'après les témoignages de sept fammes sur neuf qui disent en avoir 

&té victimes. Cela est remarquable. Ce comportement se manifeste de fwn directe ou indirecte. Prenons, 

par exemple, l'homme qui se stationne de l'autre coté de la rue du lieu de travail de la femme. II n'a pas besoin 

de lui parier mais sa simple présence peut amener des sentiments de peur chez la femme. Cet exemple est 

commun et ne peut malheureusement faire l'objet de poursuites criminelles 8 moins que l'agresseur ait des 

contacts directs avec la femme. 

D'un autre coté, de façon plus directe, l'agresseur qui appelle la femme sur une base régulihre et tbquente, 

qui se rend son lieu de travail, est susceptibie @&re accusé si la femme porte plainte. 

Cependant, même avec une ordonnance de maintenir la paix, l'homme peut faalement contourner la loi. 

L'étude canadienne (1 993) démontre dairement que les agresseurs font souvent faux pas aux lois. 

Le harcélement est sans do* un moyen de maimi r  un dnMt de peur chez la femme. Plusieurs des femmes 

de ceüe recherche décrivent bien les ales commis à leur bgard et la question du harcèlement est sans doute 

très importante. 

Émethe des opinions défavorables, des reproches, des jugements de désapprobation sur quelqu'un ou sur 

quelque chse. Faire ressortir ses défauts, la rendre coupable et répréhensible. Lui reprocher ce qu'elle est, 

ce qu'elle fait, etc. (Oudlet et al., 1996, p.47, tome 2). 



=Ya die que c'tait la faute d'ma Mlle qu'on &ait séparé.. (7-c.20.3p.18). 

(....y m'di tout lbmps que j'ai brisé la fa mi lie.^ (1 lc.20.3-p.35). 

20.4 Sen prendre ara enfants 

Les professionnels qui oeriurent auprès des f M h  et, plus spécfquement, celles qui traversent des pModes 

de séparabarabon ou de divorce, connaissent les enjeux en cause pour les enfants. 

On entend couramment parler d'enfants victimes de divorce. II s'agit de ces enfants qui doivent subir des 

tiraiilernentç erttre les deux paents, qui sont appelés à choisir entre un parent ou l'autre, qui sont vulnérables 

aux critiques et accusations des parents, etc. II s'agit d'un phénomène commun. 

Les enfants sontconhis et par leur situation. Ça devient encore plus problbmatique lorsqu'un parent 

essaie de contreler i'autre parent en se servant des enfants. 

Maiheureusement, les m i n i r e s  des conjoints m u r s  ne maquent pas d'imagination. Ils sont habitués 

d'avoir une relation de domination envers leur conjointe et ils se servent des enfants pour maintenir ce 

contrôle. Les victimes sont affW&s par ces tactiques qui interférent dans la relation pèreenfant On peut 

imaginer un manque de confiance de l'enfant envers son père, une fnistraüon et une confusion par rapport a 
ce qu'il v i t  

 voulions m'nir m'trouver. Pis lui, quand y'avions di ca, y'a pris a s'enrager, pis là y les 2 
battus.. (7-c.20.4p.42). 

....disait aux enfants que j'btais une croche9 (1 1 c.20.4p.9). 

Les femmes qui témoignent de la question des enfants nous font constater l'ampleur de cette problbmatique. 

hidemment, le conjoint ira loin pour atteindre la femme. II battra les enfants, il les empêchera de voir leur 

mére, etc. Ces comportements vidents affectent sérieusement i'équilibre des enfants. Ces problémes qui 

peuvent surgir pour ces enfaits sont nomkeux i n m i e ,  énurésie, pensées suicidaires, dépression, anxiét6, 

baisse du rendement scolaire, etc. (Jm et ai., 1 990). 



20.5 Menacer 

Action de donner à queiqu'un des mot& de crandre que Ibn puisse accomplir une action qui lui serait 

préjudciable. Manifester videmnent dans le but de sign* P une personne Ilntention que l'on a de lui faire 
du mal, de la comncke par b fOroe 8 fare quelque chose, d'avoir recours la violence s'il n1oùtem@re pas, 

etc. Exprimer le projet ck nuire à Proférer des paroies sur un ton menaçant (Ouelkt et al., 1996, p.129, 

tome 1). 

 ritso sou vent qui a appelé pis y m'a insuMe pis : hi verras pu ies enfants?* (7c.20.5- 
p.36). 

(....mon mari voulait, m'avait menacée de m'tuer.. (7~20.5p.76). 

dc ... mya'sait soulliir chez-nous jusqu'à trois-quatre heures du matin, y disait qu'y allait s'tuer.,, 
(1 1 -~.2O.Sp.8). 

Seulement deux fWrnes sur neufrappocent avoir été menacées. Cependant la gravité des réponses 8 cette 

question est énomie. Les menaces ck mat, ies menaces & perdre les enfants, de suitide, étaÎent sans doute 

tmmatkantes pour les femmes. On peut slmagïner @être constamment appelée et menacée. Cela doit etre 

épuisant et décourageant Les femmes ont tr& peu de recours pour faire cesser ce* f o m  de violence. 



Catégorie 21 - Autres comportements 

Voyons maintenant d'autres comportements qui ne s'inscrivent ni dans la forme de violence psychologique, 

ni dans les autres formes décrites au début du chapitre précédent 

Par contre, ces cmpodments s'insaiventtrès bien dans un contexte de besoin de contrble et de domination 

de la femme face a ses choa Ces cOmQOcdwnents nous rappellent les manoeuvres du conjoint dans la phase 

lune de miel dors quW fait des prwnesses de changements, etc. On peut y fare un lien, sauf que cette foisu, 

il emploie des tactiques & dernier recours. 

De plus, certains conjoints peuvent accepter ou refuser les modalités légales de divorce ou les directives de 

la Cour criminelle. Dependant de a réaction et de la cooperation du conjoint avec les systèmes en place, k 

processus de cheminement de la femme peut etre facilité ou retardé. 

Voulant a but prix maintenir un corn le de sa vie personnelle et ainsi ne pas perdre sa femme, l'agresseur 

concentre don ses energies ven la restauration de sa relation de coupie. Dans le cycle de la violence, cette 

6$pe est reconnue oomne étantla troisième phase. Cependant, pour celte section, les tentatives du conjoint 



ne sont pas inscrites dans un ean8exle de lune de miei, mais dans un contexte qui se camct&Ïse comme étant 

un cycle de la violence. L'agresseur tente a but prix de regagner sa conjointe. L'agresseur choisit plusieurs 

démacks pour ravoir sa fiermie a ses co(Bs. II lui fait des promesses, il consulte des organismes d'aiâe pour 

alcooIiques, il ach&ra des cadeaux, des ileus et lui promettra de ne plus adopter ces conqmternents qui ont 
conduit A l'instabilité de la relation (Larouche, 1987). Par conbe, la kmme a cheminé beaucoup et elle a 

dépassé un ~n plateau. Eiie amnail le cyde de viobnce suffisamment pour s'empêcher d'&ire influencée 

négativement par son ex conjoint Son espoir de restaurer la relation est diminué et elle se sent plus confiante 

maintenant qu'elle a errtamé des démarches comètes. 

21.1 Demande de retourner 

L'agresseur demande de retowner avec la conjointe. II est difficile â'expliquer cet etat de fats plus dairement 

que par la description des témoignages. 

(....y m'suppliait de m'en aller d'nouveau pis ...* (2-c.21.2-p.59). 

-...yt était en boisson, ben Ib, y nous fait l'diable à maison, qui m'aimait, pis reprends-moi .... 
(2x.21.1 -p.62). 

<&"t'ri supplie, amènes-moi.. (1 1c.2.1-p.35). 

t%dernrnent, les agresseurs identifiés ia semblent se trouver dans un état de désespoir. C'est une tentative 

importarite & demander la f&me de le reprendre. Nous aiw eu des témoignages de quatre b m m  avec 

un total de cinq énoncés. 

21.2 Refus des conatkns iégale 

D'après nos réponses, -ns hamies reïusent catégoriquement las decisions et recommandations légales 

par rapport au dwrce où parapport a la cour. Que œ soit l'ordonnance de maintenir la paix ou la garde des 

enfarils, -ns conjoints rehisent de coopérer. Cela rend la tdche plus a(licile et met plus de pressions sur 

la femme. 



4% la, on a fait des p a p h  d'entente, pis quand ça m'nu I'gemps d'signer, y voulait pu.m (7- 
C-21.1 -1-p.76). 

a... y'a pas si* mes pq&rs enaxe pis j'peux pas y laisser voir la p'61e.~ (1 k .21  I .l #O). 

Le fait de ne pas obtempérer aux conâitions légaies peut entraîner d'importantes répercussions, comme 

I'interdction d'accès aux enfants. Les fkmnes qui parient de ceüe question sont au nom& de trois avec cinq 

énoncés. Ce c h i i  n'&pas signkaüf, mais ii nous in- que trois femmes se voient emwhées de mettre 

fin à ce chapitre de leur vie à cause du conjoint qui refuse de Ie lui pemietbe. 

21.3 Acceptation des conditions 

Malgré le refus de certains agresseur consentir aux condlions Iégdes, @autres acceptent & collaborer. Cela 

constitue sans doute un aspect positif pour ces femmes qui témoignent ainsi. 

=Ya plaidé tout de suite oui.* (2-c.21.2.2-p.43). 

«Y dii : s'correcte, tu vas l'avoir la maison avec les enfants.. (6-c.21.2.2). 

Des sept femmes qui ont o k n u  un divorce, cinq sur neuf disent avoir obtenu, de la part du conjoint, une 

acceptation des condiions kgaies. Certains conjoints ont Bgaiement plaidé coupabies aux accusations 

cn'minelles. 

hidemrnent, lorsque les conjoints décident de signer les documents légaux et d'accepter les conaSons de 

divorce, cela facilite la démarche de fa femme. 

Nous présumons toutefois que, malgré i'accord du conjoint, il se peut que ceux-ci aient mis des fornies de 

pressions indirectes pour diminuer la position de la femme. D'ailleurs, nous venons de faire état des 

manoeuvres de harcélement et de menaces exercées envers les femmes. II est alors important de reconnaître 

que l'acceptation de signer un document ou de donner des tiens maûimoniaux ne se traduit pas 

syçtématiquernent par une cdi&Wh implia8e du conjoint Ce dernier peut passer par d'aubes moyens pour 

affecter la conjointe et ainsi la ma'ntenir dans une position de victime. 



Dans le chapitre précédent, nous avons étabii que lorsque les conjoints sont conîhntés leur probhe de 

violence de m n  directe et concrète, c'est-à-dire que la kmne quitte le foyer, eik le appel B de l'aide. Les 

conjoints vide* s'orieneent vers des ressources afm de changer leurs comportements. Que ce soit I'arêt de 

consoriniaoon ddcod, la thérapie ou une simple prise de conscience avec intention de changer, le conjoint 

se dit prêt à y metlm les efbrb. Les Lmmes qui ont vécu longtemps dans le cyde de la violence connaissent 

le caracbke tenpaara de ces pmeses da ehangemenEf- Dais b pas*, plusieurs femmes sont retournées 
avec le conjoint suite aux promesses de changerne& et eHes sont vite retombées dans le cyde de la violence 

alors que le conjoint se sentait ii I'aise dans sa position de domination (Larouche.1987). 

Cette section est différente dans le sens ou elle traite des changements positifs du conjoint selon les 

observations des femmes de notre recherche. 

En eKet les témoignages suivants refletent un aspect plutôt positif du conjoint 

«...en dernier o.k., y'a beaucoup changé là. Y s'a beaucoup amélioré.. (2-c.21.3-p.23). 

d'était plus docile, li la fin on s'comprenait, ça marchait ben.* (bc.213p.56). 

aYestmoim pire parce'que quand j'appelle les enfants das fois, y m'parle.. (7c.21 Sp.19). 

Nous avons recueilli 20 6noncés a cet efM, donc un chiffre impressionnant Cinq f e m  nous indiquent que 

leur conjoint a fait deç efforts de changements. II est remarquable de constater que, selon les femmes, ces 

conjoints sont devenus plus dm, plus gentils. etc. Se peutil que le divorce ait provoque des changements 

permanents? La femme a quitté le foyer, elle a pris sa charge les enfants. Le conjoint a-t-il pu résolument 

décider qu'il allait changei? 

Les recheraies nous indquent -nt Selon plusieurs études, P moins daide cona&te par l'entremise de 

groupes de soutien pour hommes abusifs ou de @autres ressources, il est impossible pour les homnes de 

changer les patrons de comportements qu'ils ont maîtrisés depuis leur jeunesse. La programmalion de 

I ' h o m  a &re abMcbit passer p a  une âéprogramaüon. Cela implique l'utilisation d'outik alternatifs et un 

virement radical de la pensée de I'hornrne par rapport aux relations. 



Pour ce qui est des résultats obtenus dans cette saclion, nous w o n s  que ks hommes ont été confrontés 

8 une nouvelle red'i, soit I'afîÏnnation de la femne qui, en retour, a blé soutenue par le sy- &gd et 

social. Cela a mis beaucoup de presYMs sur les homnes qui se sont vus dans PobligaGon deûe plus civilisés 

et respectueux de leur ex conjointe. 

On pourrait faire un pardble entre cet& dynamique et ceHe du jeune délinquant qui se retrouve sous 

ordonnance de probation et devient ainsi plus respectueux des lois et de la Ce jeune maint 

ISncacéraoon ou &autres mesures plus drasbasbques. Le même scénario pounait s'appliquer aux conjoints qui 

se sont retrouvés face d des pressions externes tels les s y s W m  légaux ou autres. Cela a sans doute 

contribué renforcer la position de la femme. 

6.3 Conclusion 

Ce chapitre nous a permis de retracer le parcours de la femme, depuis une prise de conscience jusquia la 

résolution de la situation par I'enbeniise de démaches concrétes en vue de mettre fin à la violence conjugale. 

Les modes d'intervention p(Naégiés par le programme sont ceux qui favorisent une prise en charge paf la 

femme, pour ensuite l'amener a poser des directes vers l'6limination de la violence. 

Nous nous sommes appuyée sur de nombreuses recherches qui portent sur la probkmatique de la violence 

conjugale tout au long de ce chapitre. 

Nos données nous ont permis de connaifre les rdles spéafiques de l'intervenante sodale alectée au 

progranme ansi que ceux des corps poliam. Rappelons-nous que le fondement du programme est d'otïtir 

à la victime un accompagnement et un suivi tout au long de son cheminement 

Les femmes qui ont parbapé CI œtk recherche nous ont confirmé la présence positive de fintervenante saciaie 

quant aux interventions axées sur I'education, l@éaute, le conseil et l'encouragement Cela renforce le discours 

féministe prôné par Larouche (1987), Macleod (1987). Bilodeau (1987) et du rapport fëdéral .Un nouvel 

horizon. (1 993). Certes, l'intervenante socide a sans doute conbibué d augmenbw le sentiment de h u m  

des femmes dans la connaissance de la dynamique de la vioience conjugde, de leurs droits fondamentaux 

et de leurs options légales et sociales. 



Du côté accompagnement, l'intervenante semble avoir b@ plus appréaée lorsqu'elie se rendait 

disponible aux femmes qui devaient se déplacer afin de recruter des senrices Iégaw ou simpkrnent pour 

paiIbe en cour. La plus grande fablesse notée dans la mise en oeuvre du programme se situe par rapport 

a l'accompagnement ou au suivi offert aux femmes auprès de la @ce. 

Ce dernier résultat est inquiétant car il contredit en quelque sorte l'objectif primaire du programme qui est de 

favoriser les rqqwds enbe le sedwr SOad et policiw. CerBes, les démarches initiées par l'intervenante 

dans le but d'encourager les interventions de la police ne sont malheureusement que peu reconnues des 

femmes participantes a la recherche. 

Nous avons suggéré qu'il existe peut-étre des lacunes concernant I'infomaüon et I1~ducaüon auprès de la 

police. Ces mécanismes de soutien favoriseraient sans doute une meilleure relation de travail et un suivi 

régulier entre l'intervenante sociale et la police. Cette question mérite plus de rbflexion et de discussion. II 

faudra, par ailleurs, déterminer s'il tient du r6le de l'intervenante &aie de âévefopper des outils de soutien 

auprès des corps policiers- 

La dimension de la fermeture du dossier a aussi fait l'objet de critiques. En générai, les femmes disent avoir 

été mises au courant de b f&meture du dossier par l'entremise d'appels téléphoniques. Aussi, la question du 

moment de la fkmture peut causer certains ennuis aux femmes qui disent avoir eu besoin de davantage de 

soutien. 

Tel que décrit dans le rapport .Un nouvel horizon. (1993), les services sociaux fraditionnels ne sont pas 

conçus pour faire face au processus long et complexe nécessaire B surmonter les effkts destructeurs de la 

W n œ .  On s'attend souvent à ce que les progrés des survivantes regressent ii tr& court ternie, ce qui leur 

impose bien trop de pression. Dans certains cas, ça les oblige à retourner vivre avec leur agresseur. 

