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Le 14 fevrier 2008, quelques prisonniers politiques de la Colombie ont ete 

relaches. Cependant, plusieurs demeurent encore entre les mains des 

groupes armes revolutionnaires. J'aimerais dediercette these a toutes les 

victimes des conflits armes a travers le monde. 

« No tengo ganas de nada. Creo que eso es lo unico que esta bien, no 

tengo ganas de nada porque aqui en esta selva la unica respuesta a todo 

es 'no'. Es mejor, entonces, no querer nada para quedar libre al menos de 

deseos. Hace 3 anos estoy pidiendo un diccionario enciclopedico para leer 

algo, aprender algo, mantenerla curiosidad inteledual viva. Sigo 

esperando que al menos por compasion me faciliten uno, pero es mejor no 

pensar en eso 1» 

Ingrid Betancourt, prisonniere politique des Forces armees revolutionnaires 
de la Colombie (FAC) depuis 2002. Extrait de sa derniere lettre datee du mois 
de novembre 2007. 

1 Je n'ai envie de rien. Je crois que c'est la seule chose qui soit bien, je n'ai envie de rien car ici, dans cette jungle, la seule reponse 

c'est« non ». II est done mieux que je ne veuille rien afin d'etre libre de tout desir. Cela fait trois ans que je demande un dictionnaire 

encyclopedique afin de lire quelque chose, d'apprendre quelque chose, maintenir ma curiosite intellectuelle en vie. Je continue a esperer 

qu'il m'en offriront par compassion, mais il est mieux que je n'espere rien. 



Resume 

La guerre et son etude ont pendant longtemps ete un domaine appartenant au champ des sciences politiques, 
car elle relevait de la sphere inter etatique. Suite aux deux grandes guerres du 20 siecle, le droit et la sociologie 
s'y sont interesses et ont d'ailleurs developpe des concepts ainsi que des theories afin d'aborder la guerre: que 
ce soit le droit international et la penalisation de certains comportements a travers un systeme de justice 
international ou que ce soit par I'etude des acteurs et des mouvements de la guerre. Or, la criminologie en tant 
que discipline des sciences sociales specialisee dans I'etude du crime, la penologie du crime et les politiques 
de controle de la criminalite ne s'estpas ou tres peu aventuree dans I'etude des guerres etplus precisement 
dans I'etude des crimes de guerre. Cette recherche se veut un exercice pratique de I'application de theories 
criminologiques a un cas presentant une situation de crime de guerre. Le choix s'est arrete surI 'affaire 
somalienne de 1993, une situation delicate bien connue parte public canadien de parsa vaste mediatisation. 
Pour cette etude, nous cherchions a evalueret a sonder I'utilite d'une application de theories criminologiques en 
choisissant comme objet d'etude ^interpretation des membres des propres Forces canadiennes des 
evenements de I'affaire somalienne les. Compte tenu I'univers technique des militaires, ainsi que la complexity 
de I'affaire somalienne, cette etude ne cherchera pas a contribuer a I'etude des interpretations sociales des 
crimes de guerre, mais elle evaluera le processus d'application de deux theories criminologiques a cet objet 
d'etude. Nos choix methodologiques ont dans leur ensemble constitue une partie de notre objet de recherche. A 
travers une methode qualitative, nous avons recueilli et choisi deux temoignages de militaires de la Commission 
d'enquete royale et d'un des proces a la courmartiale a travers desquels s'inserait un recit des evenements. 
L'analyse narrative a ete appliquee permettant de deceler des caracteristiques narratives quant au contenu, 
mais egalement quant a la fonction du narrateur de ces recits. Bien que I'echantillon choisi est tres limite 
I'analyse du materiel a permit de tirer certaines tendances. L'analyse de la mobilisation des cadres normatifs 
pour definir le caractere deviant ainsi que celle de la gestion des problemes sous la perspective de la profession 
a dans les deux cas permis d'identifier qu'il existe plusieurs interpretations des evenements et ce, malgre la 
culture sociale militaire et la meme formation academique a caractere militaire. D'autre part, ces deux analyses 
indiquent que la position hierarchique du militaire devient un facteur important non seulement lorsque vient le 
moment de definir le crime de guerre, mais egalement quant a la gestion du probleme suite a ces evenements. 
Ainsi, bien que les militaires partagent des caracteristiques sociales, professionnelles et culturelles communes, 
ce sera plutot I'appartenance au groupe militaire et plus encore la position hierarchique occupee au sein de 
I'institution qui influenced ̂ interpretation des militaires par rapport a des situations telles que les crimes de 
guerre. Au dela de ces resultats, cette etude vise plutot a contribuer au debat quant a /'absence des etudes sur 
les crimes de guerre en criminologie. 
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Lorsque nous avons applique au programme de maitrise en criminologie, nous avions comme objectif 

de nous doter de connaissances sociologiques et criminologiques afin de traiter la thematique de la 

violence urbaine, de la violence derivee des conflits inter etatiques ou encore des guerres civiles. 

Nous venions de completer un sejour de trois ans au Costa Rica, travaillant pour un organisme 

international des droits de la personne, I'lnstitut interamericain des Droits humains, et nous tenions a 

chercher une explication alternative aux phenomenes d'injustice sociale, de crimes contre la personne 

causes par les conflits armes. Bref, nous cherchions une explication qui ne repeterait pas le discours 

traditionnel des droits de la personne. Voila done ce qui nous a motives a appliquer a ce programme 

d'etudes de deuxieme cycle. Pour notre sujet de these, nous voulions poursuivre un projet qui serait 

fidele a nos interets tout en appliquant une perspective criminologique. Or, apres avoir complete 

quelques seminaires et cours magistraux, nous nous sommes apercus que les crimes de guerre, ou 

encore les crimes contre I'humanite, n'etaient pas ou tres peu abordes dans les ouvrages ou articles 

ecrits par des criminologues. Une recension des articles portant sur ce constat a ete effectuee, a 

partir de laquelle nous avons elabore un premier sujet de these: une etude sur la perception des 

criminologues des crimes de guerre, des crimes contre I'humanite ou du genocide. Nous voulions 

effectivement sonder I'opinion de differents criminologues canadiens par rapport a ce sujet, afin 

d'evaluer et de comprendre si ce sujet d'etude etait considere comme un sujet criminologique ou pas. 

Nous tenions en meme temps a examiner les raisons qui accompagnent ces opinions. II s'agissait d'un 

sujet interessant, mais nous voulions egalement soulever le defi et tenter de mettre en application 

certaines theories criminologiques en nous penchant sur un cas concret de crime de guerre. Nous 

avons done decide de poursuivre une etude de recherche qui ferait avancer le debat en criminologie 

sur I'etude de la guerre en choisissant une etude de cas. 

La guerre et son etude ont pendant longtemps ete un domaine appartenant au champ des sciences 

politiques, car elle relevait de la sphere inter etatique. Les deux grandes guerres du 20e siecle ont 

d'ailleurs permis au droit, a la sociologie, a I'anthropologie de developper des outils juridiques et 

theoriques, que ce soit a travers la penalisation de certains comportements selon le systeme 

juridique international ou a travers une approche sociologique s'interessant a I'etude des acteurs et 

aux mouvements de la guerre. Or, la criminologie en tant que discipline des sciences sociales 

specialisee dans I'etude du crime, la penologie du crime et les politiques de controle de la criminalite 

ne s'est pas ou tres peu aventuree dans I'etude des guerres et plus precisement dans I'etude des 

crimes de guerre. Pourtant, les guerres demeurent un contexte de crimes par excellence, comme I'a si 



bien demontre I'histoire a travers I'Holocauste, la guerre du Vietnam, ies genocides de I'ex-

Yougoslavie et ceux du Rwanda, et plus recemment la guerre en Irak ou encore le conflit au Darfour. 

Pourquoi Ies crimes de guerre, Ies crimes contre I'humanite et Ies genocides ne constituent-ils pas des 

objets d'etudes en criminologie? C'est une question que se sont posee plusieurs auteurs, situant le 

debat autour de trois poles (Day et Vandiver 2000; Henry et al. 2004; Hoffman 2000; Jamieson 1999; 

Ruggiero 2005,2006; Yacoubian 2000,2001). 

Premierement, un grand ensemble des ecrits s'accordent sur le fait que Ies crimes de guerre ne sont 

pas ou presque pas abordes par la criminologie. II s'agit d'un constat general qui revient dans 

I'ensemble des ecrits portant sur le sujet. Deuxiemement, cette absence d'etude s'explique par des 

raisons de deux types : pratiques et epistemologiques. Troisiemement, Ies ecrits consultes attirent 

I'attention sur le fait que la criminologie en tant que discipline pourrait offrir et en meme temps 

beneficier des etudes portant sur le sujet des crimes de guerre. Tout d'abord, en tant que discipline 

specialised sur le crime a proprement parler, elle pourrait servir a expliquer, ou du moins a 

comprendre en partie, certains crimes de guerre, tache qui a ete entreprise par d'autres disciplines 

(sociologie, sciences politiques et relations intemationales) chevauchant en quelque sorte ces efforts. 

