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The author examines the reasons why 
women in Quebec do not szreforsexua l 
or domestic violence andargues that in 
Quebec women, in fact, do not have 
eqzraf access to the judicialsystem and 
are ofien reluctant to use it. 

Depuis la fin des anndes 1980, dans 
les provinces canadiennes de com- 
mon law, de nombreuses victimes de 
violence sexuelle ou conjugale' ont 
intent6 des actions civiles contre leur 
agresseur, l'employeur de celui-ci ou 
encore contre des organismes gouver- 
nementaux. En effet, nous avons 
recense plus de 60 decisions, rap- 
portees dans des recueils de jurispru- 
dence ou disponibles dans la banque 
de donnees Quick Law, qui traitent 
de la seule question de la compensa- 
tiom2 Dans la plupart de ces affaires, 
les victimes ont gagne et dans certains 
cas, elles ont obtenu des sommes 
importantes d'argent. Ainsi, dans une 
affaire de la Cour su-perieure de la 
Colombie-Britannique, le juge a 
accord6 la somme de 468 780$ B la 
demanderesse, victime d'inceste (P. 
c. F.). 

Au Quebec, il semble que les vic- 
times de violence sexuelle ou con- 
jugale n'intentent pas ce genre 
d'actions civiles au mCme rythme. 
En fait, depuis 1970, nous avons 
recense moins d'une vingtaine d'af- 
faires, rapportees ou non, dans ce 
domaine. La rarete de ces actions au 
Quibec nous a incitee B rtflechir B ce 
phenomkne. En effet, il est pertinent 
de connaitre les motifs expliquant le 
petit nombre d'actions intenties au 
Quebec, puisqu'ils peuvent cacher 
un problkme d'accessibiliti B la jus- 
tice et d'egaliti pour les femmes.3 
Celles qui disirent intenter ce genre 
d'actions doivent Ctre en mesure de 
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le faire comme tout autre demandeur. 
Par ailleurs, le petit nombre d'actions 
peut indiquer que les victimes re- 
mettent en question lapertinence de 
tels recours. D'ailleurs, le d ip& de 
ces procedures ne fait pas I'unanimiti 
parmi les groupes de femmes. Aprks 
avoir brikvement analyse les decisions 
quPbPcoises, nous examinons les rai- 
sonsqui peuvent expliquer cettesitu- 
ation. Ensuite, nous nous penchons 
sur la question de la pertinence de 
telles actions. 

La raretC des actions en 
responsabilitC civile pour 
violence sexuelle ou conjugale 

Nous avons collige moins d'une 
vingtaine d'affaires, rapportkes ou 
non dans des recueils de jurispru- 
dence, portant sur des poursuites en 
responsabilite civile pour violence 
sexuelle ou conjugale au Quebec 
depuis 1970.4 De ces affaires, 1 1 ont 
et6 rendues aprks 1990. Une seule 
concerne I'indemnisation d 'une 

victime d'inceste; quatre ont et6 
rejetees pour prescription eteinte; six 
portent sur la violence conjugale; 
une traite du harcklement par un ex- 
conjoint; une concerne I'agression 
sexuelle d'un enseignant sur un 
Ctudiant et. une autre concerne l'ag- 
ression d 'un  concierge sur une 
etudiante; et une est une affaire de 
diffamation contre une femme qui a 
port; plainte pour agression sexuelle 
B la police. 

I1 est vrai que le nombre des 
decisions rapportees depend du tra- 
vail des arrttistes, qui peuvent les 
mettre de cBte s'ils considerent que 
ces affaires ne soulkvent pas des ques- 
tions de droit inttressantes. I1 peut 
donc exister d'autres decisions qui ne 
sont pas rapportees. Quant aux dP- 
cisions non rapportees, leur nombre 
depend des avocats qui nous les font 
parvenir. Cependant, les quelques 
decisions que nous avons colligPes 
dans ce domaine constituent une 
bonne indication que peu d'actions 
sont effectivement intentees. 