On propose alors qu'une grille d'évaluation soit développée afin de suivre l'6volution de la femme dans son 

cheminement légd et personnel. Cela pourrait permettre B la bmme et d l'intervenante sociale d'identifier les 

points qui nécessitent davantage de travail. Dans I'évenhial'i où les besoins des kmmes ne répondent pas 

aux critéres du progame, I7ndeNenartte socide pou~&sans doute aider les victimes à connaître davantage 

les ressources communautaires tout en favorisant le développement du réseau primaire. 



tgalernent, le développement @un réseau dentaide par ltentrm*se du travail de goupe pourrait avoir des 

répercussions positives pour les femmes ainsi que pour le programme. 

D'une part, cela faciliter& l'échange entre les femmes, leur petmettant ainsi de dévekpper des liens avec 

d'aubes personnes qui ont vécu des expériences similaires. Ce genre de soutien pourrait contribuer d briser 

l'isolement des femmes. 

De plus, i'intiervenank soade pourrat inbwvenir auprés des victimes sur une base collective et ainsi diminuer 

sa charge de travail qui porte sur les interventions individuelles. Les rencontres de groupe sont ibccasion 

idéale d'indure les ressources communautailies (invités, conférenciers, etc.). 

Note étude nous donne des résultas plut& çombres de I'efiicacibé du syst&ne policier a l'égard de la violence 

conjugale. 

Peu de femmes disent avoir demandé assistance à la police. Parmi celles qui ont eu a recevoir les seMces 

policiers, anq ont 6iti qqWes i î  faire des âédaraüons- Ces dédarations avaient comme but de recueillir des 

informations vis-&vis des w M i  de porter des accusations aimineiles ou â'érneüre des ordonnances de 

paix. 

II y a eu des poursuites criminelles dans deux cas et cinq femmes disent avoir bénbfiué d'ordonnances de 

paix. 

Certes, l'intervention policière s'est avérée restreinte. La majorité des femmes interviewées rapportent un 

manque de comprehension de la part des policiers. Du &té de l'appréciation de ce système, les femmes 

affichent peu de satisfacb'on, tant sur le plan des approches que des poursuites. 

Dans le rapport 4Jn nouvel horizon* (1993), les femmes rapportent que les communications entre la police 

et les cdWMtés laissenta désirer. Comne dans @autres a&if,és de prévention du cn'rne. fa police s'occupe 

avant tout des aimes conlre les biens. Le rappoR poursuit en disant que la police ne se rend pas compte de 

l'urgence de faire de la protection des femmes et des enfants une priori(é kndamentde de la prévention du 



..II faut absolument que la p d i  et les seMcés desb'nés aux su~vantes collaborent et 
coordonnent ieus adMs  pour niener une lutbe globde contre la vidence f&e aux fiemmes. 
Des femmes meurent ou sont bkssées s'il n'y a pas de coo~anaiion. C~vduation des 
progarnies, I'exaclihideeti'exhausliuilé des dosiers, b di&sion opportune de I'infbmüon, 
et b OOOrdnaliori mWb& de chaque allaie revêtent une importance capitale.. (Un nouvel 
horizon, 1 993, p.241). 

Cappaeil judiciaire assume &alement un rôle important dans le programme d'intervention. Par ailleun, nos 

donnéeç c#mogaphiques nous indiquent que sept femmes ont obtenu un divorce. De celles-la, bois femmes 

disent avoir rgu de l'aide jlai-. Cepericfant, nous pcésurrms que certaines ont obtenu des &Ces d'aide 

juridique tout en omettant de le souligner. 

En général, les femmes trouvent que la lenteur du systéme judiciaire rend la démarche probkmatique. La 

moitib des femmes inte~ewées ont critiqué cette lenteur et une femme mentionne n'avoir reçu aucune 

réponse à sa déclaration depuis un an. 

Les fermies rnenhnnentégdement qu'elles ont été convoquées P temoigner en cour. Certaines femmes ont 

trouvé kpérience -le. Entre autres, menknnons k cas dune femme qui dit avoir trouvé pénible de parier 

de son vécu dans œ contexte public. 

Malgré les critiques émises d regard du système judiaaire, six femmes sur neuf se sont vues accorder la 

garde des enfants. 

En général, hndyse des femmes nous indique que le systéme judiciaire est loin d'offrir des mécanismes de 

protection qui favorisent un dimat de confiance et d'épanouissement sur le plan social et légal. 

Dans la même pensée, uUn nouvel tiorizon~ (1 993) indique que la lenteur de la justice et l'ajournement des 

pro& causent des proWmes. Si le procés se Gent longtemps aprb l'agression, l'agresseur peut essayer 

d'intimider encore davantage la victime. @etnerit, ks  peines attribuées témoignent d'un dege élevb & 

tolérance de la vioience aie aux femmes (notre étude rbvble qu'un agresseur à reçu 35.00 $ d'amende pour 

voies de Mi). 



Enfin, bien qu'un nombre impressionnant de femmes ont réussi à obtenir des ordonnances de paix, celles4 

critiquent plus tad le syçëme légd pour sa fahie réponse aux bris de ces ordonnances ou pour le simple fait 

que ces ordonnances aient couvert une période maximale d'un an. 

Les femmes qui ont eu recours aux services de santé mentionnent avoir été ignorées ou diminuées par les 

médecins en place, exception bite d'une femme qui a reçu des conseils positifs d'une infinniére. 

Nos données démogaphiqws indipent que sept fammes ont séjourne en m'son de îfansioon (Accueil Ste 

Fmlfe). Les séjours pouvàentvaier, mais en génhrai, les f&nmes pouvaient y rester durant plus dun mois. 

Les s e ~ c e s  reçus ont méM une description positive. 

Enfin, les ressources plus formelles comme les systèmes légaux et médicaux semblent s'attirer le plus de 

critiques de la part des femmes. Cela nous porte b aoke que les recommandations de I'btude canadienne 

(1 9931, dans son rapport intitulé aUn nouvel horizona, sont nécessaires. Entre autres, mentionnons le besoin 

pour ces secteurs de recevoir une formaüon continue et sgéafique au domaine de la violence conjugale. 

Pour terminer ce chapitre, nous avons voulu connaître les réactions des agresseurs face aux démarches 

légales et sociales des femmes. 

Parmi les divers comporlrtmea notés dasis nok  recherdie, le hacélement prédomine. En e&t, sept femmes 

sur neuf disent avoir ébé harcelées par l'agresseur alors qu'elles étaient en période d'obtention de divorce ou 

qu'une ordonnance de maintenir la paix avait 6té &mise envers celui4. 

Les autres comportements identifiés se sontégaiement avérés problématiques. Mentionnons, entre auîres, 

les menaces de mort et l'utilisation des enfants pour abuser de la femme. 

Les comportements que les agresseurs ont manifestés aux femmes pendant cetk période de leur vie nous 

confirment que la protecüon des survivantes n'est pas assurée mém si les appareils sociaux et Egaw sont 

impliqués. 

De fait nous constalons que les sys6émes en place ne favorisent pas les mécanismes concrets de protection 

des femnes su~vanks  et de leurs enfants. Pourtant, les enjeux sociaux et iégaux de cette continuation de 

la violence sont énormes. 



Par conte, sur un ton plus positif, nabe recherche nous &montre que, parmi les femnes ayant obtenu le 

divwce, anq conjoints ont fat des efiorb de changement de kun cmymbments et de ieur coopération vis 

à vis des ordonnances reçues, tandis que tmis conjoinb ont tefusé @accepter les mbtions de divorce ou 

autres ordonnances. 

Pour terminer, nous nous référons à la recherche Méraie, aUn nouvel horizon* (1993) : 

.Pour entreprendre une intenrenîbn coordonnée, il faut non seulement avoir la m&ne 
conn- des serwïces dispensés, aussi afmder la question de la même mani-. 
A l'heure actuelle, il n'y a pas de technique uniforme pour évaluer les atouts, les fablesses 
et l'eflicaciio des senrices ea's(ab (p.224). Tant que œ probième n'aura pas 6té abordé par 
tous les pdiers de gowemement, les b m e s  et les enfants risquent de demeurer dans des 
situations Mentes ou d'y retourner.» (p.227) 



CHAPITRE 7 

RÉSULTATS DU THÈME APRÈs 

7.1 Introduction 

Ce chapitre s'intéresse Li la situation de la femme après qu'elle ait reçu les semMces du programme 

d'intervention conjointe policeintervenante II s'agit de connaître son état actuel de fonctionnement 

D'une p& nous nous inbéressons à ietatde sa santé physique et psychologique. D'un autre &té, les k m m  

qui ont accepté de participer d cette recherche ont fwmulk plusieurs recommandations vis-&vis de la 

problématique de la violence conjugale. Ces recommandations occupent une place importante et seront 

résumées a la fin de ce chapïîre. 

Dans le chapitre précédent, nous avons discuté des démarches que la femme a choisies dans le but de 

cheminer vers une vie sans violence. Nous avons vite constaté que ce cheminement a 6té diidle. Ce-, la 

lenteur du systéme judiciaire, l'absence de suivi et de soutien & la part du système policier, ainsi que les 

comportements violents des conjoints envers les femmes, ne sont que quelques facteurs à avoir compliqué 

le cheminement- 

La ruphire de la relation peut s'avérer positive dans l'élimination de la violence. Par contre, la femme peut, à 

ce moment, envisager de nouveaux obstades. Mentionnons, entre autres, que les femmes s'approprient la 

responsabilité financiere de la famille et qu'elles doivent faire face ii diverses pressions sociales. Cela n'est 

pas évident pour la fwme qui, depuis longtemps, est dépendante d'un homme violent et vicb'me de plusieurs 

formes d'agression. 

Rappekms-nous qu'en génW ks Rmnes survivantes de violence CO njugaie souffrent dune faible @me de 

soi (Larouche, 1987). 

Et que dire de la qualité de vie des femmes et de leurs enfants? Il est important pour nous de connaitre le 

contexte de la vie actuelle afin d'évaluer si le cheminement de la femme à conduit a une q u a i  de vie 



supérieure compaée c e k  qu'ek M a v a n t  Nous nous inthssons don a la question des enfants, des 

activités, âes nouvelles relations et, enfin, du soutien qui est présentiement disponible. 

II y existe peu de recherches sur la question de la situation âe la femme su~vante de la violence conjugde. 

L'étude fédérale de 1993 .Un nouval horizons a tr& peu abordé cette drnension de la videne conjugde. 

L'étude madenne de 1993 insiste a be que les serviœs fournis au sein 6 la colledivit6 sont parmi les plus 

impoltantç pour ies S(IIViVai8es de vidence cherchent ti obtenir de I'infomiation, un appui ou des conseils. 

Dans œ chapitre nous verrons qu'il y a des W u r s  importants qui &vent du contexte ex post-fado et qui 

s'insérent dans la probkmatique de la violence conjugaie. 

Ceci di examinons maintenant ce que les femmes vivent au moment de l'entrevue. 

7 2  Présentation et analyse ckr fésuhts 

Le modele privilégi pour la présentation des données est le même que celui du chapitre précédent 

Rappelons nous que chaque catégorie est située dans un cadre conceptuel suivi d'un tableau avec résultats 

pour chaque souxaëgocie. Ap&, la sous-catégorie est analysée selon un cadre conceptuel; elle est suivie 

Bune description âes résubis (énoncés) ef M n ,  d'une analyse des résultats obtenus. ApréS la présentation 

de chaque sous-catégorie, nous revenons d mire cadre conceptuel présenté pour la catégorie et nous 

fournissons au lecteur une synthése f naie. Cette âémarche s'applique pour chaque catégorie. 

Catégorie 22 - Situation de vioience 

La violence surpasse toutes les formes d'oppression subies par les f i m e s  et elle est l'expression la plus 

extrême de la domination des homnes. Les homnes ont en effet une longue histoire de domination. Ils 

apparoennent au sexe dort* et ont intégré une notion Y agie du pouvoir. La violence sert de moyen pour 

assurer la domination et le maintien des règles cuItudles, sociales et économiques. La jusüfic;ilion de telles 

pratiques reste protégée par la cdlecovitt! masculine et tacitement admise par les in56tubPns en place 

(Larouche, 1987). 



Dans le chapiûe précédent nous avons vu que, pendant le cheminement de la krnme ven des démarches 

légales et socides, l'agresseur se sert encore de violence dans le but fintirnider et de maintenir une 

domination sur la victime. 

Notre recherche nous indque qu'un fwt pourcentage de femmes ont obtenu le divorce. P a  contre, certai'nes 

de ces femmes continuent B vivre de la videna. Que ce soit avec I'ex conjoint ou un autre homme, les 

femmes continuent h &e opprimées et abusées. 

Dans le chapitre 6, les femmes reconnaissent certains eff6rEs de changement chez I'ex conjoint On note par 

ailleurs des efforts vers une meilleure communication et une meilleure coopération avec les m o d d i  de 

divorce. 

Par contre, à moins d'avoir subi des transfomiaüons majeures, l'homme qui est confronté par sa conjointe et 

par la rupture de la relation reste toujows un agresseur. Et les femmes qui ont longtemps W victimes sont 

encore vulnérables et une cibie importante pour ces hommes dominants. 

C.22 Situation de violence 

L 
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22.1 - Violence physique 

La violence physique consiste P exercer des agmsions physiques sur une pesonne dans le but de lui fare 

mal (Chénard, 1994). 

Seion çansfacon (1 994, c'est bnqu'une femne tenie Q se fi- du joug conjugal qu'die court le plus grand 

risque @être tuée pa son conjoint En effet, la roitié des homicides commis p a  des hommes b Montrbd ont 

eu lieu aprés une rupture. 

GY voulait m'pogner a la Mle, y voulait m'pogner P la wrge, y m'a pogneé ma fdle..r (7- 
c.22.1 -p.77). 

-...le soir, y'est m'nu proche de mYesser dans l'visage ... Un moment donné y va être ben 
calme, un moment donnb y va etre ben su les nerfs. Pis quand y vient su les nerfs, c'est la 
violence qui I'emparîe.. (9-c.22.1-p.90 & 93). 

Nous avons relevé peu de vidence physique envers les femmes. Deux femmes sur neuf disent avoir subi de 

la violence physique, dont une femme qui a Bté empoignée et î'auûe qui a presque été frappée. Quatre 

Bnoncés confirment les témoignages reçus. Mdgb œ petit chiffre, il ne faut cependant pas minimiser cet 

aspect important des comportements de l'ex conjoint ou du nouvel ami. 

Nous croyons qu'aprés la rupture, certaines femmes sont plus vulnbrables que d'autres, surtout celles qui 

continuent i# manquer de confiance et qui continuent P faire face 8 diverses formes de discrimination. Selon 

Mouche (1 987), la femme a f& l'apprentissage du repli sur soi et elle a int&ré une image negative d'elle- 

même (fable estime de soi). De plus, ek a âévebppe des dlihides de passivitb, ce qui la rend plus vulnérable 

a la violence. 

22.2 Violence psychologique 

Selon Ouellet et al. (1996). la violence psychologique, en contexte conjugd, est un camportemnt specifque 

intentionnel et r6pétiüf qui s'exprime 8 travers différents canaux de communication ( v a ,  gestuel, regard, 

posture, etc.) de façon active ou passive, orede ou indirecte dans le but explikite d'atteindre (ou risque 

d'atteindre) une personne et de ia blesser sur le plan émotionnel (p.43, tome II). 
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Dans le chapitre 5, la violence psychologique est celle qui a retenu le plus de témoignages. En effet, les 

femmes disent avoir subi des abus psychologiques muttïples. La violence psychologique, de par sa nature, 

peut prendre une forme pius diScréte et Btm ainsi tolérée p a  le système Iégd et &ai. 

a... c'&&but lèmps moé qui 6W coupable. Ah!, c'tait a cause de moé qui avait fait ça.. (6- 
c.22.2-p.72). 

a...mais y est possessif. Ya d'la jalousie., (1 lc.22.2-p.69). 

La vidence psychologique ne sejnbie pas avoir eté trop problématique pour la majorité des femmes. En e(iet 

trois femmes sur neuf ont discuté de ce& question avec un total de quatre énoncés. 

Une hypomese possible est la suivante : une fois que les f e m s  ont obtenu une certaine liberté du conjoint 

vident, il se peut qu'elles minimisent certains compo<$rnents violents. Nous aoyons que les femmes situent 

certains comportements dans un contexte id& Lorsque le cyde de la vidence est absent il y a moins 

d'escalade et hrme de sévérité et de fi.équence des cOmpOcBements violents. Ainsi donc, si les comportements 

d'abus psychologiques sont moins fréquents, on suppose que les femmes ont davantage tendance a les 

tolérer. 

Une autre hypothese possible estœile que les femneç ont maintenant une plus grande marge de manoeuvre 

face a l'agresseur. Leur IiW leur procure un sentiment de confiance et les mécanismes légaux en place sont 

des outils qui peuvent seMr la femme si l'agresseur tente de poursuivre ses comportements violents. 

CatBgorie 23 - Situdion financière 

Au Nouveau-Brunswick, si la femne n'est pas sur le marché du travail ou si elle ne reçoit pas de revenu, I'aide 

financiére provient principalement du ministkre des Ressources humaines (autrement connu sous ~ien-Etre 

social). 