D'un autre cote, certains auteurs semblent croire que la criminologie perd en laissant sous silence ce 

type de crime; elle pourrait s'imposer et faire valoir a un niveau international ses theories sur Ies 

comportements criminels ainsi que ses concepts de penologie. En somme ces trois themes situent Ies 

etudes des crimes de guerre au centre du debat des criminologues. 

La criminologie et I'etude des crimes de guerre: trois axes de discussion 

Un constat unanime: I'absence d'etude des crimes de guerre 

L'ensemble des ecrits ont considere le genocide, Ies viols de groupe et Ies tueries massives a 

caractere violent comme un meme ensemble de crimes commis en temps de guerre et delaisses par 

la criminologie. Tous sans exception ont souligne et denonce le manque d'etudes criminologiques 

portant sur ce sujet: 

« Genocidal behavior is also not well represented in scholarly literature devoted to the 
discipline of criminology » (Yacoubian 2001, p.11) 
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« Unfortunately, however, these acts of violence have not translated into academic 
attention of the phenomenon within the discipline of criminology»(Yacoubian 2001, 
p.139) 

« The history of American criminology and the wider world of events beyond its 
disciplinary borders has often impeded the pursuit of answers to questions about 
genocide, crimes against humanity and war crimes more generally»(Hagan et al. 2005, 
p.526) 

« But despite these unequivocal pointers, war has miraculously escaped attention, and 
when faced with the millions of 'legitimate' killings perpetrated, for example, during wars 
of the twentieth, most criminologists refuse to consider that many of those killings were 
in fact illegitimate, let alone considering that the very legitimacy of those wars might be 
challenged »(Ruggiero 2006, p.178). 

Ainsi, le theme de I'absence d'etude portant sur le genocide et les crimes de guerre dans la discipline 

est etudie sous differents angles : tantot cette absence est pergue sous Tangle de la qualite et le type 

de crime, tantot sous la lentille des problemes de reconnaissance de ces actes en tant que crimes; 

parfois cette lacune dans la discipline est plutot analysee selon le point de vue des auteurs de ces 

crimes de guerre. Effectivement, Yacoubian (2001) denonce le genocide comme I'un des crimes sinon 

le crime le plus horrifiant qui existe non seulement de par sa cruaute, mais aussi de par son ampleur. 

Le genocide ne peut se comparer aux violences massives, car il surpasse le nombre de victimes par 

millions, et de la decoule son caractere tragique dans tout son sens. Des violences massives, comme 

celles qui ont eu lieu a I'ecole de Columbine en 1999 ou a la Polytechnique de I'Universite de 

Montreal en 1989, se rapprochent mais restent encore ties loin des genocides. Non seulement le 

nombre de victimes est largement plus eleve dans le cas des genocides, mais il s'agit de plusieurs 

auteurs qui se sont engages dans une meme activite. Ainsi, comme le note si bien Yacoubian (2000), 

I'impact d'un genocide est difficilement comparable avec celui d'un crime de masse. II concerne non 

seulement un groupe de victimes ou une nation mais I'ensemble de I'humanite. Que ce soit 

I'Holocauste, le genocide au Rwanda ou celui en Ex-Yougoslavie ou le genocide aujourd'hui reconnu 

au Darfour, ces genocides sont tous consideres comme une atteinte a I'humanite et ont ebranle 

plusieurs principes de la societe en general. Les genocides ou les crimes de guerre selon Yacoubian 

sont des types de crimes qui se demarquent de par leur qualite particulierement horrifiante et aussi de 

par leur impact. Tandis que Hagan et al. (2005) critiquent cette carence de la discipline en situant leurs 

critiques au sein de la reconnaissance du genocide et des crimes de guerre en tant que crime pour la 
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discipline et le droit criminel, ces derniers se posent la question suivante : doit-on attendre que ces 

crimes soient reconnus legalement par la juridiction intemationale et que des previsions penales soient 

creees pour que la discipline s'y interesse comme objet d'etude? Voici une autre facon d'aborder la 

question de I'absence d'etudes criminologiques portant sur les crimes de guerre et les genocides, bien 

que, depuis juin 2000, il existe une loi dans le Droit criminel international qui porte sur les crimes 

contre I'humanite ainsi que sur les crimes de guerre et meme un Tribunal penal international. 

Raisons expliquant son absence 

Si les critiques portant sur cette lacune eclairent divers aspects de la problematique, certains ecrits 

tentent a la fois d'expliquer ce manque d'interet a travers deux volets: le premier portant sur des 

raisons pratiques et le second davantage sur des raisons epistemologiques. Yacoubian (2000) 

souleve tres clairement que les etudes portant sur ce sujet sont confrontees a un manque de fonds de 

recherche a proprement parler. Ceci n'est pas un phenomene nouveau pour I'ensemble des 

recherches en sciences sociales puisque la plupart des recherches aujourd'hui doivent repondre a 

des besoins specifiques du gouvernement, des bailleurs de fonds ou des societes privees. Rares sont 

celles qui sont financees sans avoir un impact concret et rentable pour lesdits bailleurs de fonds des 

projets de recherche. Certains parlent meme d'une logique neo-liberale et mercantile qui dirige 

I'ensemble des etudes en sciences sociales, desormais soumises a des regies de rentabilite jadis 

inexistantes. D'autre part, il souligne les difficultes d'effectuer une recherche de terrain dans des 

circonstances de conflits presentant un certain danger pour le chercheur. Voila que la majorite des 

lieux ou ont lieu ces crimes sont difficiles d'acces et tres dangereux pour le chercheur. Enfin, le 

localisme des recherches en criminologie explique cette absence d'etudes au sein de la discipline. La 

majorite des recherches en criminologie s'attarderont effectivement aux phenomenes dits«locaux». 

Souvent, sinon en general, les fonds decernes aux recherches exigeront de facon formelle ou non que 

les repercussions de ces recherches soient directement reliees au niveau local. Hagan et al. (2005) 

indiquent que ce localisme a non seulement rapport aux fonds accordes aux recherches, mais aussi 

au sentiment et a I'interet qu'il apporte aux chercheurs. En parlant de I'Holocauste, ces derniers 

mentionnent que cet incident historique a suscite plus d'interet chez les personnes ayant un lien etroit 

avec I'Europe et etant des victimes directes ou indirectes. 

«The interest was greatest among people who had relations in Europe who had been 
persecuted, and the refugees. But crimes of the Hitler regime were all a little remote to 
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this country. Americans were busy discovering other things about themselves, some of 
which had great significance»(Hagan et al. 2005, p.526) 

Aux raisons pratiques s'ajoutent les raisons d'ordre epistemologique: quels sont les crimes reconnus 

et etudies par la criminologie et quels sont ceux qui ne le sont toujours pas? Kramer et Michalowski 

(2005) soulignent le fait que les definitions de crimes peuvent etre parfois plus larges que celles 

donnees par la loi. Le cadre juridique etatique restreint d'une certaine maniere le champ d'etudes en 

criminologie : il definit a travers des lois ce qui est determine comme« crime», mais laisse de cote 

certains phenomenes encore non reconnus comme tels. Bien que les crimes de guerre soient 

reconnus par la juridiction intemationale comme des crimes, il semblerait qu'au niveau local le 

systeme juridique demeure un peu impermeable et ne reconnaisse pas a I'interieur de ses limites ce 

type de crime. Voila que Ruggiero (2006) souleve le probleme de la definition ontologique du crime: 

en temps de guerre peut-on accuser un soldat d'actes criminels ou non? Doit-on definir un acte ou 

considerer les circonstances de I'acte pour ainsi definir son aspect criminel? Qu'est-ce qui determine 

que I'acte commis par un soldat n'est pas defini comme crime? Ou se situent alors les limites? Avant 

de traiter les crimes de guerre, Ruggiero rappelle la complexity que presente la guerre comme 

phenomene du point de vue moral notamment, d'ou peut provenir la difficulte pour la criminologie de 

traiter les crimes de guerre (Ruggiero 2006). 

Deux niveaux de possibility d'etude 

Malgre les difficultes pratiques et theoriques, les ecrits suggerent que la criminologie gagnerait en 

ouvrant un espace pour les crimes de guerre. Bien que Hoffman (2000) et Day et Vandiver (2000) ne 

fontqu'une reference tres superficielle, Yacoubian (2000; 2001) indique que la discipline pourrait 

tester non seulement ses theories criminologiques comme telles, mais aussi les progres des theories 

penales. Si les crimes de guerre sont aujourd'hui condamnes par la Cour Penale Internationale, la 

criminologie selon Yacoubian gagnerait a presenter ses theories penales et les appliquer au niveau 

international. La justice criminelle pourrait etre exploree dans un autre contexte, cette fois-ci plus 

global. 