En plus d'Ctre rares, elles sont aussi 
differentes de celles du Canada de 
common law. D'abord, les montants 
accordis sont moins importants, le 
plus gros Ctant de 62 000$ en 1998 
dans une affaire d'inceste (A. c. B.). 
Peu de victirnes par ricochet, comme 
des membres de la famille de la 
victime immediate, demandent une 
indemnisation. Dans une seule 
decision, le conjoint d'une victime 
de viol obtient une indemnisation, 
entre autres, pour perte de consor- 
tium (Rousscatr c. Qtressy). Les deci- 
sions sont aussi plus courtes et moins 
etoffies. Ainsi, dans une affaire de 
1976 pour viol collectif (Pie c. 
Thibert), la decision fait trois pages: 
la question litigieuse concerne la 
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portee de la condamnation penale 
comme preuve du viol dans I'action 
civile et I'evaluation du prejudice, 
qui aurait merit6 un plus grand 
developpement, est reglee en quel- 
ques mots. Aucune decision ne 
soulkve des questions qui ont retenu 
I'attention des tribunaux de com- 
mon law, comme la question du syn- 
drome des souvenirs fictifs (Des 
Rosiers et Langevin 16) de lacausalitt 
(Des Rosiers et Langevin 136) ou des - 

consPquences des agressions sur la 
perte de capacite future de gains de la 
victime (Des Rosiers et Langevin 
158). Trks peu d'experts temoignent 
sur les consequences de ces abus. 
Une seule decision a et6 portee en 
appel sur une question de prescrip- 
tion (Gafnon c. BPchard; aucune - 
decision sur le fond n'a ete rendue). 
Les differentes decisions ne se citent 
pas entre elles et ne referent pas h des 
decisions de common law, qui pour- 
raient servir de modkle d'evaluation 
du prejudice. En fait, elles ne forment 
pas des precedents. Bref, toutes pro- 
portions gardees, le corpus jurispru- 
dentiel quebecois est different de celui 
de common law par le nombre des 
decisions, mais aussi par leur contenu. 

En essayant de comprendre cette 
difference entre les provinces de com- 
mon law et le Quebec, nous sup- 
posons que le common law peut 
avoir une influence sur les tribunaux 
du Quebec et qu'elle peut Ctre en 
general benefique. D'ailleurs, d'autres 
domaines du droit civil ont et6 
influences par le common law. 

La rarete des decisions au Quebec 
ne peut pas s'expliquer par le Code 
civil ou la nature du systkme de droit 
civil, parce que ce systkme peut 
s'adapter aux nouvelles realitks. La 
situation ne peut pas non plus se 
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comprendre par la reaction negative 
des tribunaux. 

Plusieurs raisons pourraient  
expliquer le peu d'empressement des 
victimes qu6becoises de violence 
sexuelle ou conjugale h intenter des 
poursuites civiles. Nous avons retenu 
celles qui nous semblaient les plus 
probables. Des etudes empiriques 
pourraient cependant Ctre men& pour 
confirmer ou infirmer nos opinions. 

L'absence de compensation 
ktatique 

Tout d'abord, aucune action civ- 
ile n'a et6 intentee au Quebec contre 
des pensionnats pour jeunes Amt- 
rindiens ou contre des EgIises pour 
violence physique, psychologique ou 
sexuelle, comme dans le reste du  
Canada (Commission du droit du  
Canada). Seule une congregation 
religieuse a et6 poursuivie dans 
l'affaire des .Enfants de Duplessis)). 
Entre 1935 et 1964, selon une 
dCcision du gouvernement Duplessis, 

des orphelins et orphelines ont it6 
places dans des etablissements 
psychiatriques gkres par des rel- 
igieuses, pour le motif qu'ils etaient 
mineurs et orphelins. Ces enfants 
auraient alors CtC victimes de vio- 
lence physique, sexuelle et psy- 
chologique. En 1995, un groupe 
d'entre eux a intent6 un recours col- 
lectif contre les religieuses, qui a it6 
rejett icause de la prescription eteinte 
(Kelly c. CornrnunautPdes Soeurs de la 
Charite' de Que'bec). Me Daniel 
Jacoby, le protecteur du citoyen, a 
recommand6 une compensation 
etatique. Le gouvernement d u  
Quebec a offert un montant de 3,3 
millions aux Orphelins pour con- 
stituer un fonds d'aide special, mais 
aucune indemnite individuelle. Cette 
proposition a et6 critiquie et jugee 
insatisfaisante par ceux-ci (Clouthier 
et Leduc). 

~videmment,  meme s'il n'y a pas 
eu de decision judiciaire ou d'in- 
demnisation Ctatique dans des affaires 
de violence institutionnelle au Que- 
bec, cet etat de fait ne signifie pas que 
de tels cas n'existent pas. Cependant, 
si de tels cas avaient et6 portis h 
l'attention du public, d'autres vic- 
times auraient pusortir de l'ombre et 
intenter des actions. 

