
Reflexions sur la violence subie par les 
femmes en Tunisie 

par H a w a  CbIkir et Sana bonheur. Pourquoi hut-il qu'elle uti- considdration de la personne ou du 

JeCaui lise des moyens contraccptifs? Son corps constituC auquel le fait est 
t61e n'est-il pas de porter Ics enfants impudw, nous voyons que cet acte de 

The Democratic Association of Tuni- qu'il veut bien lui &re? Si elle veut violence est 1Cgalement considCrC 
sian Women began a campaign tojght espacer les naissances, c'est qu'elle comme une atteinte h la dignit4 de la 
violmce against women in 1991. A n'est pas normale. D'ailleurs, elk- personne, h son honneur, sa race et sa 

Centre was estab- 
hhed to he4 womm 

Nous cherchons vimmms of vioiince. 

toujours d Tunis une The resPONe has 
been overwhelming. 

@me, uric qui Tunhian mmmaw 

n k jamais PtP battue karning that thty 
have the right to live par un homme. without viohce. 

uLa discussion avec son mari et ses 
beaux-parents allait porter ses fruits. 
Son mari avait promis de ne plus lui 
prendre son salaire. Cet argent Ctait 
nCcessaire pour prCparer Ie trousseau 
du bCbC maintenant qu'elle Ctait en- 
ceinte. Tandis que son mari regardait 
la tdlhrision, elle sYCtait endormie. 
Plus tard, il Ctait entrC dans la 
chambre, couteau en main criant 
qu'il la tuerait s'il le fallait, qu'il Ctait 
le chef de h i l l e ,  que lui seul savait 
ce qui Ctait bon pour elle et qu'elle 
n'avait pas h raconter h quiconque ce 
qui se passait dans leur mCnage. I1 
l'avait abandonnte seule dans la 
chambre, ensanglantCe et terroris&. 
Au petit matin, elle lui avait v014 ses 
cl& et Ctait partie se rtfugier chcz ses 
parents.. 

uElle a 24 ans, elle est mariCe depuis 
cinq ans et a trois enfants. Toutes ses 
amies sont jalouses d'elle car elle a un 
mari doux et prhrenant qui a une 
belle maison, une belle voiture et qui 
lui a donnt de beaux enfants. Son 
mari ne la frappe pas, jamais. I1 ne crie 
pas, jamais. I1 ne discute pas, jamais. 
I1 dit podment et calmement qu'elle 
n'a pas le droit de travailler, qu'elle 
n'a pas le droit de sortir, qu'elle n'a 
pas le droit d'avoir les cl& de la belle 
maison qui est suppodment son foycr, 
qu'elle n'a pas le droit d'avoir des 
amis. I1 a tout planifid pour leur 

meme s'est longtemps pode la ques- 
tion h savoir si elle n'Ctait pas une 
mkre dCnatur6e.n 

Pour chaque femme chaque matin 
amkne son lot de violence. Nous 
cherchons toujours A Tunis une 
femme, une seule, qui n'a jamais CtC 
battue par un homme, qui n'a jamais 
CtC insult& dans la rue h cause de sa 
tenue, de sa fapn de marcher, de 
parler ou de rire, une femme que son 
mari n'a jamais prise de force, que 
son frkre, son cousin, son oncle ou 
meme son fils considhe comme 
adulte et responsable. Et c'est parce 
que nous avons toutes vCcu A un 
moment ou h un autre cette violence 
que I'on subit uniquement parce 
qu'on est femme que nous avons 
dCcidC de rCagir et de nous dresser 
contre la violence. 

D'aprts nous, la violence est une 
atteinte h l'intdgritt physique et mo- 
rale des femmes, uneviolation de leur 
dignit6 et une forme de discrimina- 
tion h leur Cgard. Pour en venir h ces 
conclusions, nous nous sommes 
appuyCes sur les conventions 
internationales qui reconnaissent le 
droit de toute personne h l'intCgritC 
physique et morale, le droit h la vie, h 
la libertt et h la sCcuritC en plus des 
instruments juridiques internes qui 
traitent de la violence. 

Le droit interne tunisien distingue 
la violence verbale de laviolence phy- 
sique et il reprime les actes de vio- 
lence selon la gravitC des sCquelles 
que ces actes laissent sur Ies victimes. 
Si nous prenons un exemple de vio- 
lence verbale comme la d i h a t i o n ,  
que l'article 50 du code de la presse 
dkfinit comme Ctant ul'allCgation ou 
I'imputation d'un fait qui porte 
atteinte ?I I'honneur ou h la 

ieligion. Cependant, ces mesures 
legales ne protkgent pas le sexe 
fdminin. Pourtant, combien de fois 
a-t-on attaquC Ies femmes et Ics a-t- 
on rendues responsables de la vio- 
lence, du chbmage ou de la 
ddttrioration des moeurs sans que 
celasoit udihatoire. cus'inscrivant 
dans I'ordre normal et patriarcal des 
choses. 

Notons aussi le cas particulier du 
hardlement sexuel. Premikrement, 
nous wnstatons qu'il n'existe aucune 
reference expresse h ce sujet. Le code 
du travail reste muet sur la question et 
se contente de demander Ie respect 
des bonnes moeurs et I'observation 
de la dkcence publique dans Ies 
entreprises oh sont employ& des en- 
h t s  de moins de 18 ans et des 
femmes. Or cette notion de bonnes 
moeurs et de dCcence publique laisse 
la porte ouverte h toutes sortes 
d'interprCtations arbitraires. Est-ce 
que celaveut dire qu'il hu t  porter des 
tenues correctes, s'abstenir de toute 
parole ou attitude inddcente? Peut- 
on vraiment se fier aux employcurs 
dans ce cas? De plus, le hardlement 
sexuel ne se confine pas au milieu du 
travail. Comment interprCter 
I'enseignant qui abuse de I'autoritt 
que lui confire sa position, par 
exemple? Nous n'avons qu'une certi- 
tude, celle qu'en droit interne, il 
n'existe aucun recours juridique 
contre le hardlement sexuel. Le tout 
est IaissC h la discretion des juges. 