Ceci nous amene au constat que la criminologie pourrait peut-etre expliquer ce type de crimes commis 

pendant les guerres et les crimes de guerre. Day et Vandiver (2000), Hagan et al. (2005) et Ruggiero 

(2006) indiquent que la criminologie possede le bagage theorique necessaire pour expliquer et decrire 

ces comportements criminels et que les modeles utilises pour les crimes a caractere local pourrait tout 
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aussi bien s'appliquer aux comportements criminels dans une situation de guerre. Ainsi, Day et 

Vandiver (2000) suggerent que le modele de mise en place du desamorcage selectif du controle 

interne de Bandura (1999), la technique de neutralisation de Sykes et Matza (1957), ainsi que la 

theorie de la criminalisation de Turk (1969) sont toutes des theories ou modeles qui pourraient etre 

appliques aux conflits armes afin d'expliquer comment un individu arrive a commettre certains crimes 

de guerre. Ruggiero indique lui aussi que la technique de neutralisation de Matza et Sykes permettrait 

d'expliquer les actes de torture. Kramer et Michelowski (2005) suggerent que I'etude de la deviance 

organisationnelle servirait comme cadre theorique pour comprendre les crimes commis par un Bat 

comme celui au Darfour, Les auteurs presentent un certain nombre de theories criminologiques 

pouvant s'appliquer non seulement a des situations locales mais aussi a des situations au-dela des 

frontieres etatiques. Ainsi, les theories criminologiques sembleraient posseder plusieurs elements 

permettant d'analyser des situations de conflits etatiques et interpreter certains comportements. Si 

d'autres sciences ont tente de developper des explications de comportements criminels dans des 

situations de guerre, il semblerait pour certains que les criminologues demeurent les mieux places et 

possedent pour Day et Vandiver (2000) une responsabilite de s'imposer dans le debat autour des 

guerres et des crimes. 

Afin d'eviter de retomber dans la meme rhetorique, cette recherche vise a evaluer la pertinence de 

mobiliser des theories en criminologie et les appliquer a un cas concret de crime de guerre. 

Scenes de guerre et le Canada: I'affaire somalienne 

Les exemples de situations de guerre sont nombreux et tous tres differents par leur contexte cultural, 

politique, etc. et leur complexity. Certains cas sont mieux connus que d'autres et il est generalement 

plus facile de nommer ou de se referer a une situation de guerre lorsque son propre pays n'y a pas 

participe directement. En tant que Canadiens, nous pouvons facilement discuter de la guerre du 

Vietnam et de ses atrocites, ou meme d'Abu Ghraib, puisque le Canada ne s'y est pas implique 

officiellement. Or, I'histoire nous rappelle que le Canada a lui aussi ete mele a des situations de crimes 

de guerre. J'ai alors considere important d'adresser les crimes de guerre touchant directement le 

Canada, permettant de rappeler que ces situations sont plus proches qu'on ne le pense. Les militaires 

ayant commis des crimes dans un contexte de conflit a I'exterieur du Canada demeurent des citoyens 

canadiens et des fonctionnaires de I'Etat canadien. lis sont des acteurs de notre societe et travaillent 
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au sein constitutions etatiques dont le but est le maintien de I'ordre. Les crimes de guerre ne sont alors 

pas tres loin. J'ai done decide de choisir une etude de cas qui aborde la thematique des crimes de 

guerre mais qui puisse rejoindre en meme temps le public canadien: le scandale de la mission 

canadienne en Somalie, mieux connue comme I'affaire somalienne. 

L'affaire somalienne en bref 

Au debut des annees quatre-vingt-dix (1992), le Canada a ete appele a envoyer un contingent de son 

armee dans le cadre d'une mission de retablissement de la paix en Somalie, suite a la chute du 

regime« marxiste» de Siad Barre en 1992. Cet evenement avait donne lieu a une situation alarmante 

de famine et d'insecurite humanitaire. Le regiment aeroporte canadien a joint la mission de paix 

ONUSOM dirigee par I'armee des Etats-Unis et autorisee par I'ONU. Or, le 16 mars 1993 deux soldats 

canadiens, Clayton Matchee et Kyle Brown, ont capture un jeune somalien age de 16 ans qu'ils 

avaient surpris a voler des materiaux du campement canadien du regiment aeroporte (Winslow 1997). 

Le jeune Somalien Shidane Arone a ete torture, puis tue par ces deux soldats, alors que seize autres 

soldats du contingent ont temoigne de ces actes de torture. Le soir de la mort du jeune Somalien, le 

regiment celebrait le debut d'anniversaire du regiment Princess Patricia's Canadian Light Infantry 

(PPCLI) et les soldats du 226me commando semblaient avoir commence les festivites avec la 

consommation d'alcool. Au cours de la soiree, le Caporal Matchee et le soldat Brown auraient capture 

et battu le jeune Somalien dans un bunker situe a I'interieur des quartiers du regiment (ibid.). Le 

Caporal Matchee aurait battu le prisonnier avec ses poings, lui aurait donne des coups a la tete a 

I'aide d'un baton en bois et lui aurait brule les pieds avec des megots de cigarettes. Le soldat Brown, 

lui, aurait participe de maniere indirecte a ces actes, n'intervenant en partie qu'a titre d'observateur. 

Cependant, au cours des traitements inhumains infliges au prisonnier, plusieurs photographies ont ete 

prises, images documentaires qui ont par la suite ete publiees et qui ont circule dans les medias a 

travers le Canada. Ce qui constitue ce scandale est non seulement la torture et la mort de Shidane 

Arone, mais le fait que plus d'une dizaine de soldats auraient temoigne de la situation a des moments 

differents : une quinzaine de militaires presents cette soiree du 16 mars ont ainsi temoigne des 

actions de facon oculaire ou auditive. La mort du jeune Somalien s'est accompagnee d'une enquete 

de la police militaire et les deux soldats ont ete arretes deux jours plus tard et inculpes de meurtre par 

le Tribunal militaire canadien.. Suite aux arrestations, Clayton Matchee a effectue une tentative de 

suicide lui laissant des sequelles assez importantes qui I'empechaient de se presenter aux proces. Par 
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contre, le soldat Kyle Brown a ete appele a se presenter devant la cour martiale tout comme neuf 

autres militaires. Le soldat Brown a subi un premier proces du 18 au 21 octobre 1993, qui a du 

prendre fin a cause du conflit que presentait la mise en accusation du Lieutenant Colonel Mathieu et 

de son role a titre de temoin lors du premier proces. Le deuxieme proces de la cour martiale de Kyle 

Brown a eu lieu du 7 au 19 mars 1994 et il fut trouve coupable d'homicide et condamne a purger cinq 

ans de prison. Malgre une demande de mise en liberie soumise le 19 mars 1994, le juge rejeta la 

demande et le soldat Brown purgea done sa peine. 

Suite a ces evenements suivis du scandale mediatique et public, le gouvernement liberal canadien 

s'est vu force de commander une enquete publique. Sous la direction du juge de la Cour federale, 

monsieur Gilles Letourneau, une Commission d'enquete sur le deploiement des forces armees en 

Somalie fut alors creee afin d'etudier le fonctionnement de la mission avant le deploiement, pendant 

la mission et apres la mission de retablissement de la paix. L'enquete fut cependant arretee 

soudainement avant la date finale prevue par les Commissaires quelques semaines avant les 

elections federates en 1997. Cette Commission a donne lieu non seulement a un rapport contenant 

des recommandations pour les forces armees, mais egalement a des projets de recherche portant sur 

I'armee canadienne dont telle I'etude de Donna Winslow (1997) sur la culture militaire et son influence 

sur les comportements deviants des soldats canadiens en Somalie. 

Orientation de la recherche 

Lorsque nous avons effectue une breve recherche exploratoire de notre objet, nous avons constate 

que plusieurs etudes portant sur ces evenements avaient ete produites pendant et pour la 

Commission d'enquete royale. Parmi I'ensemble des travaux, ce fut I'etude sociologique de Winslow 

qui a retenue notre attention, car son approche correspondait a nos interets des evenements. Winslow 

a presente une approche sociologique et anthropologique du scandale en Somalie, en analysant la 

relation entre la culture du groupe professionnel et les comportements deviants. 

A I'aide de theories developpees par deux groupes de criminologues, nous avons plutot cherche a 

evaluer I'utilite et la possibility d'appliquer ces theories a ce type d'objet de recherche. Les theories 

criminologiques existantes permettent-eiles de contribuer a I'etude des crimes de guerre? Le choix des 
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theories criminologiques decoule de I'approche que le chercheur a privilegie qui est celle des 

representations sociales des crimes de guerre notamment la representation des propres militaires. 

L'expression « crimes de guerre»est souvent employee par les medias, par les defenseurs des droits 

de la personne, par les juristes du droit international, par les groupes de victimes, mais tres rarement 

par les agences gouvernementales. II s'agit d'un theme tres delicat qui se doit d'etre manipule avec 

prudence, comme il est possible de I'observer avec ia situation des prisonniers afghans et la position 

ou la reponse du gouvernement conservateur du Canada. Si les medias, le public, les groupes de 

victimes, les organisations des droits de la personne percoivent certains actes comme des crimes de 

guerre, comment les militaires canadiens lisent-ils ou se referent-ils aux evenements de I'affaire 

somalienne? 