Selon l'étude canadienne (1 993), la législation et b r6glementatian de I'aide sociale pefpétuent les situations 

de dépendance et jouentconbe ks femnes qui Iuüent pour leur indépendance. En vertu de la r6glementaoon, 

tout supplément de revenu que peuvent toucher les femmes, üûe de pension aiimentgre par exempte, est 

déduit de leur chèque d'aide sociale. 



Les t a u  dsponiMes sont nettement au-dessous du seuil de la pauvret6 (Statistique Canada. 1995). 

De plus, une dimension impoitante de la dynamique, et qui porte au chemnement des femmes, est 

la q&n bumuaaique impos6e p a  les agences finawihs. Les cr@res et les procédures de demande 

pour o k n i  de iade financiére font que les femnes ne rwvent pas imméaatement un soutien financier et 

doivent même parfois attendre de longues périodes avant @avoir accès a Passistance. Certaines maison de 

transioon faPPoident qu'au Nouveau-Brunswick, on a dé@ exigé de la femme qu'de soit séparée du conjoint 

durant trois mois avant de lui accorder des meubles de base et une carte medicde pour les enfants- Ceîîe 

ligne directrice avait pour but d'éviter l'abus du système car on affirmait que, trop souvent, les femmes 

retournaient avec les coipinb. Ce sont de teiies mesures disaMina?oires et injuçtw qui conduisent au retour 

de certaines femnes avec des conjoints vioients. Également, les femmes qui refusent de retourner avec 

l'agresseur sont forcées de trouver un logementtemporaire ou de vivre dans des concilions pénibles. 

Ces O bstades discriminatdres ne favorisent aucunement la prise en charge de la femme. 

<<...ça coûte cher en ... Pas les moyens ... J'ai presque toujours vit ma vie sur rassi stance... 
cYait que ...n (1 -c.23-p.Z7 et 28). 

.Pis quand j'me lève le matin, ben, c'est tout Iïemps mes m&nes proM6mes. On dirait ça 
s'dtxolle pas. J'ai pas d'argent, j' ai... Comment j'dirais ça, j'ai d'la misère L habiller les 
enfants.. (6-c.23-p. 1 03). 

-...jl mai vu manquer d'argent.+ (10-c.23-p.95). 



La quesiion financière est probkmatique pour anq femmes avec un Wai de 15 bnoncés. Ces résultats nous 

indiquent une foite proportion de femmes qui saufVent de dÏflicuités finandfes. Cela nous p o h  a constater 

que le soutien fina& ofkt aux knmes est une source d'angoisse plutdt qu'une source de confort. On peut 

sans doute discutw dun Qu& état de victime lorsque la femme sort d'une relation violente, mais qu'elle doit 

vivre une pauvreté comme conséquence. 

il y a malheureusement peu de recherches sur cette question -que. Elle s'insère plutôt dans un 

phénomène gkbd de b pwvreio. II serait intéressant bbtudier la pauvreté et ses efkts chez les femmes qui 

réussissent rompre avec la vidence. 

Catégorie 24 - Contexte de Ir vie .ctueiie 

Cette section s'intéresse aux activités récréatives et à la question des rdations personnelles. 



II est important pour la femne de sMr de son foyer, de wcidiser et de dévebppar des inbéréts propres. 

Psydidogiquement, la fimm a besoin #un réseau soad et @activités de loisirs si elle veut briser I'isdement 

et se sentir mieux. 

Sur le plan des relations personnelles. il est souvent dit que les kmnes vicürnes âe Wenœ conjugale se 

retrouvent avec dautes paidenaires violents. Nous avons demandé aux femmes si dles &aient avec un aube 

partenaire et si elles se sentaient en sécurité dans leur nouvdie relation. 

C24 - Contexte de ta vie actuelle 
C.24.2 

24.1 Activités P I'extérfeur de la vie frmZk'ale 

Rinfret-Rayw et d. (1 996) ont 6tude I'6W de sante mntaie d'un groupe de femmes violentées. Leur étude 

nous démontre que Mme les femmes qui ont quiüé leur clinjoint conb'nuent a présenter des syrnphbmes de 

sornaüsaüon, de dépression, d'amiébé et de psychose 



Ces m h s  au(eures sugghnt une amdation entre ces symptibmes et ies esactéristiques psychosoades. 

comne kahe de çoi, rad@abn çoOde, rasmion cornportementde dans le couple. l'ajustement dyadique 

et l'assertion compdementale générde. 

Pour reméder aux çyiFpomes mentionnés ci-haut, on encourage une démarche d'aide axée sur les besoins 

personnels. Les dimensions psychosocides doivent être évaluées. 

Pour -ries Cemneç, les demarches personnelles peuvent englober des interventions individuelles axées 

sur les effets pst-traumatiques de la violence. 

Pour d'autres femmes, la participation P des activités soQaies et récr6ab'ves pourra leur procurer un moyen 

de Sansiger avec les symptdmes âécrits plus haut Ces iniüatives sont un moyen posM pour faciliter le 

cheminement de la femme vers une plus grande confiance et un sentiment de bien4tre. 

e...j'sors de I'appartement, j'va trouver mes chum. J'va dans ma fimilie, t'sé la. Ça va ben.. 
(7-c.H.l -p.l07). 

d'ai fait un jabn, j'me tenais occupée... Chiver passé. j'fasais du canevas ...- (1k.24.1- 
p.94). 

Malheureusement, îrès peu de femmes s'adonnent Ci des loisirs ou a des passe-temps. On n'en compte que 

deux sur neuf avec bois énoncés. Cela est biste de constater que les femmes ne s7nWessent que bés peu 

aux activités extérieures. Nous présumons que, faute de moyens finanaers, les femmes ne peuvent pas se 

pemetk des adhités pour elles-mêmes. Évidemment, ces conîraMes ne font qu'encourager I'isdement de 

la femme et la de~rioration des syrnpdbmes déaits par Rinfret-Raynor et ai. (1 996). 

Si les femnes ne sortent pas du byer pour changer leur environnement dles continuent sans doute P som 

des symptômes comme la dépression ou autre- Les acîWs récréatives et culturelles favorisent une prise en 

charge de la vie personnelle. Cela implique des acli*vit& qui stimulent l'interaction sociale. M e m e n t  a un 

effet dévastateur sur la femme qui est anxieuse et déprimée. 
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24.2 Avec nouveau conjoint (mi) 

II n'est pas évident pour une femne de fam une nouvelle relaüon si elle a de la difficulté à faire confiance 

aux hommes surbut si ses expériences antérieures furent négatives et destrucîives. 

La théorie de I'abdmmt en est une qui se pendie sur les relations et plus specifiquement la capacité d'une 

personne à former et maintenir des relations permanentes. Selon 6owiby ( M g ) ,  plus une personne est 

exposée a des fraumaüsrnes plus elle a de la difficuité a fae confiance autrui. Dès note naissance, nous 

fornions des Sens UatWkmntr avecles penonm sigiiicabves qui nous entourent Le systéme parentai - 
famfid proaire d Penbnt la sécurité nécessaire pour dévelooper et maintenir des relations. Lorsque l'enfant 

est exposé a de la vidence ou pue lenviaonnement soufhe de stabilité affective et physique, il y a interférence 

dans le processus de l'attachement (Ainsworth et ai., 1978; Bowlby, 1971). 

Lorsque les femnes victimes de violence conjugak ont tenté de fare confiance a leur conjoint (voir cyde de 

la dence) œ dernier les a trahit. Le recours b des comportements de violence a découragé les efnrts des 

femmes a refaire confiance l'homme. Également, les séquelles psychologiques assez remarquables, 

provoquées par l'abus vécu ont un effet négatif chez la femme qui desire entreprendre une nouvelle relation. 

'.. jlavais un chum dans canips la, pi y restait avec moi, pi y voulait s'en aller parce que cW 
un homme marié" (ï-c.24.2-p.36). 

a Mon chum est vraiment bon, y fessera jamaisn (1 1 c.24.2-p.69). 

Peu de femmes sont impliquées dans une nouvelle relation. II y a que deux femmes qui discutent d'un 

nouveau conjoint dont une a vécu un échec. 

Tel que rapporté dans I'introduclion de cette s o u ~ r i e ,  la dynamique de l'attachement peut etre tr& 

prof%matique pour la téme qui a subit plusieurs inkrf6rences et plusieurs baumab'smes dans ses relations 

précédentes et plus parüculi&ement avec le conjoint vident II FaR mentionner a œ point que toutes les 

femmes inte~ewées nous ont indiqué un historique d'abus alon qu'elles Btgent plus petites. Certes, les 

traumatismes vécus remn?ent souvent a la jeune enfance ou a l'adolescence. 



II n'est donc pas sutprenant de constater que les Ibndwnents nécessaires pour le développement des relations 

sont fortement compromis chez les victimes de violence. 

Catégoiie 25 - Soutien 

Bilodeau (1 987) expüque qüe le réseau primaire consiste en les parents, les enfants, les soeurs, Mes, belles- 

soeurs.. .amis-es et les voisins. 

La question du soub'en a été soulevée dans le premier chapitre. A ce moment de leur vie, quelques femmes 

(en moyenne quatre sur neuf) indiquent avoir reçu un peu de soutien. Eiles reçoivent prinupaiement ce 

soutien de la pat des aises, & la fanilie et des enhnts. Les résultats sont h peu près égaux pour les trois 

formes de soutien. Biiodeau (1 987) -que que les femmes se tournent principalement vers ces ressources 

lorsqu'elles sont en démarche d'aide. 

Notre étude nous indique que pendant que les femmes &aient victimes de violence, elles soufftaient 

d'isolement et les fréquentaüons &aient souvent contrôlées par le conjoint Par ailleurs, les femmes victimes 

nous ont confirmé ces fMs lorsque nous avons examiné les formes de violence ainsi que les sentiments de 

celles-ci. 

Toutefois, nos données nous indiquent que ce réseau a joue un rdle minime dans le chapitre 6 c'est-à-dire 

pendant les étapes plus concr&es du cheminement des kmmes. Conséquemment, les femmes ont surtout 

fait appel ce réseau alors qu'elles étaient dans fa relation violente. Ces données infirment quelque peu ce 

que nous dit Bilodeau. Ce chapitre nous a offert que très peu ou aucune information peitinente face à la 

question du soutien. Pendant cette phase de sa démarche, la femme a recours A une diversité de services: 

maison de transition, intervenante socide du programme, avocate etc. 

Bilodeau (1987) insiste buWais dire que la recherche d'aide auprb de la famille, des ami(e)s et des 

voisin(e)s peut fournir un support affectif et instrumental ii la femme. 

Ckvarie (1 990). expl i~ue que I'enBourage et les membres de la famille peuvent, par leur soutien, procurer une 

forme d'aide aux femmes et contribuer à leur bienae. 

Voyons maintenant le degré de soutien que reçoivent présemnt  les Iwnmes. 



cas - so~tm 
I I 

l 

25.1 Enfants 

La thhne qui porte sur la violence conjugale anime que les enfants sont égaiement victimes directs ou 

indirects. Qu'ils soient témoins ou qu'ils aient subit directement de l'abus, les enfants soufient de séquelles 

Brnoüves et physiques. Dans son étude, Chenard (1994) nous rappelle que les enfants issus de aniilles ou 

il y a une présence de violence conjugale sont risques de plusieurs problémes: santé, hubies mentaux, 

allergies, maux de tête, depression eic. De ieurcuté, J a 6  et d. (1 990) nous affirment que les enfants peuvent 

souffrir d'interférences dans leur mode d'attachement, de proMArnes énurétiques, d'insomnie etc. 

Lorsque les enfants vivent quotidiennement des c o M Ï  dans la famille et témoignent de la vidence 

psychdoggue et physique envers leur mére ik âédoppent eux-aussi des perceptions et des comportements 

vis-&vis les relations. Entre autres, ils démontrent des difficuk de fonctionnement l'école et dans la 

communauté. Ils sont confus et k vivent dans la peur. Laouche (1 987) anime que les enfants peuvent &re 

soit des cféknseurs soit des agresseurs. Ils peuvent 6gaiefnent assumer l'un et i'autre des rbles. 



Lorsque les femnes choisissent de quitlw leur conjoint, elles le font souvent dans le but de protéger les 

enfants (Galley & W&. 1 996). Notre recherche confirme cet &noncé.- 

De la naissance jusqu'a f'âge adulte, les enfants jouent un d e  important dans le phenornene de la violence 

conjugale. 

Certes, la présence das enfants peut contribuer a faaliter la démarche de la femme tout en lui procurant une 

source importante de soutien et de confM. 

' Mes enfants sont toujours là" (lc25.1-p.26). 

Ah oui! Mes enfants oui, y sont bons pour mi' (Sc.25.1-p.5ï). 

Seulement deux femmes indiquent recevoir un soutien de la part des enfants. Nos données nous indiquent 

que les enfants offiaient un plus gand sou!ien lorsque la Grime était avec le conjoint De fait, dans le chapitre 

5, quatre femmes disent avoir reçu du souüen de la part des enfants. 

Larouche (1 987) discute d'un proM6me important qui peut surgir suite à la séparation. D'une part, l'auteure 

avance le fait que les enfants qui vivent de la vioience conjugale apprennent a inegrer l'agression comme 

mode de solution de conflits. La violenœ est un modele d'apprentissage gui a un impact sérieux sur les 

enfants. D'un autre coté, les enfants peuvent bgdement seMr de moyen de pression pour l'agresseur, lors 

de la séparation. Ils deviennent les messagers de leur père qui les incite à surveiller leur mère. Lors des 

visites des enfants, le père peut discréditer son exanjointe et la responsabiliser & la sépaaüon. 

C o r n  résultat, les enfants peuvent s'alfier a leur p&e et se positionner contre leur mère. Nous soupçonnons 

que cela m-ve et explique le faible degre de soutien disponible au moment de faire les entrevues. 

25.2 Familk 6Iargie 

Biioâeau (1987) aflïrme que la laiile élargie peut assumer plusieurs rôles: conseils, b u t e  et échange, aide 
maléiielle ainsi qu'une f m  d'engagement et des interventions auprès du conjoint violent Dans le chapitre 

5 (avant), quabe témes ont bçaië du soutien reçu de b -le. Les formes de soutien &ait principalement 

l'écoute, les conseils et le matériel. Certaines femmes armaient avoir éîé hebergées chez leurs parents, 
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d'autres ont souligné qu'elles avaient été accompagnées ou visitées B la maison de transition tandis que 

certains membres de la famille pouvaient inciter les femmes à quitter le fbyerc 

Macleod (1987) dit que les k m f m  en régions furdes ont moins de ressources Ci leur disponibilii et se 

tourneront principalement vers les ressources p*maires. 

Roussel (1988) a étudié la quesîÏon de la vidence conjugde de la Pbninsule Acadienne dans le cadre du 

progarnie conjoint plice inBervenan$ socide. Elle souligne que le réseau primaire est souvent favorisé car 

il permet a la femme de déveiopper des résduüons de problème face a la violence conjugde. De plus, 

plusieurs femmes M,bes, aprés m e r  enûepris les démaches pour contrer la violence telle que la Séparation, 

ont recours A leur famille, eniourage etlou amies pour les aider Ci surmonter ces difficiles 6preuves. 

'Ben j'dis support mord M. Maman la, j'l'gpek, j'y parie, j'conte butes mes m e s ,  t'se' 
(5~25.2-p.58). 

"..ma mére veux m'garder, ben sé ma mére, y vont-tu m'couper ma paie avec mes deux 
enfants' (6-c.25.2-p.124). 

' Moral, pi u h...mon6tairew (7c.25.2-p.95). 

Nos résultats nous confimient gue cinq femnes r-nt de l'aide de leur famille et surbut des parents. Nous 

avons sept témoignages A cet eflet D1ap& notre btude, le souben reçu est plus signifcaüf aprb la rupture 

que lorsque la femne vit avec le conjoint violent. Cela n'est pas surprenant compte tenu que les @ m m  qui 

vivent la violence sont isolées et contrôlées dans leurs échanges avec les autres. 

II est intéressant de constater que le soutien reçu pour quatre femmes est positif. Par contre, que dire des 

quaîre autres femmes qui ne mentionnent pas cette ressource? Le programme a un mandat de favoriser et 

de développer le résaau pnnae. E s t .  que d a  s'avére dicile pour l'intervenante socide? Estce que les 

famiiles ont tendance 8 mantenir des distances avec ces vicîimes qui sont troublées et qui continuent 8 vivre 

des difficultés même aprés avoir quitté le conjoint? 

Chose le réseau primaire pouvait assumer un rôfe plus significatif n'en s e r a t .  que pour offtir une 

certaine validation aux démarches et aux efforCs des femmes pour devenir plus autonome. 



Le réseau professionnel est connu amie étant le réseau secondare (Elodeau, 1987). Dans le chme 

précédent, nous avons menlionné que le dodsier du programme avait eté f&mé p a  l'intervenante 

lorsque la femme avait ses objecüfs de rupture. En génêfd, lorsque Iïnkmnande sociale fwmat le 

dossier eiie inb@ a la Rmne que si die avait besoin de ses services. eiie pouvait l'appeler. Ceüe offi'e de 

suivi était disponible au besoin. 

Par contre, nous avons indqué que les cicatrices de la violence laissent souvent des sympldmes 

psychologiques et psychoboaaux assez sévères: dépression, anxiété, aiüe de soi. insomnie etc. 