La solitude entre le common law 
et le droit civil 

En plus de l'absence de cas de 
violence institutionnelle publicisCs 
au Quebec, la solitude entre les 
systkmes juridiques constitue la 
principale raison de I'absence 
d'influence du common law, influ- 
ence qui aurait pu inciter des avocats 
et avocates i representer desvictimes. 

Nous supposons que les praticiens 
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et praticiennes du Quebec dans ce 

domaine ne consultent pas systima- 
tiquement les affaires de tortsde com- 
mon law. Ils se tournent naturel- 
lement vers les decisions quebecoises 
et ensuite, fran~aises. Et dans ce 
domaine, il n'y a pas de decisions en 
France, parce que les victimes peuvent 
se porter plaignantes dans lapoursuite 

decision en matikre de dilai de pre- 

scription pour les victimes d'inceste. 
Dans I'affaire M . ( ' )  c. M.(H.), le 
plus haut tribunal a souligni que les 
dilais de prescription constituent un 
obstacle majeur pour ces victimes 
qui n'intentent pas leurs recours dans 
les delais prescrits pour diffirentes 
raisons. Entre autres motifs, plusieurs 

Mime si la dicision M. (K) c. 
M. (H,) est basee sur des principes de 
common law, son esprit peut in- 
spirer les tribunaux quibicois. Elle 
semble cependant peu connue au 
Quebec. Elle n'est citie que par deux 
decisions de la Commission des 
affaires sociales en matikre d'indem- 
nisation desvictimes d'actes criminels 

criminelle et Ctre ainsi compensies. 
L'absence de jurisprudence ou de 
doctrine dans ce secteur en France 
peut expliquer en partie le peu de 
decisions au Quebec. 

Le dClai de prescription 

La problematique des delais de 
prescription constitue une bonne il- 
lustration de la solitude entre les 
deux systkmes juridiques dans le 
domaine qui nous concerne, et peut 
expliquer le peu d'interit pour les 
poursuites civiles la suite de vio- 
lence sexuelle ou conjugale. 

En 1992, la Cour suprtme du 
Canada a rendu une importante 

victimes ne font pas le lien entre leurs 
conditions presentes et les agressions 
qu'elles ont subies lorsqu'elles etaient 
plus jeunes. La Cour supreme a eu 
recours au concept de prisomption 
de connaissance pour suspendre 
I'effet de la prescription. Selon cette 
prisomption, la prescription court 
lorsque l'on presume quelavictime a 
connaissance du lien entre sa situa- 
tion prisente et les agressions passies. 
Elle acquiert habituellement cette 
connaissance par une therapie. A la 
suite de cette decision, plusieursprov- 
inces canadiennes ont modifit! leurs 
lois portant sur la prescription pour 
tenir compte de la situation des 
victimes d'inceste.5 

sexuelle, cette decision apporte 
certaines solutions. Mais les delais de 
prescription demeurent un obstacle 
majeur pour les victimes qui nous 
concernent, spicialement lorsque la 
victime n'a pas entrepris de therapie, 
ce qui pourrait expliquer son retard ?I 
intenter une action. 

La loi sur I'indemnisation des 
victimes d'actes criminels 

Bien que I'application de la Loisur 
l'indemnisation des victimes d'actes 
crimineh (Loiw~c)nesoit pas parfaite, 
I'indemnisation en vertu de celle-ci 
prtsente des avantages certains pour 
les victimes de violence sexuelle et 
conjugale. D'abord, certains auteurs 

CANADIAN WOMAN STUDIESILES CAHIERS DE LA FEMME 



ont affirm6 que cette loi offrait une 
meilleure compensation par rapport 
aux lois similaires des autres prov- 
inces (Couture et HCtu 135, 139). 
Par exemple, la loi quebecoise est la 
seule au Canada qui compense la 
perte de capacite de gains de lavictime 
qui est sans revenu et qui n'impose 
pas de compensation maximale, 
comme en Ontario B 25 000$. Cette 
compensation plus ginereuse pour- 
rait expliquer la reticence des victimes 
B intenter des actions, bien qu'elles 
puissent le faire pour obtenir un sur- 
plus (art. 8 et 10 Loi NAC). 