Nous avons done decide d'etudier les evenements du 16 mars 1993 en prenant comme objet 

institution militaire. Que signified ces actes pour cette organisation professionnelle? Comment les 

replacer dans celle-ci? Que signifient-ils pour les membres de cette organisation? Trap souvent, les 

crimes de guerre sont abordes en prenant comme objet les victimes, le defenseur des droits de 

I'homme et done une perspective plutot juridique. Tout un discours s'est developpe a partir de ce point 

de vue. Pour comprendre I'affaire somalienne, il est important de comprendre la signification qu'elle 

assume pour les membres de I'institution militaire. Nous nous sommes done inspirees des etudes 

criminologiques sur la Police, notamment les etudes de la deviance policiere (Das et Verma 2002; 

Haar 1997; Kappeler et al. 1994). Largement aborde en criminologie, le concept de deviance et son 

etude s'avere-t-il interessant pour I'etude des crimes de guerre? Au dela des resultats provenant de 

I'analyse des representations des militaires canadiens de I'affaire somalienne, notre etude vise a 

sonder la possibility d'appliquer ces theories aux crimes de guerre, objet d'etude encore absent en 

criminologie. Nous cherchons done a savoir comment deux theories criminologiques contribuent-

elles a I'etude des crimes de guerre a travers notamment I'etude de I'affaire somalienne? 

Plusieurs difficultes ont ete identifies par certains auteurs, certaines critiques ont ete lancees aux 

criminologues, mais nous desirons a travers cette etude exploratoire evaluer la pertinence et la 

contribution des theories criminologie a ce type d'objet de recherche. 
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Cette recherche est en quelque sorte une reponse au defi souleve par les auteurs tels que Hoffman 

(2000), Day et Vandiver (2006), Ruggiero (2006) et Yacoubian (2001). La criminologie demeure 

encore reticente a aborder ce type de crime pour les raisons qui ont ete enumerees. II semblerait 

exister une certaine crainte a pousser les limites de la discipline, a oser aborder un sujet qui ne fait 

pas encore partie de la discipline malgre sa pertinence. En guise de faire avancer le debat, nous 

avons cru important de mettre a I'epreuve certaines suggestions d'auteurs (Day et Vandiver 2000; 

Hagan et al. 2005 et Ruggiero 2006) et de tenter d'appliquer certaines theories criminologiques a la 

thematique des crimes de guerre afin d'evaluer leurs pertinences et leurs limites. Nous tenions a 

repondre aux idees, arguments et propositions des chercheurs afin de contribuer au debat a travers 

cette etude exploratoire. En cherchant a savoir si des theories criminologiques pouvaient faire avancer 

I'etude des crimes de guerre, il est important de noter que notre etude n'a pas cherche a contribuer a 

I'etude des interpretations sociales des crimes de guerre a I'aide des resultats provenant de deux 

temoignages. Cette etude est plutot un exercice afin de considerer l'importance d'appliquer des 

theories criminologiques a un objet d'etude absent pour cette discipline. 

L'etude s'organise en quatre temps. Le premier chapitre presents les balises theoriques choisies pour 

aborder notre objet de recherche. L'interpretation des militaires de certains actes commis par des 

membres de leur propre groupe professionnel met en jeu deux series d'activites. La premiere 

correspond a l'interpretation de ces actes, a I'identification et a la classification de ceux-ci (visant a 

determiner si faction est deviante ou pas). La seconde correspond a I'etape qui suit l'interpretation et 

la classification de certains actes: I'etape de I'interiorisation des situations une fois analysees. Le role 

de la culture professionnelle est central pour cette deuxieme action pouvant influencer la maniere 

d'agir et de resoudre des situations. Ainsi, nous presenterons brievement la theorie de la deviance de 

Kappeler ainsi que la theorie de la culture professionnelle de Paoline. Le choix de ces cadres 

theoriques s'accompagne d'une revue de litterature scientifique sur le theme de « culture militaire» 

afin d'expliquer I'emprunt de ces theories criminologiques initialement developpees pour I'institution 

policiere. 

Le second chapitre presentera I'ensemble des decisions methodologiques permettant de mieux 

comprendre le type de materiel choisi, le decoupage entrepris, la methode d'analyse selectionnee et 

appliquee au materiel, et enfin une description du deroulement de la recherche en general. 
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Le chapitre suivant propose une explication au type d'interpretation de chaque militaire a partir de 

leurs temoignages et de I'application de notre grille d'analyse. Non seulement I'interpretation du 

caractere deviant a ete analysee, mais egalement sa forme et son contenu. Les differences et les 

similitudes seront egalement analysees afin de rompre avec le concept homogene de culture sociale 

ou de groupe partage par tous en oubliant le caractere individuel de chacun malgre I'appartenance au 

groupe. 

Le dernier chapitre offre un retour critique face au choix du sujet de recherche, aux choix 

methodologiques, aux theories et a son applicabilite aux phenomenes non traditionnels pour la 

criminologie. Puis, nous tenterons de discuter I'impact et les avenues que ce type d'exercice peuvent 

avoir pour la discipline et cette thematique de recherche. Nous conclurons ainsi cette etude par une 

reflexion face aux pistes qui pourraient etre developpees avec ce type de thematique. 

14 



CHAPITRE 2 : CADRE THEORIQUE 
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A travers I'introduction, nous avons tente de presenter les raisons expliquant le manque d'etudes 

criminologiques portant sur les crimes de guerre. Nous avons ensuite propose d'aborder le theme des 

crimes de guerre en jetant un regard sur les representations que se font les membres de llnstitution 

militaire. Nous nous sommes interesses a Interpretation de situations faisant appel a un systeme de 

normes permettant de determiner les situations selon un systeme de valeurs parfois universel, parfois 

institutionnel et parfois de groupe. Nous cherchions a savoir plus precisement quels actes etaient 

consideres deviants selon les militaires et de quelle maniere La theorie de la deviance de Kappeler et 

al. (1994), developpee initialement pour I'etude de la deviance a I'interieur de la Police, nous a semble 

interessante et a su combler un vide dans la litterature scientifique quant a I'etude des militaires en 

tant que groupe social. Nous etions egalement soucieux de ne pas analyser I'institution militaire en 

tant que groupe homogene. Bien que les elements culturels du groupe possedent une grande 

influence, tel que I'a indique Winslow (1997) dans son etude sur la culture militaire du regiment 

aeroporte, il demeure que des differences persistent et nous avons considere important de souligner 

ces differences. A travers une revue litteraire portant sur la culture militaire, nous nous sommes 

apergus que ces etudes ne distinguaient I'individualite mais plutot pronaient les traits du groupe. Afin 

d'expliquer ces differences et particularites malgre I'appartenance au meme groupe, nous avons choisi 

la theorie de Paoline (2003), encore une fois developpee pour I'etude de la Police, soulignant les 

differences individuelles et celles qui peuvent exister parmi un sous-groupe au sein de la profession 

policiere. Ces deux theories semblaient repondre a notre question de recherche en ce qui concerne 

interpretation des actes deviants ou non selon I'appartenance a un groupe social determine et la 

mise en application d'une interpretation selon un registre normatif propre au groupe. Les particularites 

sont egalement prises en compte a travers la theorie de la culture professionnelle de Paoline (2003). 

La premiere partie presentera la theorie de la deviance de Kappeler et al. (1994) et son application a 

I'institution militaire. La seconde partie se propose d'indiquer brievement ce sur quoi portent les 

travaux scientifiques developpes autour du theme de culture militaire. Cette revue permettra 

d'expliquer et de comprendre notre interet pour la theorie de Paoline (2003) sur la culture 

professionnelle. Cette theorie nous parait fort interessante pour notre objet de recherche. 
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Deviance 

Nous prenons comme reference la definition de deviance de Kappeleret al. (1994); elle nous 

permettra de saisir la particularite de I'univers du corps militaire en tant que profession possedant son 

propre registre de normes en tant que groupe social. Kappeler et al. (1994) s'eloignent de la definition 

quantitative ou statistique de la deviance intimement liee aux comportements a partir de calculs de 

moyenne. lis s'ecarteront aussi de la definition des criminologues critiques soulevant la problematique 

de I'acte de definir et de I'influence du contexte economique, politique et social liee a la definition des 

comportements deviants. Ces derniers s'attardent plutot a la deviance normative et placent la 

deviance a I'interieur d'une institution de I'ordre comme des comportements transgressant une serie 

de normes que ce soient des lignes de conduite ou des attentes sociales. Nos societes seraient 

composees d'un ensemble de registres de normes se recoupant a certains egards, mais pouvant 

aussi se contredire a d'autres egards. Effectivement, la societe etant composee de plusieurs types 

constitutions sociales (la famille, I'Eglise, la sante, I'education) etde groupes sociaux (classes, race, 

orientation sexuelle, profession) elle presents un ensemble de registres normatifs a travers lesquels 

s'organisent les comportements des individus. Ainsi, selon Kappeleret al. (1994) la deviance 

normative fait appel a une interaction sociale entre les acteurs, les normes et I'environnement definie 

comme: 

« The process of detecting and labeling behavior deviant, thus, is dependent upon 
behavior, the social context in which behavior occurs, the formal and informal rules of 
conduct, and the perception of the behavior as violating existing norms »(Kappeler et 
al. 1994, p. 14) 