Une perspective dinique de ces symptômes nous portent P aoire que la @mm victime, même ap& avoir 

franchi mrkines étapes v & M  le coq*oint, a un besoin de suivi plus long terme afin de travailler certaines 

issues personnelles et psychologiques. 

"..t&ieuse sociale, j'uois. Là j'viens pi l'paie avec y'elle. Avec y'dle, jY pas d'misère a 
m'défouler ...' (Sc.25.3-p.56). 

" Quand y'avait quec'chose qui y'dait pas, y'a des fois jWlais woir les soeurs (maison de 
transition) ou celles qui travaillent la. J'ailais ies irouver pi j'parlais avec e u  autres ' (9- 
c.25.3-p.78). 

Malheureusement, seulement deux femmes reçoivent un suivi au moment de notre entrevue. Pour une 

femme, il s'agit d'une ressource plus formelie et structurée (travailleuse sochie) tandis que I'aulre a recours 

B la maison de transition au besoin. Et que dire des sept aubes femmes? Estce qu'elles ne ressentent pas 

ce besoin d'écoute, de conseils et d'interventions? La famille mb ie  avoir assumé un rôle de soutien plus 

maboriel pour cinq femnes rr& d a  n'assure pas aux femmes des intewenbons spédiiques et spécialisées. 

Tel que discuté dans le chapitre précédent, Larouche (1 987) affirme que les femmes ont besoin d'un suivi P 

long terme. 



Les &-es figurentegdementdans le &au pfi-re. Le ch- cinq nous a demontré que M s  femiies 

recevaient de l'aide de œ réseau spécifique. Lorsque nous avons chat6 de la violence psycfidogique 

plusieurs femnes ont rapporlé que les conjoints les empêchaient sauvent @entretenir des relations anicdes. 

Des situations comme ne pas avoir le droit de sofir prendre un café figurent parmi les exemples reçus. 

L'importance de ce r&eau est souligné par Bilodeau (1 987), Roussel (1988) et Chevarie (1990). 

Oui. beaucoup @support de ma arile. pi mes amies. Des vrais amies II' (7-c.25.4-p.37). 

" Une véritable mie. B e  s'est conîiée à moi, pi moé j'm confie ti elle" (1 1-c.25.4-p.50). 

Voilà la somme des témoignages. Deux k m  et trois énoncés. Cela nous indique que les femmes ont 

majoritairement peu de contacts sociaux et peu dami-es. 

II est triste de consMer que ces femmes continuent ti vivre de fwn isolée et qu'elles n'ont que peu accès a 
des réseaux qui favorisent le dévebppemnt socid et personnel. Estce que le groupe d'entraide qui fait parü 

des objecbfs du progame aurait pu procurer la femme une chance de faire contact avec d'autres et ainsi 

former des alii6és ? Nous encourageons souvent ces genres de groupe pour ces raisons en plus d'avoir des 

impacts thérapeutiques. 

Évidemment, les femmes n'ont pas beaucoup de soutien sauf pour les parents (et plus spécialement les 

mères) qui semblent offtir des se~ces  d'he bergement, d'argent ou d'écoute. 

Pour conclure, mentionnons que les rkponses reçues face au soutien, qu l  soit du réseau primaire ou 

secondaire, indiquent que la majorité des femmes ont peu de souîien. Les démarches pour encourager ce 

type d'intervention ne semblent pas éae prioritaires pour œ programme. 

Ainsi, nous constatons que les femmes qui sortent de relations violentes n'ont pas facilement des dispositifs 

qui favorisent une prise en charge personnelle. 



Certes, b de ces fimm vivent une sihiabn finmWe dffiQb et pénibie. De plus, eles sont privées 

de ressources qui favorisent leur cheminement sur le plan psycho-soÛ& 

ÉM~~ITUTBII~, Ifünpossibiüté de la lemne d recourir à des exEénaures et a ainsi dévebpper un réseau 

d'entraide la force à vivre des sentiments mixtes. 

Par ailleurs, la prwhaine catégorie nous confirme que les f&nmes sont toujours victimes. 

Catégorie 26 - Anaiyse pwronnelle 

Jusqu'à dak, nous p o m  condure que les neuf femmes qui ont participé h cette recherche ont eu une vie 

'ffiaie. nies onttaversé des périodes traumatisantes. Certes, les femmes de notre recherche nous portent 

à constater que leur chemnement M sans dwLI marqué par plusieurs défis importants. De plus, les femmes 
nous font réaliser que leurs besoins tant sur le plan personnel que sodd sont immenses. 

Dans le chapitre cinq nous avons rbvéib que plusieurs kmmes vivaient des probkmes diides et qu'elles 

avaient des sentiments Ir& préoccupants. Entres auire mentionnons I'isokment et la peur comme réactions 

prbdominantes chez les femmes pendant qu'elles sont victimes de violence conjugaie. Kérouac et Taggart 

(1 996) ont 6tudé le por!rat de b santé de kmiies aux p&es avec b violence conjugde. Ceaide est effectuée 

auprès de femmes qui sont en centre d'hébergement depuis 8 à 20 jours donc ex post-facto. Les auteures 

s'intéressent aux dimensions biophysiques, psychologiques et socides. Mentionnons enlre autres que 

beaucoup de femmes souffrent de probiérnes de santé chronique, d'insomnie, sont des fumeuses assidues, 

souffre de dépression, â'aanxibté, ont peu de soi et peu de loisirs. 

Pour conclure notre recherche nous nous intéressons à la dimension psychologique - psychosouaie de la 

fernme. Certes, après avoir vécu la violence avoir chemine vers une rupture (sept remmes sur neuf), nous 

sommes intéressés à savoir comment la femme se sent présentement 

Enfin, nous terminons avec les recommandations que les femmes offrent paf rapport a la problématique de 

la violence conjugale. Nous devons accorder beaucoup de place aux opinions des femnss quant à leurs 

besoins de suivis et de q u a i  de services. Elles sont les 'expertes' en matière de violence conjugale étant 



donné qu'elles l'ont vécu. Nous pouvons sans doute tiré de ieçons importantes de ces femmes qui ont lutté 

pendant longtemps tant sur le pian personnei que 

Catégorie 26 - Analyse pwronndie (sentiments) 

L'analyse personnelle traite de cocnment la f&me se sent présentement par rapport B elkn&ne et par 

rapport la vie en général. L'impact de la violence conjugale sur la santé mentaie des femmes a été fort 

discubé au Québec, comme aiWeurs en Amén'que du Nord (Rinliet Raynor et ai., 1994). Une étude de Kérouac 

et al. (1986) auprés de 130 femmes victimes de vidence conjugaie interrogées dors qu'elies séjoumaienten 

maison d'hébergement &&le une pr6dominance des problémes de saité mentde chez ces kmmes. Ces 

dernières manifestent de nombreux syrrtpüknes de dépression, d'and* et de somatisation. 

Tel que mentionné plus haut, le cheminement vers une rupture de la relation ne signifie pas une plus grande 

autonomie sur le plan financier et personnel. En effèt, notre recherche nous demontre que les femmes 

continuent 8 vivre des injustices sociales et que leur limation se situe principalement face Ii la relation 

violente. Cela est sans doute significatif. P a  contre. une libération vers une vie plus bquilibée demeure un 

but important pour ces femmes qui désirent poursuivre avec leur cheminement 

Mal heureusement, les proMmes psychologiques identifiés dans le premier et derai&ne t h h e  sont aussi 

évidents aprés la rupture. Le parbat de la santé psychologique et psychosocide de la femme demeure assez 

sombre. Une seule exception est la capacité de la femme P s'animer. Cela est sans doute important maigré 

que notre recherche nous &montrera un faible résutkt pour cette question d'affmaüon de soi. 

Dans 'Healing Voices' de Laidaw et ai., (1 %O), on compare ks  femmes victimes de violence aux vicürnes 

d5nceçtes. Les séqueiies soritsimiia'res dans œ sens que ces victimes ont des acabices émotionnelles très 

complexes. On affirme ainsi : 

'..the symptom complexes that are the hailmark of in- chronic depression seemingly 
unrelated to extemai life events, severely negaüve self-image, speafic sexud dysfuncbon, 
chronic recurring physicd surnp bmatoiogy... and distressed interpenonai relations 
characteriad by various lwms of victimizabn' (p. 164). 
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Les eflèts de la vidence conjugale sur la santé mentde des femmes ~ ' ~ r n e n t  par diverses manifestations 

souvent confondues avec des symptômes de mdade mentak. Ces auteures confirment cet enon& en 

exphquant que les sympldmes maMest& par les femmes violenth sont nettement réa& et non des tails 

de caractère. Elles affirment par ailleurs que les &ces thérapeutiques tdiüonnels ofkrts aux femmes 
victimes sont souvent inadéquats. 

Sentiment par lequel on d n t  quelqu'un ou quelque chose, appréhension inquiete (Petit Robert). La crainte 

est synonyme â'aiuj&é (être anxieuse - &re craintive). Cette sous-cat&orie peut &aiement se situer dans 

un contexte de I'anxi6té liée Gî un état de sires pst-traumatique c'est-adire que l'expérience de la violence 

peut enîraîner une crainte d'être re-vicîimiser. 

- - -- 
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Selon le DSM-1V (19961, la caracdéristique essentielle de  état de stress pst-traumafique est le 

développement de symQBknes caracdéristiques faisant suite B l'exposition B un m u r  de stress traumatique 

extrême impliquant le vécu direct et personnel bun &&ment pouvant entrainer la mort, consüber une 

menace de mort, une blessure ou une menace pour i'intégité physique $une autre personne etc. (p.498-499). 

Évidemment le DSM-IV est un outil qui sert B faim des diagnostics psychobgiqueslpsychiaûiques fwmels. 

Nous reconnaissons que les aitèm et les mécanismes d'6v'evduaüon sont souvent limitées face aux 

probkmatiques telies que fa violence conjugale- 

Par conh, nous cons i i n s  peftinent de situer le concept 'dn tea dans une perspective post-traumatique. 

N o k  inteiprétation de cete souç-caëgone est que les kmnes dgnent  l'exconjoint, les relations en général 

ainsi que les systèmes en place qui, jusqu'a date, leur ont offert qu'un nombre limité de services et 

de ressources. Eniin, nous supposons que les femmes craignent pour leur survie. 

" Tu vis quand &me une craintea (2-c.26.1 op.93). 

'..rai toujours eu une crainte qui arrait soid pi qui arrait bu pi qui arraitm'nu s'venger' (10- 
c.26.l -p.87). 

'..j'le craint encore, j'ai vraiment peur encorea (1 1 c.26.l-p.7). 

Mdgé la rupture de la relalbn, notre reckrche nous indique que trois femmes sur neuf craignent encore kur 

exconjoint Nous avons recueilli du témoignages P cet efbt Les enon& nous portent faire un lien entre 

la crainte et la peur. Cest cfaiiurs l'expression & la peur qui sous-entend la crainte. Ainsi, notre hypothése 

de faire un lien enire la crainte et le syndrome de stress post-traumaüque est difficilement confinnée 

Toutefois, le sentiment de la -rite qui continue d prédominer chez certaines femmes mérite certainement 

une analyse plus approfondie afin de déterminer dans quel contexte il se situe. II y a sans doute plusieurs 

variables qui peuvent conbikier a h dyn-ue ps-que de la crante. Chose certaine, la prbdomnanœ 

de la crainte et de la peur chez les femmes peut conduire a d'autres dRicultes personnelles plus complexes. 

A moins tavoir des services spéanques dans k but d'adresser les sentiments de la aa'nte, les fammas sont 

plus pr6dkposées d d'aubes sympbmablogies Meuses. N'oubbns pas que la peur peut enchaîner 

d'autres réactions telles que l'insomnie, l'anxiété, problèmes de santé etc. 
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26.2 Soumission 

Dans le diapite qui porte sur Je thème avant nous avons discuté de œ concept Dans Je contexte du temps 

ou les femnes sont dans b rebïon videMe et viclimes de plusïem injustices elles reconnaissent qu'elles sont 

soumises a i'agresseur. Les femmes qui se soumettent au conjoint le bnt dans le br c 3'bviîer des confiits et 

d'apaiser i'autre (Boisvert et Beaudry, 1979). 

La vidence conjupde est le résulw de l'inégalité socide, économique, politique et culturelle (Canada, 1993). 

Cette inégalité peut prendre différentes formes. Rappelons-nous & l'histoire du manteau rose (Larouche, 

1987). Sekm Laouche, les fem#s çont soadisées 
. . a croire qu'elles sont plus féminines si elles écoutent leur 

entourage et si elles sont douces et obeissantes aux attentes de la sociétt! patriarcale. 

Goleman (1 999, précise que la soumission est le fat de se soumettre, d'&te soumis a autrui. On l'associe 

B l'obéissance et a la sujétion. IL s'agit également d'une disposition de dépendance. 

Nous constatons que b mapité des fkmmes vicb'mes de vioience -nt le manteau rose depuis leur enfance 

et qu'elles acceptent la soumission comme faisant partie de leur rdle. Ainsi, elles sont plus vulnérables aux 

exploitations externes et inbenes. 

Conséquemment, la soumission ne remonte pas seulement b la période conjugale. C'est un comportement 

qui a été accordé pa une SOM& qui vise I'inegaiii dans les rapports de force. Voyons maintenant combien 

de femmes ont ce sentiment d'ce soumise. 

"..j'voudrais pas pue les enfants passeront b travers de quoise qu'on a pas* déja là. Ca 
fait que ...q ue jplie' (2~26.2-p.96). 

' J'appelB a la Cour fanilide pi j'braillais pi j'ai dit Otez la pension alimentaire' (1 1~26.2-  
p.1 O). 

Le sentiment d'être soumise c'est-Mre @oWr dam le but d'apaiser le conjoint ou d'Mer les conffits est 

ressorti dans six témoignages. 

On compte cinq femmes sur neuf qui disent etre toujours soumises. Ce totd est sans doute significatif- De 

fat cinq femnes sont assyetSes aux exigences du exconjoint, des leurs enfants et de leur entourage. Elies 



n'ont pas les moyens de s'affirmer et de se positionner ôevant les demandes des autres. Cela peut signiler 

beaucoup surtout lorsqu'dles doivent faire des compromis tels que cité dans le deuxième témoignage. Cette 

femme a enleve l'obligation du exconjoint de payer une pension alimentaire. ale s'est soumise 8 ses 

pressions. Ironiquement, I'a-nt de la soumission est Wndépenâance. Nous pouvons sans doute 
condure que pendant le cheminement, 15ndépendanœ visée par plusieurs des femmes vicb'mes n'a pas été 

atteinte. 

Même si les femmes ont r6usçi d se nicher une vie sans partenaire violent ou qu'elles ont retourne dans une 

relation plus positive, il se peut qu'elles se sentent coupables vis-&vis certaines démarches teks que: les 

charges aiminelles et sentences imposées, assujetür les enfants à une séparation et divorce, les demandes 

face au partage des biens maWmoniaux (maison, meubles..) de pension alimentaire etc. 

II est important de se rappeler que les femmes nous ont témoigne du fait que les exanjoints continuaient d 

exercer des pressions ainsi que des comportements de menaces et d'harcèlements. Ces manoeuvres ont 

suscité chez elles des réactions de craintes, de peur et de soumission. 

Un autre effet qui peut se produire est celui de rendre la femme coupable de ses décisions. Devant les 

accusations du conjoint a Mâmer la femme et à la diminuer, celle-ci peut sans doute avoir un sentiment de 

culpabilité. 

"..moi disons, j'rne sens coupablen (1 k.26.3-p.58). 

'..jlme sens pas bien en dedans d'moi-même. Jhie sens coupable au boutea (1 14.26.3- 
p.96). 

Ces deux témoignages nous coniimient un sentiment qui est kurd du coté psychologique. C'est un genre de 

remise en question pour la femme qui croit qu'elle a agit de façon incorrecte ou qui a de la  iff fi cul té ii 

s'accepter suite 4 son cheminement 

Seulement deux femmes affirment se sentir coupables. II n'y a pas de doute pue ces femmes manquent de 

confiance. ales ont certainement un tesoin de discuter de ce sentiment €iles semblent manquer œMns 
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outils et mécanismes deducasai et binfimalh qui leur pem#tb'aient de vaincre cette croyance qu'elles sont 

responsabies des rasons de leun déa'sions prises antêrieurementface a leur vie. 

26.4 Isolement 

Lorsque nous avons discuté du concept de l'isolement dans le chapitre 5 (théme avant), nous l'avons situé 

dans le contexte de contr6le de l'agresseur sur la victime. En eRet les fkmmes nous rapportaient qu'elles 

étaient prises a la maiçon et qu'elles n'avaient que peu de contact à I'exbbieur. Ces contacts etaient souvent 

une source de confiii avec le conjoint et les fkmms devaient se soumetk aux exigences de ceiuia'. On a 

reconnu l'importance de cette qMon dors que sept femmes sur neuf figurajerit parmi nos résultats. 

L'isolement que nous abordons dans œ chapitre s'adresse au contexte actuel. Nous voulons maintenant 

connaître si les femmes sont plus autonomes et si elles ont des ressources externes a leur disposition &tant 

donné que le conjoint est, pour la majorité de cellesci, absent du foyer. l'isolement a une connotation 

importante aux autres senümenb qui figurent dans ce& section. De fait, plus les femmes soufhnt de divers 

symptômes psychologiques et psychosociaux plus dles ont besoin de senrices et de soutien (Macleod, 

Larouche, 1987). 