Ensuite, contrairement B la pour- 
suite devant les tribunaux civils, l'in- 
demnisation se fait assez rapidement, 
sans frais d'avocat, sans publicite, 
sans contre-interrogatoire, et sans 
avoir B rencontrer I'agresseur ou B 
I'identifier. De plus, dks que sa de- 
mande d'indemnisation est accep- 
tie, la victime a accks B des services 
d'aide psychologique. En cas de re- 
chute, la CSST peut ajuster les in- 
demnites, contrairement B un juge- 
ment qui est definitif. Certaines vic- 
times peuvent aussi considerer que 
les fonctionnaires qui appliquent la 
loi font preuve de compassion et que 
la compensatzion reque est une recon- 
naissance oficielle du crime commis 
et de la souffrance, ce qui peut leur 
sufire. 

La largesse du regime d'indem- 
nisation Ctatique des victimes d'actes 
criminels peut Otre une autre raison 
pour expliquer la caret6 des actions 
pour violence sexuelle ou conjugale 
au Quebec. Cependant, il semble 
que bien peu de victimes de violence 
sexuelle ou conjugale connaissent 
cette loi, si on prend en consideration 
le nombre d'entre elles qui portent 
plainte B la police. Selon le Rapport 
du  Groupe de travail sur les agressions 
ri caractire sexuel (Gouvernement du 
Quebec I l l ) ,  depuis le debut des 
annCes 1990,4 000 plaintes d'agres- 
sions sexuelles et presque autant 
d'abus sexuels ont ete rapportees B la 
Direction de la protection de la 
jeunesse. Quant au Rapport annuel 
d'actiuite' I996 de la Direction de 
I'IVAC, il indique que les indem- 

nisations i la suite d'un crime de 
nature sexuelle reprtsentent 26,9% 
de la totalit6 des demandes accepttes, 
soit 561 sur 2 081. La conclusion B 
tirer est facile: un grand nombre de 
victimes de violence se-xuelle ou 
conjugale ne profitent pas des avan- 
tages de la L o i w ~ c c e t t e  si-tuation a 
d'ailleurs Ctt dknoncee ~ a r  le Rapport 
du  Groupe de travail sur les agressions 
h caractire sexuel. Mais les choses 
changent progressivement. Dans son 
Rapport annuel d'actiuite' 1996, la 
Direction de I'IVAC souligne la venue 
d'une nouvelle clientele con-stituee 
notamment de victimes d'abus par 
therapeutes et de survivants d'in- 
ceste. Cette situation serait due B 
l'interpritation de plus en plus large 
de la Loi NAC 

Les riactions de la victime 

Les reactions de lavictime peuvent 
aussi expliquer lasituation. D'abord, 
les victimes ne savent peut-Ctre pas 
qu'elles peuvent intenter de telles 
actions, qui sont distinctes de la 
poursuite criminelle. Si elles con- 
naissent cette possibilite, il se peut 
qu'elles n'aient pas confiance dans le 
systkme legal. En reagissant ainsi, 
elles ne seraient pas differentes 
d'autres demandeurs.6 Elles peuvent 
avoir vecu des experiences negatives 
devant les tribunaux ou elles peuvent 
penser qu'ils ne traitent pas bien ce 
genre devictimes. Ainsi, si I'agresseur 
n'a pas et6 condamn6 lors de la pour- 
suite penale, lavictime peut hesiter i 
intenter une poursuite civile. Mais 
alors, pourquoi les victimes que- 
becoises seraient-elles differentes des 
autres Canadiennes? Une hypothkse 
concerne les groupes d'aide aux fem- 
mes qui ne connaissent pas ce genre 
d'actions, ou, qui ne croient pas dans 
la pertinence de tels recours. 11s prC- 
fkrent investir leurs energies dans les 
poursuites pinales plutBt que dans 
des poursuites civiles. 

La critique de la pertinence de 
tefles actions 

Nous avons explori des motifs qui 

peuvent expliquer le peu d'intiret 
suscitC au Quebec par des poursuites 
civiles pour violence sexuelle ou 
conjugale. Au-delB de ces motifs qui 
ne remettent pas en cause la poursuite 
judiciaire comme telle, certaines 
personnes ont critique la pertinence 
mCme de ces actions. D'abord, elles 
avancent les effets ndfastes des procks. 
Elles rappellent le stress qui decoule 
de ces actions, peu importe le resultat. 
Elles s'inquiktent aussi du trauma- 
tisme cause B la demanderesse par un 
rejet du recours. Elles considkrent 
que le procks criminel est dejB assez 
difficile pour lesvictimes et neveulent 
pas qu'elles revivent une experience 
similaire. I1 leur semble plus impor- 
tant de mettre l'agresseur derrikre les 
barreaux, ce que permet I'action . . 

criminelle. 
Elles font aussi appel B des argu- 

ments economiques. Elles soulignent 
les cohts 6levCs d'une telle procedure. 
Ainsi, seules les femmes issues de 
certaines classes sociales pourraient 
avoir accks B ces poursuites. Elles 
mentionnent aussi l'insolvabilite pos- 
sible de I'agresseur, laquelle pourrait 
empCcher la demanderesse d'extcuter 
son jugement. 