II s'agit d'une explication du processus de definition de la deviance fortement inspiree du paradigme 

interactionniste symbolique soulignant rimportance du jeu qui est mis en place entre les acteurs, mais 

plus encore de I'environnement dans lequel se deploiera cette interpretation ou cette lecture de 

comportement. II existe plusieurs contextes sociaux a travers lesquels des comportements peuvent 

etre interpretes, mais le caractere deviant dependra du systeme de normes d'un contexte social 

particulier. Ce qui pourrait etre percu comme deviant pour un groupe social selon ses propres normes 

sociales, peut ne pas correspondre a ce qui est interprets comme deviant selon un autre groupe 

social. De plus, au sein d'un meme groupe social, certaines normes s'appliquent tandis que d'autres 
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proviennent d'un tout autre registre. Ainsi, Kappeler et al. (1994) ont tente de theoriser et d'expliquer 

les deviances a I'interieur de la Police a partir d'un systeme tel qu'illustre par le schema suivant: 

Graphique 1 

SYSTEME DE DEVIANCE NORMATIVE POLICIERE chez Kappeler et al. (1994), 

p. 15 

Selon ce schema, les comportements des policiers se lisent a travers un systeme normatif compose 

de trois types de registres distincts mais non exclusifs: les standards externes, les standards internes 

et les normes propres au metier. A chaque niveau correspond une interpretation dependant de 

normes particulieres. Ainsi, les standards externes correspondraient aux exigences provenant de la 

constitution, du code criminel et du code civil (pour le Quebec uniquement) et du Common Law (pour 

le reste des provinces canadiennes) devant s'appliquer, en principe, de fagon egale autant aux 

citoyens et qu'aux policiers. Les standards internes se referent aux codes de deontologie des policiers, 

ies regies de conduite et de pratique propres a chaque bureau policier, pouvant varier selon la region 

ou la province, et aussi d'une municipality a une autre. II s'agit de regies de conduite institutionneNes 

s'appliquant a I'ensemble du corps policier. Enfin, la troisieme niveau fait appel aux normes 
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informelles d'un groupe social qui ne sont pas ecrites mais qui sont sous-entendues et que les 

membres du groupe doivent suivre afin d'affirmer leur appartenance. 

II est possible que ces trois niveaux normatifs possedent des normes et valeurs en commun tout 

comme il est possible qu'un principe normatif d'une des niveaux contredise le principe normatif d'une 

autre niveau : d'ou les variations d'interpretation d'un comportement a I'interieur d'une institution de 

I'ordre comme celle de la police. Les reglements de toute institution etatique doivent en principe 

respecter les standards extemes imposes par I'Etat et done suivre la Constitution et les differentes lois 

s'y rapportant. DO a la nature et a la fonction des institutions de I'ordre, certaines valeurs et normes 

exterieures ne s'appliquent pas. Afin d'assurer la securite et le maintien de I'ordre, les corps policiers 

peuvent utiliser la force pour arriver a leur but. Or, les citoyens sont tenus de regler les conflits sans 

aucun usage de force. Bien que les reglements institutionnels encadrent I'usage de la force, il reste 

que ces pratiques sont propres a ce groupe social et son usage ne sera pas sanctionne ou considere 

comme deviant si Interpretation est effectuee a partir du registre des standards internes. Cependant, 

il est plus probable d'apercevoir des differences normatives entre les standards externes et les normes 

informelles ou entre les standards internes et les normes informelles, qu'entre les standards externes 

et internes, car toute institution etatique se doit de respecter avant tout les normes etatiques et done 

externes. 

Selon Kappeler et al. (1994, p. 16), la perception d'un comportement deviant depend done du registre 

de norme applique ou des registres de normes appliquees. Or, la sanction varie elle aussi selon le 

systeme de sanctions et des interets des acteurs ou des organismes. Bien qu'un comportement soit 

pergu comme deviant par rapport a une norme, une sanction ne s'y applique pas necessairement; les 

circonstances deviennent determinates pour sa denonciation et punition. Si un policier est surpris a 

exercer des comportements violents contre un citoyen et ne respecte pas les reglements de conduite 

policiere, la sanction de ses comportements dependra de I'administration du poste de police, de la 

politique et du style du chef de police de sa station et enfin de I'envergure de cet evenement et de ses 

consequences. Si le citoyen en question porte plainte aupres d'un organisme gouvememental comme 

le Defenseur du citoyen, et que celui-ci effectue un suivi ayant des repercussions sur le poste de 

police en particulier, le policier ayant commis ces actes peut etre sanctionne et puni pour ses gestes. 

Si ces actes deviennent mediatises, la circonstance entrainera probablement une sanction car ['affaire 
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passera de la sphere institutionnelle et privee a la sphere publique. Ainsi, la sanction et la detection 

dependent d'un ensemble de circonstances au-dela du simple acte pergu comme deviant de la norme. 

Ce systeme a ete concu par Kappeler et al. (1994) afin d'offrir une explication aux actes de deviance 

specifiques a I'institution policiere. Bien que I'institution militaire possede un mandat different de celui 

de la police et se distingue a plusieurs points de vue, il demeure qu'elles sont toutes les deux des 

institutions de I'ordre possedant quelques caracteristiques communes notamment I'usage de la force, 

leur systeme hierarchique, leur systeme de grades et leur systeme d'entrainement. Pour cette etude, 

ce modele de perception et de sanction de comportements sera rapporte a I'institution militaire afin 

d'inserer Interpretation des militaires des comportements de I'affaire somalienne. 

En reprenant les trois niveaux normatifs du modele de Kappeler et al. (1994), les standards extemes 

de I'armee correspondraient aux normes internationales, soit les Conventions de Geneve portant sur 

le droit international des droits de I'homme et le droit international humanitaire (DIH), et aussi la 

Constitution, puisque tout soldat est d'abord et avant tout regi par la constitution de son pays. Voila 

que les standards internes se rapporteraient au droit militaire regissant cette institution, ses membres 

et leurs activites, qui sont tous soumis a un systeme normatif specifique, mobilise essentiellement par 

les militaires et s'appliquant a toute activite impliquant les forces armees. Puis, au sein des forces 

armees, les differentes unites de I'armee possedent leurs propres regies, pratiques et coutumes 

informelles correspondant aux normes intitulees comme informelles et qui orientent ou interpreted 

certains comportements. Le regiment aeroporte, soit I'unite elite des parachutistes de I'armee de terre 

des Forces canadiennes, forme en soi un groupe social qui, de par sa fonction a I'interieur de I'armee, 

partage une culture particuliere et mobilise un systeme normatif informel propre au groupe. 

En se basant sur ce systeme et en analysant chacune de ces trois niveaux normatifs, les actes de 

I'affaire somalienne peuvent alors etre analyses en veillant a deceler quel ou quels systemes ont ete 

selectionnes. [.'interpretation peut varier selon I'application du systeme normatif: la mort et la torture 

du jeune Shidane Arone constitue une infraction aux Conventions de Geneve et aux DIH . Selon le 

point de vue des standards extemes, ces comportements constituent des actes deviants. Or, I'etude 

de Winslow (1997) replace ces actes a I'interieur d'une culture particuliere, celle du regiment aeroporte 

des forces armees canadiennes, et tente d'expliquer comment les particularites de cette unite 
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combinees aux circonstances de la mission et de la situation politique du pays ont contribue a donner 

lieu a ces comportements. Bien que son etude socio anthropologique se concentre uniquement sur la 

culture militaire et ses effets sur les comportements de I'affaire somalienne, il est possible de deduire 

que les membres de ce regiment possedaient un systeme de normes particulier de type informel et 

avaient interprets les incidents a partir de leur propre registre de normes, malgre leur formation 

militaire et leur devoir de respecter le droit militaire. Ce systeme permettra de soulever les diverses 

interpretations des comportements issus de I'affaire somalienne et de distinguer I'interpretation d'un 

non militaire, generalement effectuee a partir du registre des standards externes, de I'interpretation 

d'un militaire faisant appel a deux types de registres: celle des standards internes et celle des normes 

informelles. 

La perception, la condamnation et la sanction dependront du type de registre applique ainsi que des 

circonstances dans lesquelles se sont deroules les actes et les evenements qui ont suivi. 

Effectivement, la perception des comportements fut prise en charge par la propre unite et I'institution 

militaire menant sa propre enqueue et deployant ses propres agents de la police militaire pour eclairer 

les evenements. 

Cependant, la mediatisation de ces actes a deplace les evenements de la sphere institutionnelle a la 

sphere intemationale et publique et ont genere un grand scandale couvert par les medias nationaux et 

emissions televisees (RDI, CSC, CTV, Enjeux), ainsi que par les medias internationaux. Suite a cette 

vaste couverture mediatique et au debat public autour du scandale, une Commission d'enquete royale 

a ete commandee par le gouvernement en 1994. Une premiere interpretation des evenements a 

probablement ete effectuee a I'aide des standards internes et informels, mais le scandale et 

I'ordonnance d'une Commission d'enquete a mobilise un troisieme registre de normes : celui des 

normes externes. Bien que cette etude ne s'attardera pas a la perception des civils et du public face 

aux evenements, il est important de souligner les circonstances dans lesquelles ont ete menes les 

interrogatoires des militaires par la Commission d'enquete. II s'agit d'un moment a posteriori des 

evenements, se deroulant au Canada et adresse a un public civil. 
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Culture militaire 

Tel que mentionne au debut de ce chapitre, cette recherche vise a comprendre comment les militaires 

des forces armees canadiennes pergoivent et lisent les comportements a posteriori au moment des 

interrogatoires conduits par la Commission d'enquete et la cour martiale. La recherche de Winslow 

(1997) s'accompagne de quelques elements sur les caracteristiques des militaires que nous pouvons 

considerer: les militaires partagent des valeurs propres a I'institution militaire et des caracteristiques 

communes telle que la loyaute, I'obeissance, la fratemite regroupees sous le terme de«culture 

militaire ». Les resultats de Winslow (1997) ont permis de mettre en relation les concepts de culture 

militaire et deviance, mais possedent une grande limite : la tendance a homogeneiser les 

comportements et caracteristiques des militaires en supposant qu'il existe UNE culture militaire propre 

au regiment aeroporte ou aux forces armees canadiennes. Effectivement, les caracteristiques 

soulevees par Winslow (1997), bien qu'interessantes et enrichissantes, ne permettent pas de soulever 

les differences entre militaires, malgre leurdenominateurcommun : I'appartenance a I'institution 

militaire. 