'..jtsors pas moé ' (1 c.26.4-p.27). 

'J'peux pas Idire j3 du support (p.53). C'est beaucoup à supporter toute seule (p.27). Non, 
j'me sens seule (p.90)' (526.4). 

'..jlcache mes émotions (en pleurant). Si que j'sus tom seule, la sé correct" (6c.26.4- 
p.126). 

'..j'serais caban6 dans maison. Jvsors pas. fia même pas dehors' (1 1-c.26.1 p.88). 

Nous avons cru inpo<tat de fàe msor#r k quatre témoignages ci-haut étant donne la pertinence de ceux- 

ci. Usolement a été identifie par cinq femmes sur neuf avec un total de neuf &non&. 

II est de notre avis que les sen6'ments décrits plus haut sont bistes et demontrent la gravite de l'isolement 

On dirait que les femmes sont compktenmnt coupées de la rWW. Plusieurs femmes animent Bîre 



litterdement seules avec aucune Posçialië de parler de leurs pmùknes. Elles acceptent ce statut d'isolement 

comme si cela était leur sort 

Lamy (1 996) Mm qu'en plus disolement personnel, les kmiies provenant des petites communautés isdees 

sont éloignées des seniices et du manque d'information. Le manque d'infomiation sur les ressources, sur les 

démarches P entreprendre ou suivre, engendre beaucoup d'inquiétude et de stress chez les femmes. 

ConsBquemment, les km- se sentent seules, isolées, démunies et sans soutien. II va sans dire que la 

rnajuM des femmes de noire recherche sont principdement de régions rurales. Le twitoire deservi par le 

programme couvre plusieurs régions rurales et quelques petites villes. Les ressources nW6tant pas toujours 

évidentes dans ces régions, elles sont encore moins accessibies si les femmes vivent dans la pauvreté. 

II nous apparaît très dair que fisolement est une séquelle importante de la violence conjugale. Les femmes 

souffrent & plusieurs difficultés émotionneiles: craintes, sentiment de soumission, de culpabilÏûi? et de 

dépression. Elles se nYugentdans leur foyer avec les enfants non pas par choix mais par rnécunnaissanœ 

des ressources disponibles ou de I'impossibiiii B avoir accès aux seMces. 

26.5 Dépression Suiade 

Selon le DSM I V  (1996), la dépression est a une mortalité 6levée. Jusqu'à 15% des sujets 

présentant un Trouble dépressif majeur meurent de suicide. Des résultats epidémiologiques sugerent 

égdement que le taux de matd# est quatre fois plus eIev& chez les sujets agés de plus de 55 ans ayant un 

Touble &presseur. Les Troubles dépresçeurs peuvent engendrer d'aubes afficuftés telles que la dysthyrnie: 

sentiments d'insuffisance, une pette gén&alisée fintérêt ou de plaisir, un retrait social, des sentiments de 

culpabilité ou deç ruminations d propos du passé etc. 

Notre intention n'est pas d16tiqueter la femme avec un diagnostic de desordre mental. Cela peut parfos 

conduire Ci de fausses inberpréfabfabons. En efkt, la femme peut être considérée comme celle qui appartient le 

probléme et le milieu médical peut alors choisir un plan pharmacologique qui baite seulement le sympüJrne. 

De plus, il but fae attention à iassociaüon génétique de la cause de la dépression ce qui peut avoir un efFet 

de minimiser le vécu de la femme. 



Ainsi, nous trouvons important de faire une distinction entre les facteurs qui ont contribué une réaction de 

dépression comparé aux fktews bioiogiques. Nous ne minimisons pas l'intervention W c d e  si cela peut 

bénéfiaer la îème. Toutebis, 1 est auad que ce plan d'intervention s'accompagne d'une thérapie concrète 

qui aMNe I'@anouissement de b îbme et lui redonne un senanent h confiance et & fier@. II est imp&atif 

que les issues de la culpabilité, d'estime de soi, de vdorisation, d'expression de la colère .. soient adress& 
dans un contexte respectueux et non autontaire ou traationnel (Lacüaw et ai., 1990). 

Sinon, les répercussions peuvent&e sérieuses. 

" Mon plan c'tait de m'pendre pi y'a personne qui pouvait m'faire changer ca d'idée. Le dbie 
était dans la cave* (5c.26.5.p.60). 

'..jiai pensé au suicide, pi toutca. Pi si s'aurait pas été des enfants. uh.. (6-c.26.5p.120). 

" JW tannée dawoir md. Tannée au bute. Ca f&, j'ai pensé à m'suicidé (en pleurant) (7- 
c.26.5p.37). 

"..yla d'autres journées que j'viens découragée, j'viens le moral à terre..j'reste en robe de 
chambre 2-3 jours de tempsa (1 lc.26.5p.88). 

Les sentiments & dépression et les idées suicidaires sont remarqua&. On compte cinq femmes sur neuf 

qui exprlrnent la dépression, le découragement ainsi que des idées de suicide avec un totd de 14 &non&. 

Notre réaction face aux témoignages reçus en est une d'6tonnement comptetenu que nous étions confiants 

que le cheminement discuté dans le Wme pendant aurait conduit a une vie plus équilibrée (Mme si nous 

avions prédit quelques difficultés). 

Nous reoonn&sons aujourbhui fimportance d'étudier la quesfion ex-post facto de la violence conjugale. On 

doit éhrdier les efkb de la violence chez ies femmes aprés le cheminement et la rupture. Nos recherches ont 

jusqu'à date, été concentrée sw le vécu de b vidance ou sur I'bvdualion des modèles d'inderventions de 

groupe. Cela est sans doute bénéfique pour la cause. P a  contre, il semble avoir peu de recherches qui 

s'occupent des rtWjons des femmes suite au vécu. Les sentiments que nous venons de discuter sont 

B n o m  et significatif$ tant sur le plan psychologique que psychosoad. 



A moins qu'elles aient recours à des seMces spécifiques et canaets, les femmes sont a risques de 

developper d'autres âmaittés plus sévères. Elles sont égdement P risque de suicide si les sentiments de 

dépression persistent II n'y a pas de doute que les femmes qui vivent la dépression néœssiint des 

interventions immédiates. 

P a  contre, les mécanismes dinbwvenüons doivent tenir compte des besoins psychologiques de ces femnes 

et el tes doivent favoriser une approche féminis&. Les rectierches féministes qui portent sur les semices 

professionnels indiquent que les femmes vicb'mes sontsuuvent insab'sfajtes des interventions traditionnelles. 

Les femmes victimes de violence conjugale ont fongtemps ignorées et ridiculisées par un conjoint violent 

Elles ont peu de oonfiaclce dans leurs h a b i i  &des et personnelles- Oles sont vulnérables aux influences 

des personnes en autorité et elles peuvent facilement etre intimidées par certaines approches. La thérapie 

privilégiée doit sans doute tenir compte de ces facteurs. Ainsi, il faut mettre beaucoup d'emphase sur la 

contribution de la femme dans la &marche thérapeutique et la relation dientethérapeute doit soutenir le 

respect et evitw I'inegaiÏîé dans les rapports de fwce (Laidaw et ai., 1990). 

26.6 Affinnation de soi 

Du cote positif, il y a cies fwmies dant le cheminement leur a permit de développer certaines capacités. Entre 

autres, mentionnons I'afîïmation de soi. Qu'elles souffrent de diicuités sur le plan psychologique ou non, 

certaines femmes ont acquis une capadté de s'affirmer devant le exanjoint et de d'aubes personnes. 

Selon Boisvert et Beauby (1 979), le -nt affirmatif c'est la communication de façon affirmative, c'est 

exprimer ses pensées, ses senümenb et ses façons de voir par des motç ou des gestes et d'une f&pn calme, 

honrtête et approp M... c'est le respect de soi-même en exprimant ses besoins, ses goûts, ses idées et ses 

droit~(p.74). 

Dans le chapitre avant, nous avons indiqué que les femmes manquaient d'habiletés d'animation de soi. Ules 

étaient soumises et passives. Aies ne défendaient pas ieun droits et leun besoins. Cette période de leur 

vie etait principalement marquée par la violence et un déséquilibre familial et personnel. 

Les femmes ont accepté de se libérer de ce& relation vioiente et cela a clé pénible. Les démarches 

nécessaires pour favoriser leur cheminement n'étaient pas toujours empathique à leurs besoins. 



Conséquemment, les femmes ont *pris qu'dies devent se positionner devant certaines injusb'ces. Oies 

ont sans doute reçu du soutien de l'intervenante s0ciSOCide du programme dors que celle-ci ies accompagnat 
a la cour et O la police. Certa'ns outils ont dors eté fworisés dans le deuxième voiet de l'analyse de nos 

données soit le chapitre six (pendant). Voyons en quoi ces outils ont permit aux femmes de s'affirmer 

davantage. 

Toupurs y ivenaitswdes choses, powquoi j'avais 6té voir un avocat, pourquoi j'm'en avait 
ébé, pourquoi fsé...Des fbisj'disas: " AnHe, parle pu de ca!' 'On a dit on r'comrnenœ à zéro, 
on tc0mmerw;e ë zbr  (2cî66pBO). 

Si que ca marche pas avec les enfants, moé les erifanîs passent avant toi. C'est toi qui va 
t'en aller" (1 1c.26.ô-p.77). 

Trois femmes sur neuf avec dix énoncés. Voilà le résultat obtenu pour la question de l'animation de soi. 

Malgré œ r&ultat de trois femmes qui sont plus afiimaüves, nous devons accorder beaucoup d'importance 

sur la capacité & ces femmes a se positionner. 

Cet acquis chez ces trois femmes peut avoir une inffuence positive dans les relations Mures et avec les 
enfants. Les femnes qui s'affimnt davantage démontrent aux enfants qu'une personne à le droit d'exprimer 

ses besoins, ses sentiments et ses droits. 

Malheureusement, il y a un nombre important de femmes qui manquent confiance face à leur capacité de 

s'affirmer. De fait, les six autres femmes de notre échantillon vivent encore des dificuités &motionneIles et 

physiques (voir sentiments de craintes, dépression...). Une femme de notre échantillon dit &e dépressive, 

craintive ... mais elle di pouvoir siaf@mer devant un nouvel ami. 

Catégorie 27 - Croyances 

Le conœpt de croyance est lié à la question de tradition du mariage, r6le sacial attendu par les femmes, 

valeurs religieuses etc. 



Dans le chapibe anq, deux femnes mentionnent que la tradition du mariage est une vdeur importante. Nous 

avons ublis6 la théorie de 'Jack' (1 991) pour expliquer les concepts de aoyances et valeurs traditionnelles. 

Selon cette théorie, le conflit entre le vécu réel de la femme et la 'relation idéale' vient en fait de la conception 

même qu'à la femme du rôie socid qu'elle estime devoir jouer. Les n o m  sociaies véhiculées par la M l l e  

et refiforcées par les valeurs culturelles de noire sociétr5 influencent les perceptions et croyances des femmes.. 

Est-ce que les femmes continuent a avoir des sentiments mixtes entre leur décision de faire rupture et leur 

croyances? Est-ce que les femmes qui exprimaient ressentir de la culpabiiii sont également celles qui sont 

plus fidèles a leurs croyances? 

'.sé pas comme quand s'que t'a ton mari la maison pi tout P.' (1-c.27-p.40). 

'.mon mage, fauddt c'arait mache. C W saaé. J'étais mariée avec lui, clait i'bon Dieu 
pi tout ca" (1 lc.27-p.96). 

Noire résultdfinind nous indique que moins de femmes attachent de l'importance a la question des croyances 

que dans le t h h e  avant (chapitre 5). 



Nous présumons que pendantqu'eles &aient dans la relation les fiemmes avaient un engagement de réussir 

avec la relation conjugale. Elles voulaient respecter les dauses religieuses du maiage- Bibdeau (1987) 

élabore sur ceüe question en discutant du rôie du prêtre dans b dynamique de la relation conjugda. Won 

I'auteure, le prèûe représentie pour la ikme une aukM mKde qui met i'emphase sur les devoirs du mage 

plutôt que sur les droits de la M. 

Chose intéreçsaibr est qu'une des deux fémes qui a âsadb de la question de croyances était pius agée (58 

ans). La religion est sans doute un aspect important pour cet& femme. 

Pour conclure ceüe catégorie, il est remarquable de constater que les femmes continuent d vivre des 

sentiments perturbants. En effet un bon pourcentage des femmes discutent de sentiments de craintes, de 

soumissions, de culpabilité, d'isolement et de dépression. Un nombre impressionnant des répondan& 

affimnt que le suicide n'est pas un COIK#Pt&ange. Cette f i  de déawragement nous porte a croire que 

les femmes victimes de violence conjugde nécessitent des suivis plus h long tem. Certes, maigre le 

cheminement positif vers i'blimination de la vidence, les femmes sont marquées par des séquelles 

tumultueuses. 

Conséquemment, l estprimolrdd que les recherches fubxes portent plus d'accent sur les effets et les besoins 

a long terme des victimes afin d'encourager le développement de ressources et de services axés sur le 

rétablissement émotionnel des victimes. 

Catégorie 28 - Recommrndrtkns pour ies autres femmes victimes de violence 

Nous voila la fin des chapitres qui portent sur l'analyse des données. Nous avons demandé aux femmes 

de nous partager bus opinions en ce qui conceme les changements et les se~ces qui devraient etre 

développés afin de faciiiir les démarches des autres femmes vicb'mes de violence. 

Cette recherche qui porte sur le programme #intervention conjointe police-intewenacte saciale repose 

principalement sur les données obtenues et discutées dans les derniers trois chapitres. Dans le prochain 

chapitre, nous aurons la tâche de faire une analyse finaie et cdes recommandations vis-aviç le programme. 



Cependant, ce sont les femmes victimes qui sont les miew placées pour faire des recommandations Wnt 

donné leur vécu ainsi que leurs expériences auprès des divers se~*ces et ressources. 

Quate tMms ont- de nos entrevues: briser I'isdement, donner plus de soutien, développement d'un 

réseau de soutien pour les fiiemmes ainsi que I'élaôoration de lois additionnelles. 

28.1 Briser I'isolement 

L'isolement a été un theme populaire qui a suscité plusieurs témoignages des femmes participantes à la 
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L'isolement peut- un cxwnportiement de violence exercé envers la vicb'me par I'agresseur dans le but de la 

contrôler. L'isolement peut aussi représenter l'absence de soutien, de sewiœs et la présence de divers 

symptômes psychosociaux. 

*..on en paie pas assez p e u t a  là enan gade but ca pour nous autres..pi sé..' (lc.28.1- 
p.28)- 

' Ca fait quand tu peux parier la, ben sé un gros bien, sé un gros gros bien. Ca sort pi ca 
reste pas endedans' ~'c.28.lp.fOI). 

'..comme l'intervenante Socide, c'avait beaucoup aidé, pi disons t'as besoin beaucoup de 
support moral' (1û-28.1-p.112). 

L'histoire nous démontre que la violence conjugaie a été longtemps gardée sous silence (Macleod 1987, 

Larouche 1987, Bilodeau 1987, Pahl, 1985). En plus des recherches qui confirment le phenornéne de 

ISsoiement, anq femnes de M e  recherche sont de l'avis que l'isolement est encore aujourd'hui un dément 

ci6 dans la probi6maüque de la violence conjugde. 

Briser l'isolement a été et est encore un défi important d relever. D'une part, les gouvernements doivent 

perçévérer avec l'issue de la violence conjugale et de jouer un rôle d'&ducafjon et d'information auprès de la 

population. 

Deuxièmement, on doit encourager le développement de mécanismes d'aide concrets dans les diverses 

instances gouvernementales et sociales afin de fournir du soutien plus accru aux femmes qui sont victimes 

de violence conjugale. 

Pour ces femmes qui proviennent principalement des régions rurales, l'isolement peut slav&er plus d i i l e .  

Caccessi Mité aux s e ~ c e s  professionnels et sociaux se fait difficilement pour ces femmes qui n'ont pas & 

bansport ou de moyens finanaers pour se déplacer. Les diverses agences doivent développer des services 

plus concrets et disponibles non seulement pendant la démarche vers la rupture mais surtout après. On se 

rend compte que pendant le cheminement de la femme vers la rupture die reçoit des seMces importants: 

intervenante sodale, maison de transition, aide Iégaie etc- Mdheureusement, on a l'impression qu'aussitôt 

que les démadies sont findisées la rémme est lassée à ekmême. Eile manque d'information et d'éducabucabon 



pa- rapport aux séquelles de la violence long demie et elie n'a que trés peu de ressources à sa disposition. 

Conséquemment, elle continue à vivre P i n t  qu'elle a connu d o n  qu'die Btgt viclime directe de 

l'agresseur. 

28.2 Donner plus da soutien 

Depuis des années les recherches et études sur la violence conjugde affirment et corifinnent que les femmes 

victimes ont un gand besoin & senrices et ressources spécifiques B leurs besoins. Nombreuses recherches 

dont ceiles de Lawctie, Madeod, le CFU-Wf etc, réithnt depuis plusieurs années que fa proWrnaüque de 

la violenœ conjugale en est une qui aff&te bute noûe société. Plusieurs modéles d'interventions et de 

nombreuses recommandations émises jusqu'à date nous portent B condater que les rno&les traditionnels 

ne répondent pas adéquatement aux besoins des femmes victimes de violence. 