D'autres font valoir des arguments - 
de fond. Elles sont en desaccord avec 
de telles actions qui victimisent B 
nouveau les demanderesses. De plus, 
elles rappellent que les tribunaux 
n'ont pas toujours Cti trks receptifs 
aux revendications des femmes, 
specialement dans le domaine de I'in- 
demnisation. Elles soulignent aussi 
que ces actions civiles constituent un 
remkde privk, qui ne cadre pas avec 
des strategies fkministes qui con- 
qoivent le phinomkne de violence 
sexuelle et conjugale comme un 
problkme social plutat que person- 
nel (Cat6 dans Guericolas 27, 3 1). 

Commesolution de rechange, elles 
proposent I'indemnisation etatique 
en vertu de la Loi NAC, la poursuite 
criminelle, le rkglement B l'amiable, 
ou des programmes educatifs contre 
la violence faite aux femmes et aux 
enfants. 

Les arguments B l'encontre du bien- 

fond; des actions civiles me'ritent 
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qu'ons'y penche. Reprenons d'abord et jouit des protections accordies par vendications des femmes, si les 

les arguments kconomiques. I1 est 
vrai que toute action en justice cofite 
cher. Cependant, la question de 
I'accessibiliti de la justice se pose 
pour toutes les poursuites. Si cet 
argument est avanci  pour les 
demanderesses qui nous concernent, 
il devrait aussi Ctre fait pour tous les 
autres demandeurs. ~ c e t  igard, nous 
avons suggirt d'utiliser une partie 
des montants allouis par la Loi IKAC 

pour financer l'action (Des Rosiers 
et Langevin 2 10). 

Quant B I'argument des effets 
nifastes, il est aussi exact que cette 
action en justice peut Ctre stressante 
et traumatisante pour la deman- 
deresse, spicialement si le difendeur 
n'admet pas ses agressions, ou si la 
victime n'est pas crue par le tribunal. 
Mais cet argument peut aussi Ctre 
avanci dans le cas du procks pinal. 
Pour contrer une partie des effets 
nifastes, la demanderesse doit donc 
t tre bien priparie B toutes les 
iventualitis. Le cas ichiant, il faudra 
s'assurer qu'elle puisse compter sur 
de I'aide thirapeutique pendant le 
procts. 

Mais dans certaines situations, 
cette action, comme c'est le cas pour 
d'autres poursuites en responsabiliti 
civile'peut avoir des effets binifiques 
pour la demanderesse.8 D'abord, les 
victimes recherchent la reconnais- 
sance publique qu'un tort leur a it6 
cause et la d inoncia t ion  de 
l'agresseur, surtout lorsque des 
poursuites au n'ont pas et6 
possibles ou que I'accusi n'a pas i t i  
condamni. De plus, i l  ne faut pas 
sous-estimer I'attention que peut 
attirer ce genre de dicision dans les 
midias. Ensuite, la poursuite au civil 
accorde plus de pouvoir B la victime 
et permet une rielle indemnisation 
de celle-ci. En effet, dans une 
poursuite criminelle, c'est I'accusi 
qui effectue les choix et qui contrhle, 
avec le procureur de la Couronne, le 
deroulement du procks. Par exemple, 
il peut tenter de rnettre en preuve le 
dossier midical ou thirapeutique, 
ou encore les journaux intimes de la 
victime. I1 est aucentredes p d d u r e s  