Comme on peut le constater, qu'il 
s'agisse de violence verbale 
(diffamation, injures), de violence 
physique (meurtre, voie de &t) ou, 
sexuelle (viol, dktournement de 
mineure, attentat h la pudeur, mariage 
sans le consentement de la femme), 
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les femmes ne sont pas, ou h peu pr&s 
pas, pmttgtcs par le droit interne. A 
l'inttrieur de la cellule familiale 
surtout, le statut juridique consaue 
cssentiellement I'autoritC pternelle 
et Ie +re en tant que chef de famille. 

Toutes ces lacuna qui caractdrisent 
le droit interne font I'objet de dCbats 
continus entre femmes. GAce au 
mouvement des kmmes, Ia question 
de laviolence commence hptCoccuper 
les autotit& politiques en place. En 

Tunisie, I'Asso- 
ciation tunisienne 

Le statut juridique des femmes d ~ -  
mocrates a in- comacre essentielkment Yrite violence 

lepbe en tant que parmi ses prioritts 

chef defamillr. 
et elle a com- 
mend, en 1991, 
un programme de 

lutte contre la violence faite aux 
femmes. G programme a pour but 
de briser le mur du silence qui entoure 
la violence, d'Ctablir une solidaritd 
entre femmes, d'accompagner et 
d'assister les femmes victimes de vio- 
lence et d'ammener l'ttat et les autres 
acteurs sociaux concern& h prendre 
leurs responsabilitts face h la violence 
faite aux femmes. Toutefois, h cause 
de la complexitC du phCnom&ne et du 
contexte social, politique et 
tconomique dklicat, de nombreux 
obstacles rendent cette lutte t r b  
dificile. 

Gpcndant, en 1991, dans quatre 
villa de la Tunisie, de nombreux 
passants surpris pouvaient voir 
I ' a c h e  publicitaire d'une femme 
meurtrie implorant Ies Tunisiennes 
de briser le mur du silence. Pour la 
premitre fois, les femmes osaient 
dCnoncer la violence qu'elles 
subissaient. L ) ~ ~ ~ ~ s ' d t a i t  battue pen- 
dant un an pour organiser cette 
campagne de sensibilisation contre la 
violence faite aux femmes. Depuis, 
elle a organis6 des ateliers, des tables 
rondes, des colloques et un dminaire 
international sur la violence h I'tgard 
des femmes pour discutter, dtnoncer 
et Ctablir des stratdgies de lutte. 

Ainsi, le 13 mars 1993, I'ATFD 
ouvrait un Centre d'Ccoute et 
d'orientation pour femmes victimes 

de violence. Depuis sa crdation, le 
centre a r e p  300 femmes, 80 pour 
cent d'entre elles victimes de violence 
conjugale. On r q i t  surtout dew 
groupes de femmes: les femma qui 
sont abustes par leur conjoint depuis 
environ une dizaine d'annk et qui 
soudainement, n'en peuvent plus. 
Pourccs fkmmes, laviolence fiit partie 
de leur quotidien et celle-ci a souvent 
commend avec le #re, l'onde et 
tous les macs de la famille et elle se 
prolonge souvent jusqu'au fils. I1 y a 
tplement les femmes beaucoup plus 
jeunes qui se prhentent au centre d&s 
leur prernitre agression parce qu'elles 
K rh l t en t  contre cc statut de femme 
battue. Pour elles, la violence com- 
mence souvent lors de leur premitre 
grosscsse qui est semble-t-il un faaeur 
anxiogtne et gtntrateur d'agressivith 
chez les hommes. De plus, 10 pour 
cent des femmes rapportent qu'elles 
ont CtC agresstes dans la rue, 4 pour 
cent par un frtre ou leur ptre, 3,5 
pour cent sont victimes de 
hardlement sexuel et 2,5 pour cent 
sont victimes de viol. 

Lcs femmes parlent plus facilement 
de la violence qu'elles subissent par 
leur conjoint que de celle qu'elles 
subissent par leur ptre, surtout 
lorsqu'il s'agit d'inceste. C'est bien 
normal puisque si elles vont au poste 
de police pour dCnoncer cet abus, 
elles ne sont jamais prises au sdrieux. 
La plupan du temps, cependant, les 
femmes ne dCnoncent pas les 
agressions sexuelles car elles se sentent 
coupables et responsables de la vio- 
lence qu'elles subissent. Par aremple, 
une femme violte par son mari est 
rCduite au silence puisque endoctrinde 
depuis son jeune ige, elle croit que 
I'acte sexuel est un mal ndcessaire 
qu'elle doit subir stolquement sans 
I'apprtcier, sans le provoquer et sans 
le partager. De meme, si une femme 
sc plaint de harctlement sexuel au 
travail, sa famille I'emp€chera 
dorCnavant d'aller travailler pour 
sauvegarder l'honneur de la famille. 

Dans une culture oh la voix des 
femmes ne doit pas etre entendue, oh 
cette voix meme est source de ptchC, 
laquellc de ccs femmcs oscrait 
divulguer tout ce non dit? Quand une 

femme a toujours appris h se taire, 
comment peut-elle Clever lavoix pour 
dCnoncer cette violence? 
k loi du silence est difficilement 

contournable mais nous luttons 
toujours haut et fort. 
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