Le rapport canadien (1 993) 'Un nouvel Maon' souligne l'importance d ' a n é l i o n  et de changements dans 

les divers secteurs tels que les services de financement, les seMces juridiques, les services sociaux, les 

services de soutien communautaire etc. 

On a placé beaucoup d'emphase sur le besoin d'accompagnement et de souüen de la femme dors qu'elle a 

recours ii des démarches professionnelles ou autres. Par conire, malgré les recherches cet effet et les 

changements initiés paies instances gouvernementales ou autres, il nous apparaît évident qu7l existe encore 

plusieurs lacunes en ce qui concerne la question des ressources. 

"Mais j'me di des fmrnes qui sont abusées sé choses la, sé cewr-là faudrait qui aurait de 
l'aide, pi sé choses là. Parce'que j'me a té toute seule pour essayer d'monter la butte 
pi ...j 'veux dire o.k., quelqu'un peut-êîre qui fait des plus gros salaires, mais quand s'que f a  
des p'tiEç salaires.-.oui, si que lui aurait eu du support là, je serais pas Ia d'nouveau- Non!' 
(2~28.2-p.105). 

" J'ai aucune ade cfew auires...transport, j'en ai pas ...y 'ont dit appelle le bureau d'santé pi le 
bureau peut 8 rien faire ...j'te dis, CM pu quoi faire' (6-~.28.2-p.l2O,l2l,l22). 

'Sé ca qui m'a manqué, des conseils de personnes q u a i i i  ILAwoir quelqu'un pour nous 
guider la, nous conseiller, des amies profess'innelles..' (7c.28.2-p.94 et 123). 



'T'as besoin du support financier oui comme meMons avec le déménagement pi ca mais 
j'veux dire c'est beaucoup du support mord ...tas quelqu'un qui est lii pour te comprendre 
pour técouber pas pour b juger. ..taimerais ca qu'un membre de la famiile dirait ben t'Se, 'j'va 
prendre ton enfant" ou mettons ton m a *  dirait ben "j'va aider chercher les enfants en fin de 
semaine" (10-c.28.2-p.95 et 1 12). 

' J'ajmerais que la pdiœ serait plus u h..coop6canîe' (1 l c.28.2-p.89). 

Nous avons fait resot$r plusieurs bnoncés (5 sur 15) dans le but de démonter la diversité des 

recommandations. En effet, six femmes sur neuf ont exprimé que les semices suivants devraient êûe 

améliorés: services de conseils et de soutien, services financiers, senices légaux, soutien primaire, les 

senices de transport, de garderie etc. 

Avec un manque de ressources et de soutien les femmes sont plus isolées et les bflicunés sur le plan 

émotionnel et psychologique sont &galement aggravées. Cette hypothése s'inspire dw données obtenues 

pour cette techerctie. Nous ne pouvons pas se pemeüre f i  les kteurs des sentiments décrits plus haut 

et les recommandations de cette section de Mude. II y a sans doute une b t e  corrélation entre les sentiments 

de dépression, d'isolement ..et le manque de ressources. 

Les recherches mettent beaucoup d'emphase sur la problématique de la violence conjugale et plus 

précisément sur les dynaniques de la dation (pendant). Maiheureusement, il y a peu d'emphase sur le suivi 

offert et les ressources alors que les femmes sont séparées du conjoint 

28.3 Dévebppemerit #un réseau de soutien pour lm femmes 

Selon Lamuche (1987), un programme d'aide a u  femmes victimes de violence ne saurait 6tre complet sans 

un s e ~ c e  & groupe. La dynamique de groupe reprbsente un apport considérable, pour encourager les 

changements individuels et accéférer le rythme des transformations personnelles des femmes. 

'Le service de groupe offre aux femmes I'-on pour augmenter l'estime de soi, les 
c a p e  daffimation ainsi que de briser I'isolement Les femmes peuvent y vdider leurs 
émotions et 4tre sécurisées dans leurs réactions de survie. €lies se sentent souvent 
cr6dibies pour la premkh bis de leur vie (p.399) '. 



t'intervention de go* pemiet aw fémnes à f#mer des alliances importantes avec d'autres femmes. Leurs 

sentiments sont valorisées et les femmes se sentent comprises et soulenues. 

Enfin, Larouche nous indique que le groupe assure un échange dWormations, permet d'obtenir des 

accompagnements et d'explorer de nouvelies voies dans un co- de sécurité. La force collective du 

groupe génère une moôilisation, redonne de Mnergie et suscite i'eswr- 

Mais mi la chose qui manquait le plus c'tait un réseau de fwnmes qui onteté battues, pi 
qu'on se réunissent pi qu'on s'parle ensemble pour ca d'là, au ku cile garder en- 
dedansw (9-c.28.3-p.81). 

'...après, j'aurais aimé d'avoir..comme d'6tre suivi, comme de pouvoir avoir quelqu'un pour 
pouvoir t'affirmer, disons t'aider à t'animer plus..-pendre un cours comme ca pour m'aider 
B reprendre ma valorisation pi mon estime de moi' (lk.28.%p.l15). 

Les quatre énoncés reçus pour œtte queslion reii&ent le dscoun 8 deux flemmes. Ce résuftat est fable mais 

la question de l'intervention de groupe doii être considérée comme une ressource indispensable. N'ouMions 

pas que la majorité des femnes de cetee étude ont d m n t  idenüîï6 qu'elles se sentaient anxieuses, isolées, 

déprimées, suicidaires etc. L'inbrnrention de goupe proaire aux fkmms l'opportunité de briser avec plusieurs 

de ces difficultés et symptômes. De plus, c'est l'occasion pour la femme d'avoir du temps de quaiii avec 

d'autres femmes qui sympathisent avec elle. Mentionnons égaiement que ces rencontres offrent aux femmes 

une sortie du foyer. L'intervention de groupe est un moyen d'ofhir un sewMce peu dispendieux et pratique. 

Rinfret-Raynor et 6.,(1991) ont etude i'efficacibé du modèle fintervention féministe de Larouche. Les résultats 

ont été positifs et les femmes faisant partie de la recherche démontraient des améliorations plusieurs 

niveaux. 

Sekm l'étude canadenne de 1993, la justice a toujours &té fugace pour les femmes du Canada. En 1985, on 

adopte la Ch* canaâienne des doits et l i b m ,  un artide sur l'&dit6 garantissant le droit au bénbfiœ égale 

et a la protecüon &gaie de la loi. Cependant, jusqu'à date, peu d'effotts ont été déployés pour requilibrer le 

système. 



L'6tuôe poursuit en expliquant que le sysîèrne judiciaire actuel a des lacunes importantes. Mentionnons 

d'abord que I ' d  peut être acquitlé a cause Uun deQl technique 6 pmcédue et les sentences ne tiennent 

pas compte de la gram des crimes. 

Enfin, le rapport fédéral recommande une refonte systémique et probnde de laappareil judiaaire. 

' Qui aye pks de loi pou la fkmme qui s'fait battre. Après tout, on est pas des animaux. Les 
animaux sont mieux traités que nous auires! ' (9-c.28.4-p.116). 

'..qui m'anions placé un 'peace bont  . Ca fait, c'est la seule chose que j'airnerais être 
améliore' (1 1 -c.28.4-p.49). 

Seulement deux femmes ont exprimé le besoin Bamélioration du systéme @ridique. Cependant, dans le 

chapitre précédent (pendant), plusieurs cknûe-elles ont identiti6 leur mécontentement face au sysWte I6gal. 

Entre auires, six femmes se sont dites déçues des services juridiques. On mentionna les dicultes de lenteur 

des procédures, l'absence d'empathie des avocats et de la police, les sentences minimes ainsi que les 

impossibilités d'a btenir des ordonnances de paix ou de les faire respecter. 

II faut sans doute tenir compte de ces témoignages lorsque nous examinons la question juridique. 

Évidemment, il y a plusieurs aspects du programme qui ont été positifs. Ceux-ci induent l'éducation et 

l'accompagnement auprès des victimes. 

Cependant, les femmes manifeslent des besoins importants sur le plan psychosocial. Elles requikrent des 

services pouvant leur pemeth de Mser avec les séquelles émotives afin de retrouver une vie plus bquilibrée. 

7.3 Conclusion 

Ce chapitre nous a permis de connaître la rédY qui entoure fa kmme après son cheminement avec le 

programme. Nous supposons peutebe qu'une fois la violence est Yiminée, les femmes et les enfants 

continuent dans la vie avec peu de 'fficuités et qu'ils ont trouvé le bonheur. 

Malheureusement, i'histoire nous démontre une réale différente et très sombre. De fait, certaines femmes 

continuent a 6 e  victimes de violence psychologique et physique. Que ce soit avec un nouveau conjoint ou 

avec le même conjoint, eiies nous aliment &e encore vuln&&ks et prédisposées A vivre d'autres violences. 



La situation financière qui prévaut chez les fiémmes est également un point important et bès problématique. 

Cinq fenvnes lémoignent que leur état financier précaire est un facteur de stress important Par ailleurs, nos 

données démographiques nous indiquent que les femmes sont soit sur l'assistance -ale ou l'assurance 

chômage. Cela est syrwnyme de pauvredé. Pendant nos enb'evues, certaines femmes se disaient dépassées 

et très bistes de leur contexte de vie, surbut du côté financier. 

Peu de femmes ont formé de nouvelles relations amoureuses. Seulement deux sur neuf en parlent Une 

femme est retournée avec son conjoint pour des raisons financiéres (voir description dans le tableau 

démographique). Deux femmes ont entretenu une nouvelle relation dont une positive et Vautre nbgaüve. 

Du côté soutien, les femmes disent avoir un réseau avec les membres de leur famille élargie. II y a 

malheureusement peu de femmes qui aiKrnient avoir un soutien de leurs enfants, des professionnels et des 

amis. 

Nos données nous indiquent que les femmes continuent 8 &e isolées et elles ont peu de réseau. Cela est 

triste compte tenu du f;iit qu'eik sont maintenant dans un contexte de vie sans violence mais elles continuent 

a subir d'autres fornies de discriminations. 

Voila que le programme et les communautés pourraient offrir de quoi de plus aux vicb'mes et aux femmes qui 

vient dans cet isolement. 

Ce qui est plus alannant pour nous et pour cette recherche est la question des sentiments, c'est-Mire 

l'analyse offerte par la femme par rapport 8 sa situation actuelle. 

Dans le ch- 5, nous avons discuté du phénomène des sentiments et nous avons offért des témoignages 

bistes et complexes. Entre aotres, les femmes disaient vivre dans la peur et I'isdemnt, elles etaient tristes 

et désespérées au point qu'elles se disaient dépressives. 

Le chapitre 7 nous donne un portrait similaire au chapitre 5 mais encore plus graphique et plus complexe. 

D'une part, l'isolement continue à se manifester chez 5 femmes sur 9. Ules ont peu de réseau et de 

ressources. Elles restent d la maison et ne font que M s  peu d'activités. Les femmes craignent le retour du 

conjoint et les menaces ou tadiques bharcélements de celui-ci. Elles se sentent encore soumises aux autres 



et ont peu de conMe sur leur personne. Elles vivent au défriment de la socW. La dépression figure parmi 

4 femmes sur 9 et les idées suicidaires (voir même tentatives) sont bvidents. 

Dew femmes sur 9 tiennent leurs croyances baditionnelles du mariage et sont préoccupées du fait que leur 

mariage a échoue. 

Ce portraitçombre nous indque que mdgé le bon cheminement des femmes vers une vie sans violence. les 

fadeurs fina& et les séquelles psychologiques de la vidence vécue les pré-disposent i i  continuer a vivre 

une autre forme de vicb'misation. 

Évidemment, la socibé n'a pas prévu de services de soutien et d'accompagnement pour ces kmmes qui 

désirent reprendre une vie melkure. On met beaucoup d'emphase sur k phenornene de la violence conjugale 

et on encourage l'élaboration des lois et I'impiantalion de prograrmes destinés aux b m s ,  aux enfants et 

aux hommes violents. 

Par contre, que faisons-nous par rapport aux suivis et aux aspects ex-pst factD de la violence conjugale? 

Qui s'occupe des victimes une fois qu'elles sont séparées ou bvorcBes? II est dvident que ces femmes ont 

besoin de suivis a long ternie et plus assidus de la part des agences sociales et communautaires. Le 

d6veloppement de réseau dentraide tel que stipulé dans les objectifs du programme est sans doute tr& 

important et devra faire partie de notre prochain chapilre. 

Le prochain ch- offrira une andyse rigouwuse des &ois chapitres qui ont porte sur i'andyse des résultas 

de cette recherche. 

Une synthése des résuitab obtenus sera l'objet du prochain chapitre. Ce dernier chapitre se terminera avec 

des recommandations vis-à-vis le programme d'intervention conjointe police intemenante-sociale. Les 

recommandations reçues des femmes participantes a cette recherche seront &aiement intégrées dans le 

prochain chapitre. 



ANALYSE FINALE ET RECûMMANDATiONS 

Ce chapitre se veut une synthèse des résuttats de la recherche en Iien avec notre cadre d'analyse et notre 

recension des éaits. Tel que décrit dans b ch@re q&e. I'andyse féministe est pciviiégiée pour la definition 

et la compréhension du phenomène de la violence ainjugafe. D'cq autre côté, la recension des eaits s'est 

penchée sur l'intervention fënüniste ansi que des évduations & modèles féministes en matière de la violence 

conjugale. Cons6quemment, il nous importe de situer nos d o n n h  en fonction des schémes théoriques 

discutés dans ces deux chapitres. 

Trois chapitres ont porté sur l'analyse des données. Les résultats de cette recherche nous indiquent que la 

violence conjugale est A la fois traumatisante sur le plan personnel et complexe sur le plan de I'intervenîion. 

Afin de faa'kr la tâche de la synthèse des don- nous avons regroupé les résultatr qui portent sur les trois 

dimensions (avant, pendant, aprb) sous un théme plus large. P a  exemple, toute information qui se prête B 

la femme victime de vioience conjugde est regroupée sous le thème profil de la victime'. 

Enfin, nous dbns élaborer sur les reawrmaidaüons bumies par les femmes pendant les entrevues. De plus, 

nous nous proposons dofltir des pistes possibles envers l'amélioration du programme en quesüon et vis-à-vis 

les interventions plus larges qui sont axées sur la proùi6maüque de la violence conjugale. 

8.1 Profil de la victime 

Les femmes qui ont participé A cette recherche nous ont partagé diverses caractéristiques de la violence 

conjugale vécue et les enjeux autour de ce phhomine. Également, elks ont d i scd  des sentiments par 

rapport a leur situation pendant qu'eh subissent la violence et après qu'elles ont fait rupture avec l'agresseur. 

Enlre autes, t ~ u k s  les neuf femnes inte~kwées discutent d'au moins une forme de violence psychologique 

tandis que six femmes rapportent avoir été victimes d'abus physique. La violence conjugde déaite par les 

femmes r e W  le podrait naliona. Laoudie (1985) et MacLeod (1980) aflïmient que les hommes ont recours 



a la violence dans le but de maintenir leur contrôle et leur domination sur leur conjointe. Macleod (1 987) 

confirme également la présence du phénomène pluridimensionnelie de la violence à savoir son carad& 

psychologique, sexuel, économique, émotif- 

Cette recherche nous indique que les fsmmes sont soumises et dies manquent de codanœ. Ces 

caractéristiques les prédisposent a subir de l'oppression tant sur le plan personnel que socid. On note par 

ailleurs qu'elles se sentent isolées. peu outillées face a la vie et ayant peu de ressources personnelles et 

sociales. 

De fait, le prnil de santé des kmnes & œüe recherche reftéte les données de Cadnn et Loiselle (1 990). On 

y retrouve les mêmes cara&ristiques: Btat de sari@ rnentaie entourée de diicuftés teiles que nervosité, 

dépression, idées suicidaires etc. 

Le cycle de la violence $1 que développé par mouche (1985) figure panni notre recherche. On note les 

mêmes patrons que Lamuche prétend: facteurs de stress qui augmentent, crise - éclatement lune de miel, 

augmentation de b fréquence et de h de la violence. C'est P partir de la reconnaissance de ce cycle 

que certaines femnes constatent le besoin de faire des déasions par rapport a leur relaîion. C'est bgalefnent 

la phase de la prise de conscience œ qui les conduit a se diriger vers des ressources processionnelles. 

8.2 Profil des enfants 

Du côté des enfants, on note plusieurs dificultéses. Par ailleurs, ceux-ci sont similaires aux données de Cadrin 

et Loiçelle (1 990). Mentionnons entre autres les problémes par rapport a l'école, avec les pain ainsi que les 

sentiments de peur, danxiédé et d'imécuribé. Certains enfanCs se tournent vers les drogues tandis que d'autres 

développent eux aussi des comportements agressifs. 

Jaffe, Wolfe et Wilson (1990) ont conduit une &de longtudinde des effets de la violence chez les enfwts. 