la Charte canadienne des droits et 
l i ber t i s ,  d o n t  la pr isompt ion 
d'innocence. La victime n'est qu'un 
t imoin parmi d'autres. Elle ne 
timoigne pas pour raconter son 
histoire, mais plut6t pour ripondre 
aux questions qui lui sont posies par 
les procureurs. Les protections ac- 
cordees B I'accusi peuvent donc nuire 
B lavictime. De nombreusesvictimes 
de violence sexuelle et conjugale se 
sont d'ailleurs plaintes du traitement 
qui leur est riservi par le procks 
criminel. Dans le procks civil, con- 
trairement au proces pinal, lavictime 
a davantage de contr6ie. Elle choisit 
les faits qu'elle prisente, les experts, 
etc. Le tribunal se penche sur les 
besoins de la demanderesse. De plus, 
le fardeau de preuve est moins 
exigeant: elle doit prouver les faits 
qu'elle avance selon lapripondirance 
des probabilitis; dans le procts pinal, 
le procureur de la Couronne doit 
respecter le standard plus exigeant 
hors de tout doute raisonnable. Le 
difendeur ne profite donc pas d'une 
situation priviligiie. Par exemple, 
mCme si le difendeur n'est pas 
condamni au pinal, souvent B cause 
du fardeau de preuve trts lourd, il 
peut tout  de mCme Ctre tenu 
responsable au civil (Des Rosiers 1 53, 
176; Feldthusen 1993, 214). A ces 
avantages s'ajoute la possibiliti d'une 
indemnisation picuniaire pour 
couvrir, entre autres, les frais de 
therapies, les frais de scolariti pour 
compliter I'iducation de la victime 
et les pertes futures de capaciti de 
gains. I1 ne faut pas oublier que le 
procks pinal n'indemnise pas la 
victime.Vl semble cependant que 
l'argument financier soit le moins 
important pour les victimes, qui y 
voient surtout I'effet thirapeutique 
d'une telle poursuite (Feldthusen 
1994, 133, 135; Feldthusen 1993). 
Enfin, certaines victimes intentent 
ces recours pour encourager d'autres 
femmes B en faire aurant. Donc, 
plusieurs motifs peuvent justifier de 
telles poursuites. 

Quant B I'argument du peu de 
receptiviti des tribunaux aux re- 

groupes de femmes s'Ctaient dCclarCs 
vaincus aprks le premier revers, la 
condition juridique des femmes ne 
se serait pas arniliorie. De plus, si les 
femmes ne prisentent pas leurs 
demandes aux tribunaux pour les 
motifs que nous avons mentionnis 
plus haut, les hommes victimes de ce 
genre de violencesoumettront quand 
mCme leurs actions aux tribunaux 
(voir Larocque c. Cbte?. Ainsi, un 
corpus jurisprudentiel qui tient 
compte des besoins de ces derniers se 
diveloppera, ce qui dans certains cas 
peut Ctre au detriment des femmes. 
En effet, les hommes victimes 
deviennent le modkle de base auquel 
les femrnes doivent se comparer pour 
obtenir le mCme rnontant. Qu'on 
soit d'accord ou non,  le droit 
constitue un lieu de pouvoir et les 
femmes doivent l'investir et tenter 
de redifinir les concepts. 

Mais au-del8 de ces motifs qui 
peuvent Ctre dans certains casvalables, 
semble se cacher une reticence B 
soumettre la violence sexuelle et 
conjugaledevant les tribunaux. Ainsi, 
comme ces actions portent sur des 
questions intimes qui touchent 
friquemment la famille, certaines 
personnes considkrent que ces situa- 
tions ne devraient pas &tre riglies 
devant les tribunaux. Ce mCme 
raisonnement expliquait l'hisitation, 
B une certaine ipoque, B dinoncer 
aux autoriris policieres la violence 
sexuelle et conjugale. Cette riticence 
peut dicouler de la dichoromie entre 
la sphtre privie et publique, souvent 
dinoncie par les fiminisres (Boivin 
357; Boyd). Pourtanc, les tribunaux 
sont au service de tous les citoyens, ce 
qui comprend les femmes. Bien que 
les solutions juridiques ne soient pas 
toujours parfaites et occasionnent de 
nombreuses critiques, les tribunaux 
rendent jugement dans tous les 
domaines de la responsabiliti civile. 
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En fin de compte, la decision 
d'entreprendre une telle action 
revient B la victime, qui doit Ptre bien 
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CLAUDINE BERTRAND 

La flamme en elle 

Une femme emerge 
de la mer de lumiere 
depose sur la sable chaud 
tel un tourbillon brillant 
sa mouvance faite chair 
couvrant ainsi le globe 
de tous ses dksirs imagines 
elle rugit dans la force des elements 
la flamme mont en elle 
son etoile croise celle de l'autre 
survit aux tempetes 
et impregne dans sa chevelure 
longue comme une comete 
les souvenires de la Terre 

S'il lui faisait un signe 
un seul 
l'amoureuse ferait valser 
son existence du tout au tout 
avec ses bras chargks d16terniM 
ses levres buisson-ardent 
elle tricoterait serrees 
les mailles de la passion 
5 meme sa chair rose 
quand on aime 
on a toujours vingt ans 
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