Winslow (1997) presente une etude anthropologique et sociologique dont nous nous sommes inspires 

pour notre etude, notamment parce qu'elle s'interesse aux crimes d'Etat a travers I'institution militaire 

en utiiisant le concept de culture militaire et repond a la question suivante : comment des 

comportements deviants peuvent prendre le jour au sein d'une institution de I'ordre, telle celle des 

militaires canadiens? Cette recherche a permis d'eclairer la relation entre la culture militaire et les 

comportements deviants mais n'offre pas de cadre theorique tres etoffe permettant de replacer ces 

comportements; le cadre theorique de Winslow s'est inspire des travaux de Georges Devereux sur la 

formation de I'identite (Winslow 1997, p. 5). Effectivement, cette etude propose une serie de 

caracteristiques de la culture militaire du regiment aeroporte expliquant en partie les evenements en 

Somalie. Cependant, ces caracteristiques ne sont pas mises en relation avec un cadre theorique 

particulier, a I'exception de la premisse generale de Devereux«tout phenomene humain peut et doit 

s'expliquer totalement en termes psychologiques et anthroposociologiques et que ces discours sont 

strictement complementaires»(Winslow 1997, p. 5). Ces caracteristiques semblent repondre a une 

analyse des evenements descriptive plutot qu'explicative. Nous nous sommes interesses davantage 

aux representations des evenements chez les militaires a savoir notamment s'il existait des 

differences dans ces perceptions selon le poste occupe a I'interieur de la hierarchie. L'etude de 
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Winslow a offert d'importants renseignements qui ont enrichie notre comprehension entre autre de 

I'univers militaire. 

II n'existe pas beaucoup travaux portant specifiquement sur la culture militaire et les ecrits qui s'y 

interessent se regroupent essentiellement autour de deux thematiques: le caractere masculin de la 

culture militaire et I'identification des valeurs derivant de la culture militaire. La premiere serie de 

documents adopte un discours feministe pour traiter le theme de la culture militaire, en I'identifiant a un 

caractere proprement masculin dans son origine, dans son fonctionnement, dans sa nature et dans sa 

production. L'armee serait basee sur un modele proprement masculin, selon Niarchos (1995, p.660), 

inspire de valeurs patriarcales, servant a la production de I'homme a titre d'initiation pour le passage 

du garcon a I'homme. Elle serait ainsi percue comme une construction sociale a travers la 

socialisation, en melant des idees culturelles de la masculinite aux valeurs des soldats. Dunivin (1994, 

p. 537) associe lui aussi la masculinite a un processus de socialisation se materialisant dans les 

valeurs et dans les comportements qui appartiennent au modele traditionnel du soldat nomme 

« Combat Masculine Warrior »(guerrier male destine au combat). Ce modele est caracterise par 

I'association qui existe entre I'image du guerrier incarne par un homme et I'idee que le combat est la 

mission premiere de l'armee, soit une institution masculine. Selon I'auteur, l'armee a subi depuis une 

cinquantaine d'annees certains changements, notamment I'inclusion des femmes et des personnes 

d'origine ethnique differente. L'armee n'est plus seulement composee d'hommes blancs. Desormais, 

elle incorpore des femmes et des personnes d'origine latino-americaine, noir, asiatique et autochtone. 

Malgre revolution des modeles de l'armee, celle-ci a cependant beaucoup de difficultes a rompre avec 

le modele traditionnel du soldat (« Combat Masculine Warrior))). Elle exclut toujours, voire meprise 

I'homosexualite. Agostino (1999, p. 59) identifie plutot la masculinite non pas comme un produit de la 

socialisation du soldat mais comme un trait de caractere du soldat typique : le guerrier serait associe a 

une image masculine, celle du combat. En appliquant une perspective feministe a la culture militaire, 

ce groupe d'auteurs a reussi a soulever cette caracteristique propre a l'armee: la masculinite de 

I'institution. 

Le second groupe d'auteurs effectue une analyse descriptive de la culture militaire, tentant d'identifier 

les valeurs derivant de cette culture. A travers une etude portant sur le regiment aeroporte du Canada 

et la culture du groupe, Winslow a su identifier quelques traits caracteristiques associes a une unite 
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specifique des forces armees canadiennes : la loyaute et la tolerance, puis la tolerance face a la 

consommation d'alcool. II s'avere qu'a I'interieur des unites la loyaute soit une valeur tres importante 

qui s'acquiert a travers I'entrainement, la cohabitation quotidienne et la difficulte des experiences 

partagees. La tolerance face a I'abus de consommation d'alcool demeure aussi une valeur propre 

mais pas exclusive aux forces armees. Dans I'etude de Winslow (1997), cette valeur semblait etre 

commune et partagee par la majorite des soldats ayant ete deployes en Somalie et ailleurs. L'alcool 

est present dans les moments d'initiation ainsi que dans les fetes et il serait percu comme un moyen 

de transmission de la tradition. Agostino (1998) souleve egalement la valeur de la fraternite presente 

chez les soldats qui alimente parfois ce caractere masculin et rejette des femmes ou des 

homosexuels. 

Suite a cette revue de litterature scientifique, nous avons considere que ces etudes, incluant celle de 

Winslow (1997), ne permettaient pas de repondre a notre question de recherche, n'abordant pas les 

elements clefs pouvant influencer I'interpretation d'actes commis par d'autres militaires. Tout comme 

pour le concept de deviance, cette recherche empruntera aux etudes socio criminologiques portant sur 

la police le concept de culture professionnelle de Paoline (2003). Ce dernier s'est interesse a la 

culture policiere, la nommant«occupational culture », que nous avons traduit pour les fins de cette 

etude comme culture professionnelle Paoline (2003) souleve deux constats suite a une recension des 

ecrits sur la question : premierement, la plupart des auteurs s'y referent comme etant un concept 

homogene pour I'ensemble des corps policiers et deuxiemement, I'objet n'est pas etudie ou replace a 

I'interieur d'un cadre theorique. II se propose done de construire un cadre theorique illustrant le 

precede par lequel on aboutit aux caracteristiques soulevees par un vaste ensemble de recherches a 

travers lequel il demontrera le caractere heterogene de la culture policiere. 

Pour Paoline (2003), la culture policiere est beaucoup plus qu'une serie de caracteristiques decrivant 

le corps policier. La culture policiere se refere a la culture d'une profession particuliere s'occupant de 

la gestion de problemes generes par la profession en question. Cette definition n'exclut pas la 

definition employee par la vaste majorite des sociologues et anthropologues, mais tente de I'inserer 

dans un cadre theorique en mobilisant I'aspect de gestion de probleme. Effectivement, ce qui mene 

aux caracteristiques partagees par un groupe provient de la maniere dont les membres d'un corps 
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professionnel aborderont un probleme lie a leur profession. La figure 2 illustre ('explication de culture 

policiere selon Paoline (2003): 

Graphique 2 

Environnement Mecanisme de gestion Consequences 

M6tier ou profession Suspicion 

Danger Maintien de l'inconnu 

Stress Isolement social 
Anxiete Loyaute 

Organisation 

Role ambigu « Lay low »(se cacher) 
Relation perverse 
avec superviseur Orientation de Combat de la criminalite 

Afin de comprendre la gestion de problemes lies a la profession, Paoline (2003) s'interesse aux 

environnements dans lesquels se deploient ces mecanismes de gestion. Pour la police, il distingue 

deux types d'environnements a travers lesquels les policiers travaillent: I'environnement de leur 

profession et celui de leur organisation. Le premier type d'environnement se refere a la relation que le 

policier possede vis-a-vis la societe en general; les problemes souleves parcette relation susciteront 

des mecanismes de gestion particuliers qui donneront lieu a des caracteristiques specifiques. Le 

deuxieme type d'environnement, celui de I'organisation policiere proprement dit, fait appel a la relation 

entre I'organisation formelle et les policiers, generant ainsi une autre serie de mecanismes de gestion 

de problemes. Les mecanismes de gestion de problemes provenant des deux types 

d'environnements donneront lieu a des caracteristiques propres aux policiers et identifies par ce 

graphique comme« consequences ». Le schema permet tout simplement de comprendre le processus 

a travers lequel on arrive aux caracteristiques souvent soulevees par les etudes, mais qui demeurent 

descriptives plutot qu'explicatives. De par la nature de leur travail, les policiers maintiennent une 

relation de danger avec le monde exterieur, ce qui genere un sentiment d'anxiete et de stress. D'autre 
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part, au sein de I'organisation, les policiers possedent un role ambigu : parfois ils sont appeles a 

exercer une fonction de combat a la criminalite, a d'autres moments ils sont tenus de maintenir I'ordre 

et quelques fois on leur demande d'offrir des services. Cette variabilis des fonctions de la police 

genere de nouveau un sentiment de stress et d'anxiete Afin de remedier a ces problemes face a 

I'organisation et au metier lui-meme, les policiers produisent des mecanismes de gestion tels 

qu'indiques dans le graphique, que ce soit la suspicion, le maintien de I'inconnu, la discretion ou 

I'orientation du combat contre la criminalite. Mis ensemble ces mecanismes generent des 

caracteristiques telles que I'isolement social ou la loyaute. 