P d  les nombreuses séqueiles sur k plan psychologique on note la nervosité, les diflicu& académiques 

et dapprentissage, l'insomnie, I'bnurésie, la dépression, etc. Également, on note la présence de 

comportements agressifç chez les garçons et les compofternents de soumission chez les filles. 



Selon les femnes de cefie recherdie, las COlljOints soufftent de probMnes psychdogigues. Plusieurs d'entre 

eux auraient eu un vécu entouré de videnœ et huit conjoints ont des proôhes de dépendance d ' & ~ ~ l  ou 

des drogues. On note égdement des problèmes de jalousie. 

Le p r d  de l'agwseur rejoint la recherche de Oueliet, Lindsay et Saint-Jacques (1 993). En effet ces auteun 

discutent des cmdémb 
. . 

'ques suivantes: tr&s baib, jalousie, besoin de çontrdier, inséaifité, aicodisme 

etc. 

Les paîrons de compaæmenb des aqesseurs, idenolies par les kmnet vicümes de violence conjugale, nous 

poent constater les mêmes postula& que les recherches féministes c'&-&dire que la socialisation, basée 

sur I'apprenüssage de rôies sexués, octroie aux homnes une position de pouvoir. Ceüe notion de pouvoir et 

&autorité qui maque les rappods enlm les sexes contribue Ygiümer la vicb'misation des femmes (Larouche, 

1 987). Menbonnons que les Ammes ont idenofie les comportements de contrble comme étant prédominants 

dans l'abus psychologique. tgdement, elles discutent de comportements d'hardlement, de menaces, de 

violence physique, dagession envers les enfants dans le but de les atteindre psychologiquement, de &pris, 

etc. 

Ce-, le cadre danafyse fërniniste choisit pour cet@ recherche nous pefmet de situer la violence conjugale 

dans un contexte adéquat Conséquemment, il est important de situer les comportements des agresseurs 

dans une structure socide plus lage ale que reconnue par Larouche et plusieurs autres auteures féministes. 

" Le contrôle des hommes sur les femmes s'exerce par I'intemiediaire d'un code social et 
économique. Des lois, des mesures administratives et économiques maintiennent les 
femmes battues dans le pitige familial, sous le joug de l'agresseur (Larouche, 1987, p.19). 

8.4 L'intervention 

La redierche s'est cfabord inlLessée a connah le degé et ia qualité de l'impiication de l'intervenante socide 

ainsi que de la force policiére rattachés au programme. P a  la suite, nous nous sommes penchés sur les 

s e ~ c e s  juridiques, la maison de hnsition et les mkes de santé. 



Bilodeau (1 987), mentionne que dans leur recherche d'aide. les fimmes envisagent plutbt les travailleurs 

sociaux comme &tant des spécialistes des pro- conjugaux. D'autres auteurs discutent du rdle des 

travailleurs sociaux comme étant celui de la p o h i  &de. Won certains travaux, les femmes victimes de 

violence conjugale craignent l3npCkaüon des travailleurs sociaux par peur de perdre leurs enfants. 

Lavoie, Martin et Jacob (1988) ont démontré que plus I'atütude du professionnel est non-traditionnel, mieux 

sera le soutien envers les femmes victimes de Mence conjugale. 

L'intervenante sociale 

Les fkrnmes qui ont patiappé Ci œüe recherdre nous ont c o r n  la m n c e  positive de l'intervenante sociale 

quant aux interventions axées sur l'éducation, l'écoute, le conseil et l'encouragement Cela renforce le 

discours féministe prbné par Larouche (1987). Macleod (1987), Bilodeau (1987) etc. Plusieurs femmes 

menibnnent spénfiquement avoir reçu de l'éducation face P la violence conjugale et des conseils quant aux 

options possibles pendant leur démarche d'aide. Lacombe (1990), insiste sur le fait qu'une intervention 

féministe adéquate, c'est avoir sur place du personnel suffisamment polyvaient pour pouvoir renseigner les 

femmes, les accompagner et leur donner le soutien nécessaire en tenant compte de tous les as- de leur 

situation et de toutes les facettes de leur personnalité. Dobash et Dobash (1 979) aflirment que la femme 

victime de violence a un grand besoin d'etre écoutée. 

Selon le programme d'intewenüon conjointe police intervenantesociale, on doit m e  l'accent sur la 

démarche d'aide par I'entreniise dactions spécmques qui conduisent la femme b avoir recours, si nécessaire, 

au processus judiciaire, à intervenir auprès des organismes de femnes, des groupes feministes, voire d'ex 

femnes bathies, a n  de ies encourager a prendre une pat plus acüve dans la lutte contre la violence faite aux 

femmes ansi qua fare inlenieni des aides natudes, la prrenté, les amies ... dans le but de lui faciliter l'accès 

au réseau d'entraide et-ou au réseau secondaire formel. 

Tel que mentionné plus haut, les femmes disent avoir reçu une aide axée sur l'éducation et les conseils. 

L'accompagnement aux femneç a égdement occupée une place dans la recherche mais celleci s'est surtout 

limitée aux agpaeii juridques don que les femnes comparaissaient a u  bureaux d'avocaîs où P la cour. On 

note peu d e W  dans b conmWon de travail avec les autes professionnels surtout la force policière ainsi 



que dans la rnobTlsalion d'un réseai denbbde. EMn, nobns que b suivi auprès des femmes se termine dors 

que celles-ci désirent conünuer a recevoir des senrices axés sur leur dévebppemnt personnel. 

La force mliciére 

Les travaux de Lavoie, Martin et Jacob (1988) ont demont& que les policiers avaient tendance à entretenir 

des aoyances et attitudes taditionneIles envers la violence conjugaie. D'aubes études nous confirment que 

les femmeç utilisent principdement la protection imMdiate des pdiaen dans les situations qui entraînent un 

danger de blesçures, si ces demiers peuventclhird'atjûes recours. Matni et al. (1 988) nous soulignent 

que la force policière a tendance blâmer la femme et a excuser l'agresseur et que ~0uffre 

d'incompétence en matière de la violence conjugde pour raisons de manque d'6ducation et d'absence de 

soutien des instances de supervision. 

Notre recherche sembie confirmer les travaux mentionnés ci-haut De fa notre étude nous donne des 

résultab plutôt sombras de l'efbcité du syst&me policier a I'bgard de la violence conjugde. Peu de femmes 

disent avoir demandé l'assistance d la pdiœ. II y a eu pounuites criminelles dans deux cas et cinq f e m m  

disent avoir bénéficié d'ordonnances de paix. Pourtant, nous avons dressé un profil de la victime qui nous 

porte à constater que les femmes ont vécu une multitude d'agressions psychologiques et physiques. 

Ainsi, l'intervention polia&e s'est avérée restreinte. En lien avec les études qui portent sur cette dmension 

de I'infecvention conjugde, h majodté des femmes interview& rapportent un manque de comprehension de 

la part des @kiefs. cgdement, les fwnmes affichent peu de satisfacbon, tant sur le plan des approches que 

des poursuites. 

Dans la même ordre de pensées qui portent sur la fime policière, les &des qui portent sur la question 

judiciaire ont tendance à dire que sa réponse aux besoins des femmes victimes de violence conjugale est 

limitée. Selon l'étude canadienne, 'Un nouvel horizonn(1993), la démarche judiciaire est stressante pour la 

victime et elle englobe plusieurs dimensions bureaucratiques et technocratiques. 
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II s'ensuit que les recherches qui portent sur cette dimension tendent a dre que les institufions légales sont 

en générai, iniluencéeç par les memes atlitudes et croyances traditionnelles que chez les forces poliaéras. 

Pour cette étude, I'appad judiciaire assume &dernent un rôie important dans la demarche des femmes 

victimes de vioience conjugde. Par alieun, nos données démographiques nous indiquent que sept femmes 
ont obtenu un divoroe. En généd, les femnes trouvent gue la lenteur du systéme judiciaire rend la demarche 

problématique. La moitié des kmnes interviewées ont aitiqub cette lenteur et une femme mationne n'avoir 

reçu aucune réponse a sa ôéclaabn depuis un a. 

Enfin, l'analyse des femmes nous indique que le système judciare est loin d'offrir des mécanismes de 

protection qui favorisent un dimat de confiance et b6panouissement sur le plan socid et légal. 

. . 
La maison de tnnsrbon 

'Au Grand Jouf (1 990) met en &idence que les maisons d'hébergement doivent etre reconnues comme 

ressource inportanle et de premére ligne dans la problématique de la violence conjugale. L'auteure de cette 

étude, Lacombe. insiste a dire que les intervenantes des Msons d'hbbergernent sont les plus aptes a ofhir 

une intervention compétente. 

Par ailleurs, Dobash et Dobash (1 979) indiquent que les femmes ont recours aux maisons de transition dans 

le but de recevoir une sécurité mais égaiement pour obtenir une aide adéquate. 

Bilodeau (1987) souligne que les femmes decouvrent une nouvelle solidante en partageant avec d'autres 

femmes qui vivent des situations semblables. 

Les cinq femmes qui discutent de la maison de transition ont toutes des opinions favorables a l'égard du 

service. Mentionnons, entre autres, les aspects de sécurité, les intenientions individualisées, la satisfaction 

de la dente. l'aide qqxxtée etc. Nos données remtent les nombreuses recherches qui attribuent beaucoup 

de valeur 8 ce s e ~ k  



8.5 Le soutien 

Bilajeau (1 9û7) déîïnit la rechercha dade auprés de la fanle, des m i s  et des voisins comme Btant le réseau 

primaire. Le réseau primaire peut fournir un soutien af fect i f  et i ~ m e n t a i ,  ou orienter un individu vers des 

services professionnds. Cauteure mentionne que les brimes, dans ieur recherche d'aide, se tournent 

pnncipdement vers dauîres femmes qui sont leur mére, leurs soeurs, leurs mies et leurs voisines. Dobash 

et Dobash (1 979) affirment que la femme choisira d'abord une amie ou la parenté afin de partager ses 

angoisses et recevoir une forme d'empathie ou de sympathie. Par contre, ces auteurs nous indiquent que ie 

réseau pdmaire n'offre pas beaucoup en terme Uacüons. De plus, la violenœ &ant beaucoup perçue comme 

étant une affaire privée, le réseau primaire préfère sauvent 6tre tenu l'écart 

Cette recherche confimie que les esfemnes ont peu de soutien de leur familie et elles souffrent d'isolement tant 

sur le plan personnel que social. Les fadeurs de régions ruraies sont sans doute importants à considérer. 

MacLeod (1987) di& que les femmes en regions niraies ont moins de ressources a leur disponibilité et se 

tourneront principalement vers les ressources primaires. 

En générai, les femmes disent avoir reçu un peu de soutien avant leur insertion dans Le programme. 

Mentionnons que la moitié des kmmes disent avoir été soutenues par leurs enfants et la famille élargie. 

Pendant ieur démache Bade plus formelle, les femmes ne discutent pas de la question de soutien primaire. 

Cette composante passe inaperçue dans le chapitre qui porte sur le théme pendant 

Enfin, on note que le soulien des enfants a diminué aprés que les femmes aient eu recours au programme et 

qu'elles ont principalement du soutien de la part de la famille elargÏe A ce moment de leur vie. 

8.6 Recommandations 

Les recommandations qui font parties de cetde recherdie sont une réflexion du discours des femmes ainsi que 

de notre analyse glabaie. 

Nous ne prétendons pas avoir toutes les réponses aux divers enjeux de la proM&natique de la violenœ 

conjugaie. Nous sommes conscientes que le phénomène de la violence conjugale en est un qui évolue sur 

le plan des recherches et que les programmes d'interventions ont amélioré depuis les derniéres années. 



Le programme d'intervention conjointe poiiœ intervenante-wciaie est sans doute un instrument qui peut 

favoriser une prise en charge positive et concréte pour les femmes vicümes de violence conjugale. Nous 

reconnaissons les objectifs de travail fixés au prédath et I'impfbm davair ce mécanisme d'intervention. 

MacLeod (1987) et Larouche (1987) s'entendent pour dre que la consistance d'un service accessible et 

disponible est un uit& essentiel dans ie proaessus d'ai& de la femme vicb'me de viaîence conjugde. Aussi, 

plusieurs auteurs s'entendent pour dire que la prise en charge collective est aussi tr& importante car la 

violence conjugale est la responsabilité d'une société et non seulement des victimes et des agresseurs. 

Par contre, selon les études qui portent sur les interventions en matiére de la violence conjugale, il existe 

encore des mythes et des attitudes plut& traditionnels chez des intervenants de première ligne. 

Larouche (1 987) insiste à dire que I'intewention féministe pour les femmes victimes de violence conjugale est 

l'instrument qui peut mieux favoriser une prise en charge dans leur démarche d'aide. Specifiquement, 

Larouche encourage la démarche de groupe dans le processus de guérison des femmes. L'intervention de 

groupe pemiet également aux femmes a Mser avec cette position crisolement qui est phénoménal pour ces 

femmes victimes de violence conjugale. 

Quaîre thèmes ont resçorti de nos entrevues: briser l'isolement, donner plus de soutien, développement d'un 

réseau de soutien pour les femmes ainsi que l'élaboration de lois additionnelles. 

Briser I'isolernen# 

" Ca fait quand tu peux parler la, ben sé un gms bien, sé un gros gros bien. Ca sort pi ca 
reste pas en-dedans" (7c.28.l -p.101). 

Le rapport final du Comité canadien sur la violence fao& aux femmes (1993) encourage le gouvernement 

fédéral et les provinces à développer une Politique de tdbrance zéro. 

L'adoption de la PdiGque de tdéranœ z8ro rqosem sur un engagement f e m  en faveur du principe voulant 

qu'aucune forme de violence n'est acceptable et que des ressources adequates doivent êtfe consacfées ih 

I'élirninaüon de h vioienœ et à la M W o n  8 Pegai(é dans les rapports des forces entre hommes et femmes. 



Naus nWms la nxmnrn-n de Polïï@ie de toiëmnce zém telle que développée dans 
le mpport M W  "Un nouvel h&on" (1993). Le programme cVintenmf&n c m t .  police 
intervenante-sociale ainsi que les wim agences gaîntt?mementales et communautaires 
p e m d  conûibuer& une telk p o f i e  en Coumissant auw de I"cab;on conlinue ainsi que 
de l'enûaîiment pmbssr0nnel aux infetvenants de pmmîëre ligne. 

Plus la société va dénoncer ia Mlence conjugde et se p&m à œ discours dans les sysbémes en place, plus 

les femmes seront encouragées à divulguer leur vécu et ainsi sarb'r de leur isolement 

Donner ~lus de soutien 

Les femmes de œtk r e c k c k  mentionnent plusieurs dfficulbés face aux réseaux.secondaires. Tout d'abord, 

elles discutent & leur situation financière et comment cela peut entraîner des problémes sérieux. D'autres 

femmes dsent vouloir plus de soutien de la part des policiers tandis que -ries mentionnent avoir besoin 

des suivis plus assidues et A long terme- 

Le programme d'intervention conjointe p o i b  intervenante-souaie peut assumer un rb(e 
impomt dans le soutien offeR aux bmmes. 11 s'ensuit que les corps policiem et les autres 
professionnels qui o e u m t  auprès des victb'mes nécessitent plus d'enbahement et 
d'engagement envers celte probl6matique. 

De façon plus large, il en revient a notre soci6té de soutenir les démarches des femmes par l'entremise de 

politiques spécifiques pouvant favoriser une prise en charge de celles-ci et favorisant un style de vie plus 

adéquat et positif. Les secteurs financiers et les agences soades doivent reconnaître les besoins des femnes 

en matière de la violence conjugaie. Celles-ci continuent a etre victimes de pauvreté et de discriminations 

sbvères suite à leur prise en charge. Et que dire de ces femmes qui songent b terminer leur vie par raisons 

de découragement et d'isolement Nous avons tous un rd(e comme professionnels et comme agences à 

soutenir les démarches des femmes même après qu'elles ont reçu certains services. 

Nous recommandons cpe le programme d'intervention conjointe police htermante-srniale 
meüe en place un disposififpouvant assuer aux îbmmes des su- plus 9 long ferme axés 
sur leurchemiiiement personnel. Le programme poumit awir 9 sa disposition pius d'une 
personne pour agir comme intemenante sociale et ainsi M i r e  la charge de cas et 
conséquemment olhK un suivi pîùs Bhit  et pbs concenlré sur k*; besoins des nmimes 
wctimes de vbknce conjugak. 



D'v I - . . n ' n r  &eau de soutien pour k femmes vtcbmes de videna CO ni u& e e o~peme t d u 

" Mais mi la chose qui manquait le plus c'&tait un réseau de femnes qui ont blé battues, pi 
qu'on se réunissaient pi qu'on s'paie ensemble pour ca cila, au lieu dle garder en- 
dedans" (k.28.Sp.81). 

Évidemment, plusieurs femmes disent etre idées dans leur position de vicüme et ce phénomène persiste 

même apr& qu'elles ont fait rupture avec le conjoint 

Larouche (1987) considtire l'intervention de groupe comme étant une stratégie essentielle. i'auteure 

mentionne que œ type dinBwvention est essen(iel dais un proganie en violence conjugde, bien qu'il ne soit 

pas faale a implanter dans les milieu institutionnels. De fait, selon cette auteure, l a  dynamique de groupe 

représente un gport considérable, pour encourager les changements individuels et accéIbrer le rythme des 

transformations personnelles des parüapantes' ("Agir contre la violence, 1987, p.398). 