II est possible d'etablir avec ce graphique un certain parallele entre I'institution militaire et la police, 

puisque les militaires possedent une relation similaire avec leur profession : celle du danger constant 

quoique plus accentue chez les militaires. D'autre part, au sein de leur organisation I'ambiguTte de leur 

fonction a ete manifestee depuis la nouvelle orientation adoptee par les forces armees canadiennes 

depuis 1990, celle des casques bleus et de la fonction de maintien de la paix. Aussi, les mecanismes 

de punition a I'interieur de I'organisation font en sorte que les militaires se comportent tres 

discretement et cherchent a justifier davantage la nature de combat. Bien qu'utile, ce schema ne sert 

que de definition du concept de culture professionnelle et vise a offrir une explication differente de 

celle de Winslow (1997) sur la culture militaire comprise comme un processus et non une 

consequence d'une appartenance a un groupe social. 

Cette maniere de comprendre la culture policiere permet a Paoline d'expliquer les differences et les 

variations de la culture policiere entre patrouilles, entre postes de police et meme entre policiers. II 

existe plusieurs formes de gestion de problemes pouvant aboutir a des resultats fort differents et qui 

dependent, selon Paoline (2003), de la culture organisationnelle, du poste occupe dans la hierarchie 

policiere et du style relatif a la fagon d'effectuer des taches policieres. 

Premier facteur: la culture organisationnelle du departement 

Le premier facteur de variation rappelle llmportance de I'organisation policiere, de sa culture 

organisationnelle et de I'effet qu'elle exerce sur la culture policiere et les comportements de ses 

policiers. L'etude de Wilson (1968) au sujet de la culture organisationnelle de differents departements 

de police revele que les chefs de police exergaient une certaine influence dans le style de 
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I'organisation. II identifia trois styles de gestion de la police: la police legale, la police comme chien de 

garde et la police de service, et voila que ces styles avaient une repercussion directe sur la fagon de 

pratiquer le metier de la police. Les individus sembleraient done se comporter et gerer les problemes 

d'une toute autre maniere en fonction de I'environnement organisationnel dans lequel ils se trouvent. 

La police communautaire possede un rapport au danger beaucoup moins prononce que la police axee 

sur le combat a la criminalite. Bien que les forces armees possedent moins de variations 

organisationnelles, souvent bien etablies et ne subissant que peu de changements, il demeure qu'elles 

ont subi depuis les 20 demieres annees une nouvelle reorientation vers des taches non plus de 

combat mais de retablissement de la paix. On pourrait se demander si ces variations 

organisationnelles ou plutot ces nouvelles fonctions ne produisent pas de changements quant a la 

gestion de problemes. 

Deuxieme facteur: le poste occupe dans la hierarchie policiere 

Paoline (2003) s'inspira des recherches de Reuss-lanni (1983) et de Manning (1994,1995) pour ce 

deuxieme facteur de variation, soit le poste dans la hierarchie policiere. Bien que la culture policiere 

influence les comportements des policiers, la place qu'occupe le policier dans la hierarchie de 

I'institution change aussi la maniere de gerer des situations. La recherche de Reuss-lanni (1983) 

portait sur les policiers de New-York et aboutit a la presence de deux types de culture policiere, soit 

celle des« street cops»(policiers travaillant dans la rue) et celle des« management cops»(policiers 

oeuvrant a I'administration) au sein des corps policiers du NYPD. La culture policiere du«street cop» 

semblerait se retrouver parmi les policiers occupant des postes inferieurs a la hierarchie et 

correspondrait a ce que Paoline (2003) decrivait comme la culture professionnelle ou du metier de la 

police. La culture du « management cop » se retrouverait plutot parmi les policiers occupant des 

postes plus haut dans I'institution. Ces deux cultures policieres sembleraient coexister mais la 

premiere serait entre train de se faire remplacer tres lentement par la seconde. La police semblerait 

avoir subi des changements sociaux et politiques donnant lieu a des changements de sa nature, tels 

que I'ouverture a la diversite, les salaires plus eleves et des agents plus eduques qu'auparavant. 

Preoccupee par sa productivity et la reddition des comptes et confrontee a une competition exterieure 

(tout I'univers de la securite privee), elle aurait egalement connu des changements quant a la 

reorientation de ses objectifs et ses fonctions Ce que Reuss-lanni (1983) souligne a travers son etude 

est essentiellement le fait que les deux styles de police partagent les memes objectifs, mais ce qui 
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differe c'est la fagon d'atteindre ces objectifs : les policiers appeles« street cops» croient que le 

combat a la criminalite se fait a travers un lien fortement tisse entre agents base sur I'experience du 

passe, tandis que les policiers de type« management cop» sont convaincus que le combat de la 

criminalite sera atteint par des prises de decisions rationnelles et des procedures cout-benefice, ainsi 

que par la reddition de comptes a tous les niveaux de la police. Cette etude permet selon Paoline 

(2003) d'indiquer que la gestion des problemes par les policiers est aussi determines par le poste 

occupe dans la hierarchie. Une etude plus recente et qui aboutit a des conclusions semblables a 

celles de Reuss-lanni (1983) est celle de Manning (1995) decouvrant non pas deux types de postes 

occupes dans I'institution policiere mais trois :« lower participant, middle management, top command » 

(niveaux de participation inferieur, moyen et superieur). Manning indique lui aussi que les postes 

occupes dans la hierarchie policiere influencent directement la maniere de gerer une situation, chaque 

niveau de la hierarchie possedant des fonctions et des caracteristiques differentes. 

Ce facteur de variation de la gestion de problemes demeure un aspect interessant lorsque Ton etudie 

I'institution militaire, celle-ci fortement hierarchisee et surtout ayant subi comme la police de grands 

changements organisationnels depuis les 30 dernieres annees dans un ensemble de pays. (Winslow 

1997, Foster 2006) presente un mouvement de« civilisation »compris comme I'entree de civils 

occupant des postes dans les forces armees. Desormais, I'institution militaire est composee de deux 

grandes categories de postes: un premier groupe lie a des postes beaucoup plus proches au monde 

civil et des postes davantage traditionnels typiquement militaires. Le rang occupe dans la hierarchie 

institutionnelle pourrait effectivement changer la maniere de gerer les situations et dans le cas de cette 

etude varier la perception des evenements. La comprehension des evenements de I'affaire 

somalienne pourrait alors varier selon le point de vue d'un general ou d'un soldat du regiment 

aeroporte. L'armee comme la police sont des institutions ou la hierarchie des rangs est a la base des 

institutions, permettant d'assurer I'execution de ses taches et operations militaires. 

Troisieme facteur: le style 

Le style ou la facon d'exercer les fonctions de police serait le troisieme facteur de variation dans la 

maniere de gerer des problemes. Ce dernier reprend un discours psychologique des facteurs de 

personnalite et de caractere venant agir sur les comportements des policiers. II se refere 

essentiellement aux capacites que possede chaque policier a interpreter, a apprendre et a gerer des 
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problemes rencontres a travers I'environnement policier (Paoline 2003,206). Ce facteur a simplement 

ete mentionne afin de completer I'explication de Paoline (2003) quant aux facteurs de variation de la 

gestion de problemes. Malgre I'importance que peut constituer ce facteur, cette recherche n'en tiendra 

pas compte pour I'analyse, principalement a cause du type de materiel qui sera utilise et I'impossibilite 

de mesurer et d'analyser les differentes caracteristiques auquel se refere ce dernier facteur. 

La definition de la culture policiere, precisee par Paoline (2003) comme etant un mecanisme de 

gestion de problemes lies au metier, offre un cadre conceptuel interessant pour la culture militaire et a 

propos pour cette etude. Elle permet de considerer, de soulever et d'expliquer les variations 

possibles qui pourraient apparaitre quant aux perceptions et interpretations des evenements de 

I'affaire somalienne, ce qui est limite par la definition de Winslow (1997). 