Dans ses objet% de bavail, le programme fintervention conjointe police intervenante-sociale encourage le 

développement du réseau primaire des femmes victimes de violence conjugale. 

II est recommandé que le pqramme d'inte~ention conjointe pdice inte~8nanfe-sociale 
mette en place un disposafpouvant pemellre aux îbmmes d'avoir accès 9 un grwpe 
d'entraide axe sur un modèle &miniSb tel pue deveEopp6 par LamuChe et al. (1987.1989). 

Élaborer plus de lois 

" Qui aye plus de bi pour b kmne qui sYat batbe. Après tout on est pas des animaux. Les 
animaux sont mieux traités que nous autres!" (9-c.28.4-p.116). 

Voilà un témoignage qui en di gros sur notre sy&me judiciaire. Selon l'étude canadienne (1 993), l'appareil 

judiciaire tel qu'il existe actuellement n'apporte pas beaucoup de justice aux femmes du Canada. Ce rapport 

élabore sur plusieurs alternatives pour le système judiciaire. Nous considérons important que les 

recommandations offertes dans ce rappoct soient considérées par le gouvernement -rd et les provinces 

du Canada. 

II importe de souligner que le programme qui fait i'objet de cet$ &ude ne peut pas changer la politique 

juridique établie depuis plusieurs siédes. 



Ce qui nous appatient est la question de I'atlitude et des w t e n c e s  en matiére de la violence conjugde. 

Mdgré les nombreux effprts dénoncer la violence conjugaie par l'entremise des tribunaux, il nous appaait 

évident que ce systiérne est encore au prise avec des attitudes traditionnelles. 

Le rapport de recherche sur un projetpilote d%itenrentbn auprbs de femnes en situation de aise (1 988) met 

en évidence plusieurs proWmes relie a œ syst&me judiciaire. La recommandaüon #3 du projet encourage 

un processus plus sévdre de la Cour envers I'abuseur. Entre autres. il est recommandé que les abuseurs 

soient davantage orienter vers des services d'aÏde piubot que sbicoement des sentences dissuasives- Nous 

considérons important qu'elle soit ré-évduée et implantée de façon plus syst6matique. 

La concertation 

Selon le projet qui a conduit au âéveloppemnt du programme d'intervention conjointe policeintervenante 

sociale (1 988). 

' Le probléme de la violence conjugale s'inscrit dans un modélk de  té où la tolérance 
d'avant la violence; et ce sous bu& ses formes, a pris des propodions inquiétantes. La 
dénonciation de la violence faite a u  femmes par leur conjoint ne doit pas uniquement etre 
laissée aux femmes, mais doit s'inscrire dans un vouloir collectif pour la justice et l'équité 
sociales. Dans cette penpecîive. nous nous devons d'encourager la mobilisation de butes 
les forces en présence dans la lutte pour conûer la violence conjugale dans notre smi& " 
(P-75). 

Bref, Macleod (1 987) prbvoit un effort communautaire et coilectif pour la prise en charge de œ probléme 

grandissant Eile recommande alors une multiplication des carnit& de coordination, la création de 

mécanismes d'échange et de I'ïnfomation, l'expansion des sewices & sana, la multiplication âes groupes 

d'entraide chez les femmes battues et des services thérapeutiques et la liste continue. Les témoignages 

recueillis par MacLeod et notre recherche démontrent dairement l'ampleur du phenornene et nous rbvde la 

nature pduridimensionnelle & la violence P savoir son caracbkre psychobgïque, sexuel, économique, &notif 

ainsi que les coûts exorbitants tant pour les femmes v id im,  les agresseurs que pour les enfanls. 

Conséquemment, nous recommandw gve les ellbds di programme qui Visenf la 
concertation de fravail &fer-agences et communaufaim soient encouragés et maintenus 
dans le but utassurer la Mie o o n h  la wioknce conjugale et PapPMon de S~WS plus 



s p M p e s  efadequds aux kmnres vi'icfirnes de W n c e  conjbgale. aux conjbints abuseurs 
et les enfanfs. 



Cette recherche a permis de connaître ie démulement et l'application d'un programme d'intervention conjointe 

policeintervenante &aie d partir du discours des femmes victimes de violence conjugale. 

Trois fhèmes ont été retenus: avant le progamme soit le vécu des fwimes par rappoit d la videnœ conjugale. 

pendant le programme et ap& que les femmes ont reçu les senkes du programme en question. 

II en ressort que les femmes partjapantes d cette recherche ont témoigne d'un vécu tumultueux et très 

complexe. Les interventions offertes par l'entremise du programme ont sans doute contribu6 d un 

cheminement importait vers l'élimination de la violence dans la vie de ces femmes et de leurs enfants. 

Toutefois, nous constatons que maigré les efMs deployés a leur égard, les femmes continuent toujours d 

vivre des contradictions importantes par rapport P leur vie. Menüonnons entre autres leur situation 

économique très précaire ainsi que leur instabilité sur le plan psychologique. 

La recherche confirme le besoin a m  de soutien pour les kmmes ainsi que du développement de réseau 

d'entraide destine aux victimes de violence conjugale. Ces mécanismes d'interventions ont pour but 

d'encowager les femnes pounuivre avec leurs démarches personnelles et P Mser avec leus sentiments 

d'isolement, de dépression et de peur. 

Une ame dimension importante est celle de la concemon de travail inter-agences et munauta i re  dans 

le but de favoriser I'éducalion et î'entraînement aux intervenants qui oeuvrent auprès des femmes victimes de 

violence conjugale, des agresseurs et des enfants. 

En ce qui concerne les limites de la recherche, il faut d'abord souligner que notre échantillon s'est limitée a 
neuf femneç seulement P a  contre, la mé(hoddoge chois'i pour cette recherche, soit l'orientation qualitative 

et i'analyse de contenu, ont rendu valides et pertinents les résultaB obtenus. 



Par contre, une recherche axée sur la compaaçon de œ modèie d'interveniion avec un autre modèle comme 

celui favorisé par l'entremise des protocoles du gouvernement du Nouveau-Bninswick, nous offfirait sans 

doute des résultals fOrt inWessants. En effet, nous constatons que le modéle de la Péninsule acadienne est 

a i'avarrt-gade des autres programmes qui eadent dans b province du Nouveau-Brunswick. Une &de de 

comparaison avec groupe contr6ie ou une étude évaiuative plus fornielle avec échelles de mesures plus 

sophistiquées pourraient sans doute offrir des pistes plus concrètes en œ qui concerne les obje% du 

programme d'intervention conjointe policeintervenante 

Nous croyons fout&& mir reçu une appréciation importante de œ programme par l'entremise des femmes 
qui ont été, par ailleurs, les MnRfiaaires principales du programne. 

Ceüe recherche confirme, comme dans le cas des études sur la violence conjugale. l'importance d'avoir en 

place des disposiWs concrets et adéquats pouvant répondre aux besoins des femmes victimes de violence 

conjugale. II en ressort que le programme dVntewention conjointe police intervenante-sociale soit maintenu 

et soutenu par le Ministére de la santé et des s e ~ k e s  communautaires - division Familles SeMces sociaux 

communautaires. L'investissement monetare et humanitaire fournis jusqu'a date est indispensable pour ces 

femmes qui continuent à vivre la violence conjugale. 
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ACHE MNfRNUE TÉLÉPHOCOIC~~~E 

Bonjour, 

Mon nom est Brenda C M ,  je suis travailieuse socide pour le Ministére de la Santé et des Senn'ces 
communautaires de Grand-Saut 

Je suis présentement B Tracade w je travaille sur une recherche dans le cadre de ma maitrise en 
service saciai. Je veux Wuer le progranme &ntenie&ncon@hte pour kmnes victimes de via lem 
conjugale et j'ai reçu votre nom de Syivie Savoie. travailleuse socide de la région qui a deja travaillé avec 
vous. 

Est-ce que je peux avoir un peu de votre temps pour vous donner plus d'informations sur ma 
recherche? 

Si la réponse est non, je remercie la madame et je lui souhâte une bonne journée. 

Si la madame démontre de I'intMt, je poursuis. 

D'après les dossiers de Syivie Savoie qui sont d'ailleurs tr& confidentiek, vous avez dé@ reçu les 
seMces du programie üintervetion. Mon but est d'bvaiuer comment vous avez vécu l'expérience avec ce 
programme. Pour œ faire. j'aurais besoin de vous rencontrer pour une entrevue afin de connaitre votre 
opinion et vos expériences lorsque vous avez reçu les seMces du programme. 

Si vous acceptez de pailiaper, je vais defrayer vos coûts de gedenne si nécessaire. 

Aussi. je veux en profiter pour vous dire que cette entrevue sera confidentielle. 

Est-ce qu'on peut discuter d'une date possible et d'un endroit qui vous seraient convenables? 

En terminant& vais vous donner mes coordonnées dans I'bventwlÏté que vous auriez besoin de me 
rejoindre pour une raison ou une autre. 

Dans l'attente de vous voir le (date), je vous remercie ii l'avance pour votre intéet 

Merci encore, aurevoir! 



APPENDICE B 

LETTRE DE COLLABûRATiON 

Madame ... 

Bonjour. 

Récemment, vous avez eu un entretien télephonique avec Sylvie Savoie, travailleuse de la 
Péninsule acadienne et coordonnatrke du programme d'intewenüon conjointe pour les femmes victimes de 
vidence mnjugde. Vous avez dors ptis connaissance dun projet de recherche et vous avez accepté de faire 
partie de œ projet en m'accordant une entrevue. 

Premieiwnent, je désire vous remercier pour l'intérêt a œ sujet et permettez-mi de vous assurer 
que toute i'enûevue sera confidenüeiie. L'entrevue sur bande audio (cassette) pourra vous etre remise après 
que j'aurai terminé la redierche. Pour des raisons de protection, la transcription des entrevues dans le projet 
de recherche va respecter un système de codage œ qui empêchera au lecteur de vous identifier. 

Votre parkipation a cette recherche est précieuse. 

J'ai indu un horaire possible pour une entrevue. N'hésitez pas a me rejoindre si vous désirez re- 
céduler. Une compensation financière est prbvue pour vos frais de transport et de gardienne. 

Dans l'attente de vous rencontrer, je vous remercie encore une fois pour votre collaboration. 

Sincèrement, 

Brenda C6té, travailleuse sociale 

TéI: Sylvie Savoie, Caraquet 



APPENMCE C 

FICHE SIGNAL~~QUE 

Prénon: 

Nom: 

Numéro de téléphone: 

Age au moment ôe rentrevue: 

Statut Mabimoniai: 
Au moment de i'enwvue: 
Au moment du signalement: 

Nombre d'années de vie commune avec le conjoint 

Est-ce que c'est votre premier conjoint? 

Nombre dlenfant(s): 

Âges des enfants: 

1 O. Est-ce que vos enfant-s vivent avec vous? 

1 1. Occupation: 
Au moment de l'entrevue: 
Au moment du signalement 

12. Revenu: 
Source de revenu: 

13. Scolarité: 



1 4. Avez-vous déjà été hébergé en maison Transition? 

Oui Non 

Quand? 

Pendant combien de temps: 

15. Occupationducanjoint 

Revenu du amjoint: 

16. Période pendant laquelle la femme a reçu un suivi: 



APPENDICE D 

FEUILLE DE ROUTE 

INFORWTIONS ET OBSERVATlONS LORS DE L'ENTRFMIE 

Date: 

Heure: 

Nombre de pauses: 

Durée totale des pauses: 

SlTUATlON DE LA PARTICIPANTE: 

- demeure avec un conjoint abusif 

- a déjb demeuré avec un conjoint abusif 

- demeure avec un auûe conjoint non-abusif 

COMPORTEMENT FACE AU RENDEZ-VOUS: 

- ponctualité 

- retard 

- absence 

LIEU DE LA RENCONTRE: 

CONDmONS DE PASSATION: 

, présence d'enfant(s) 

- interruptions fréquentes: téléphone, visiteur, etc. 



CONDITIONS PHYSlQüES DU LOCAL: 

- facilitantes 

- non-facilitantes 

COMPORTEMENT FACE A LA TACHE: 

- diicuité a accomplir la tâche 

- facilii à ac~ampiir la tâche 



1 - LE *CU PAR RAPPORT AU PROGRAMME ClBE (ExpérÏrnce du passé) 

Antécédents de la violence: 

Parlez-moi de votre vécu de violence conjugale jusqu'au moment ou vous avez demandé pour de 
i'aide. 

Quel type de .riolene avez-vous vécu? 

La violence durait depuis combien de temps? 

Pendant votre enfance, avez-vous 6té exposée a de la violence? 

-- 

D'après vous, est-ce que votre conjoint avait &té exposé a de la violence pendant son enfance? 



Signalement 

Lorsque vous avez fait une demande daide, qu'elle M la 
adressée et comment a-t-elle réagi? 

personne B laquelle vous vous étes 

Processus judiciaire 

Avez-vous fait une dédaration 
s'est déroulée? 

fwmelle B la police et si oui, pouvez-vous me déaire comment cela 

Est-ce qu'il y a eu des accusations de por&ées contre votre conjoint? 

Est-ce que vous avez été demandée iii témoigner à la Cour? Si oui, pouvez-vous m'en parlen 

Étiez-vous accompagnée B la Cour? Si oui, par qui? 



Le réseau 

A part voire travailleuse socide, est-ce que VOUS aviez du support de votre parenté et de vos amis- 
amies? 

Si oui, qui étaient les personnes les plus présentes? 

Quel genre de sumavez-vous reçu de ces personnes? Est-ce du support financier, support moral, 
de l'accompagnement, de I'Bbergernent, ou du transport? 

Si non, e s t .  que vous aviezfait des démarches pour recevoir du support de votre parenté et de vos 
amis-ies? 

Pouvez-vous me parler des réactions de ces personnes face a votre demande d'aide? 



Pouvez-vous me parier du support et de l'aide que vous avez reçu de votre travailleuse sociale? 

Quelles sont les démarches que votre travailleuse socide a entrepris avec vous afin de vous aider 
a vous iiôérer de la videnœ conjugale? Par exemple; démarches de séparation ou de divorce, 
démarches pour obtenir un iogernent du financement, dc... 

Aviez-vous des rencontres avec votre travailleuse sociale? 

A quelle fréquence? 

Où avaient lieux les rencontres? 

APRÈS LrNlERVENTiW. LA SlNATlûN ACNELU (Expérience du présent) 

Depuis la fwmeture de votre dossier avec la travailleuse sodale, est-ce que vous avez vécu d'autre 
forme & violence? Pouvez vous m'en parle? 



Actuellement, vivez-vous de la violence avec un conjoint? 

Si oui, quels sont vos moyens pour transiger avec cette violence? 

P a  rapport a votre situation adelle, e s t a  que vous recevez du support de votre famille ou de vos 
ami-ies? 

RECOMMANDATïONS (Regard sur le futur) 

D'après œ que vous venez de me dire, vous avez un vécu et un cheminement trb importants. En 
perspecbve, j'aims avoir votre opinion ou vos commentaires par rapport des changements que 
vous trouveriez importantç dans le futur afin d'aider à d'aubes femmes victime de violence conjugale. 

Auriez-vous autre chose a ajouter conœmant un aspect ou l'aube de cette entrevue? 

Je vous remercie pour votre attention et pour votre partÏcipation. Sapprécie beaucoup votre coriûi ion a cette 
recherche. Je vous +le que i'entrenie que vous venez de m'accorder est strictemerit confidentielle et que les 
enregistremen& m t  detruits lorsque la m c b c h  sera temu'née. 



APPENMCE F 

FORMUUIRE DE CONSENTEMENT 

(A Btre  rempli avant le début de l'entrevue) 

Ceüe étude vise connaître vos opinions et votre vécu avec le progamme d'intervention conjointe 
policelintenrenante sociale pour femmes victimes de violence conjugale en situation de crise. Cette étude 
s'inscrit dans le cadre de mes études de maÎtrise en service social. 

En tant que ûavaifleuse sociale, je suis d'avis que votre participation a la rechercfle va contribuer à 
la connaissance des eiW du progamne et P I'identificab'on des besoins d'interventions et des changements 
pour le Mur. 

Les renseignemenEs que vous transmeümz seront strkîemnt confidentiels. De plus, ces informations 
seront traitées de fgon à ne pas pouvoir vous idenfifier. Je m'engage b détruire but matériel (cassettes, 
transcriptions, etc..) lorsque la recherche sera terminée. 

Même si vous acceptez de paroàper a l'entrevue, vous etes entierement libre de changer votre 
décision et de retirer votre participation sans que cela ne vous cause préjudice. 

Je vous remerae de votre collaboration. 

Brenda Cbté 
Travailleuse sociale 

Aprés avoir pris connaissance de ce formulaire, j'accepbe de participer 2~ l'étude. 

Date Signature 
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TABEAU FEUILLE DE ROUTE 





APPENDICE G 

TABLEAU FEUILLE DE ROUTE 
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APPENDICE H 

TABLEAU D~MOGRAPHIQUE 

oçd momem 

C u  

(W. 92) 