II etait important de ne pas rejeter le lien causal que Winslow a souleve dans son etude de la culture 

militaire et des actes de deviance, malgre les caracteristiques que plusieurs militaires partagent. Cette 

explication causale empeche toute possibility d'exception a la culture militaire, perd toute 

caracteristique d'individualite comportementale et enfin ne saisit pas clairement le lien entre culture 

militaire et gestion de situations problematiques liees au metier. Bien que I'objet d'etude ne soit pas la 

culture militaire mais plutot la comprehension et I'interpretation des phenomenes de I'affaire 

somalienne des militaires interroges par la Commission royale d'enquete, le caractere militaire ne 

pouvait etre ignore. Cependant, il aurait ete facile de tenter d'identifier des traits professionnels 

communs et propres a ce groupe social qui sont certainement vrais, mais I'individualite serait perdue 

et passerait en deuxieme plan, ne restant pas fidele aux objectifs de cette etude, [.'interpretation de 

deviance pour un militaire hautement place dans la hierarchie pourrait varierde celle du soldat 

deploye en Somalie. D'autre part, les changements organisationnels des forces armees canadiennes 

pourraient aussi expliquer les diverses perceptions des evenements selon les personnes interrogees. 

A I'aide de ces deux cadres theoriques developpes initialement pour la police, nous tenterons 

d'examiner comment ils s'appliquent a notre etude de cas. Que permettent-ils de deceler? Quelles 

sont les limites de ces theories criminologiques pour ce sujet? Or, I'etape qui precede Implication des 

cadres theoriques est determinante puisqu'elle circonscrira les limites de I'etude. II s'agit des 

differentes decisions methodologiques, exercice expliquant I'approche scientifique de notre objet de 
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recherche, tant au niveau ontologique qu'au niveau pratique, pour ainsi arriver a un corpus pouvant 

par la suite etre analyse. Ces choix seront exposes, decrits et expliques dans le chapitre suivant. 
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CHAPITRE 3 : METHODOLOGIE DE RECHERCHE 
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Tel qu'indique dans la section precedente, I'objet de recherche doit etre delimite. Bien que notre 

question de recherche donne une indication sur la direction que prendra cette recherche, il demeure 

que le sujet est large et peut etre etudie sous differents angles, interpretation des militaires 

canadiens des evenements de /'ar7a/re somalienne reste encore a etre definie : Qu'entend-on par 

interpretation? ^interpretation de quel militaire? [.'interpretation de I'affaire somalienne pendant ou 

apres les operations? Ainsi, une serie de choix se sont imposes, notamment I'approche et comment 

nous comprenions les actes de deviance: s'agit-il de quelque chose de tangible? De mesurable? Quel 

rapport allions-nous entreprendre avec notre objet? Comment allions-nous etudier Interpretation des 

militaires? Allions-nous generer I'interpretation a travers des entretiens ou allions-nous recuperer des 

temoignages? Dans ce chapitre nous presentons la demarche methodologique entreprise dans le 

cadre de cette recherche. Nous debutons en situant ontologiquement, epistemologiquement et 

methodologiquement notre objet de recherche. Ensuite, nous introduirons le type de materiel utilise, le 

processus de cueillette ainsi que le statut que nous lui avons accorde. Puis, nous presenterons nos 

criteres d'echantillonnage, le processus de selection ainsi qu'une description de notre echantillon. 

Quatriemement, une description de la technique d'analyse retenue s'impose et une derniere section 

est alors consacree a notre demarche reflexive effectuee tout au long de cette recherche. 

Position epistemologique 

Les recherches en sciences sociales s'inserent explicitement ou implicitement dans un paradigme 

defini par Guba et Lincoln (2004) comme un systeme de croyances et de valeurs dont les fondements 

sont des presuppositions de type ontologique, epistemologique et methodologique. II en existe 

plusieurs (positiviste, post-positiviste, critique, constructiviste, post-moderne), variant ainsi la 

perspective de la recherche, que ce soit le rapport avec la realite, la relation entre le chercheur et 

I'objet de recherche, la methode employee, les criteres de validite, le statut de la connaissance ou la 

place accordee aux resultats. 

En reprenant les trois dimensions des paradigmes proposees par Guba et Lincoln (2004) soit les 

dimensions ontologique, epistemologique et methodologique, nous tenterons de definir ainsi notre 

objet de recherche : soit I'interpretation des militaires canadiens d'actes mieux connus comme I'affaire 

somalienne. 
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La dimension ontologique se refere a la nature de la realite lei, les crimes de guerre ne sont ni percus 

ni etudies comme un objet« reprehensible » lis ne sont pas figes dans les structures objectives et ne 

sont pas non plus LA seule realite. Telle que presentee dans le chapitre precedent, la definition d'un 

acte deviant est relative selon le systeme de normes mobilise. Les groupes sociaux s'accompagnent 

generalement de systemes normatifs. Les individus font partie de plusieurs groupes sociaux, devant 

mobiliser plusieurs systemes normatifs. L'interpretation d'un evenement ou d'un comportement peut 

done se faire a partir de differents ordres normatifs. Ainsi, nous ne considerons pas.qu'il existe d'actes 

de deviance en tant que tels, mais plutot que ce qualificatif depend de l'interpretation des individus. La 

deviance n'est pas un objet tangible mais une construction sociale. Que les comportements de I'affaire 

somalienne soient reellement deviants ou pas, cela nous importe peu, Plutot interessantes seront les 

differentes interpretation que les militaires effectueront de ce meme evenement. 

La dimension epistemologique se refere au rapport entre le chercheur et la realite. Comme I'indiquent 

Guba et Lincoln (2004), la relation se definit quelque part par la posture ontologique. Effectivement, 

cette recherche part du postulat que la definition d'un comportement deviant depend de I'ordre 

normatif mobilise par chaque individu, ce dernier pouvant varier d'un individu a un autre et done 

porteur de significations distinctes selon I'individu et le contexte dans lequel il le raconte. Le militaire 

sera essentiel a notre recherche, car ce ne sera qu'a travers son temoignage que nous parviendrons a 

comprendre les differentes interpretations qu'un seul evenement pourrait susciter. Ainsi, cette 

recherche indique une relation plutot etroite instauree entre le chercheur et son objet d'etude; le 

chercheur ne parviendra a comprendre interpretation des comportements de I'affaire somalienne qu'a 

travers les militaires eux-memes. L'objet d'etude sera genere a travers les efforts du chercheur a saisir 

cette interpretation, ce dernier s'investissant et s'impliquant au meme titre que les militaires a 

comprendre l'interpretation des actes donnant lieu au scandale. 

La dimension methodologique se rapporte comme le nom I'indique a la methode a employer pour 

acceder a la realite Quel chemin sera selectionne par le chercheur pour saisir son objet d'etude? 

Quelle strategie sera adoptee pour appliquer une technique de collecte de materiau, definir un 

echantillon ou I'analyser? Tout comme Pires (1997), nous ne pensons pas qu'il existe de methodes 

qualitatives et quantitatives a proprement parler, mais plutot des recherches qualitatives ou 

quantitatives: 
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«II est faux d'affirmer qu'il existe une methodologie qualitative ou quantitative: il n'y a 
pas que des recherches qualitatives ou quantitatives (ou les deux a la fois). La 
methodologie est une seule, et les grandes questions d'ordre methodologiques 
concement tant les recherches quantitatives que les recherches qualitatives.»(Pires 
1985, p.49) 

,Pour cette etude, nous avons done decide d'effectuer une recherche de type qualitatif. Les definitions 

de la recherche qualitative sont abondantes, parfois exclusives, et ne se sont pas toujours completes II 

est pourtant possible de soulever une caracteristique commune :«[elles se constituent] 

fondamentalement a partir d'un materiau empirique qualitatif, e'est-a-dire non traite sous la forme de 

chiffres, alors que la recherche quantitative fait I'inverse. » (Pires 1997, p. 51). 

Une recherche qualitative permet au chercheur de s'ajuster a son objet d'etude avec davantage de 

souplesse que la recherche quantitative; elle permet d'aborder des sujets complexes, possede la 

capacite de traiter des materiaux heterogenes favorisant la demarche inductive (ibid.). 

Au dela de notre position ontologique et epistemologique, le choix de la recherche qualitative revient a 

notre sujet de recherche : la deviance dans les institutions militaires. Une etude quantitative aurait 

exige de quantifier la deviance, de mesurer llnterpretation des actes de deviance. De nombreuses 

difficultes se seraient presentees si nous avions choisi les methodes quantitatives : non seulement les 

statistiques relatives aux militaires sont limitees ou encore presque impossibles a saisir pour les civils, 

mais la construction d'une echelle de mesure de la perception de la deviance requiert une etude en 

soi. 

Nous avons considere qu'une etude qualitative permettait de saisir et de comprendre le concept de 

« perception »ou de«interpretation »d'un evenement particulier, pouvant deceler les particularites, 

les subtilites et les anomalies. Une etude qualitative se pretait a I'approfondissement et a I'analyse du 

concept de culture militaire grace a ses techniques de collecte de donnees et d'analyse. La culture 

militaire n'est pas en soi un phenomene circonscrit et stable. II s'agit d'un concept imprevisible et 

destine aux variations. Elle est le produit des individus qui constituent ce groupe professionnel pouvant 

varier selon les valeurs du groupe et celle de la societe. 

Le choix du qualitatif revient egalement aux objectifs que nous nous sommes imposes. II ne s'agit pas 

de tirer des tendances ou des generalisations quant a la perception des militaires face a des actes 
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commis par d'autres militaires Nous cherchions plutot a comprendre les perceptions des militaires 

qu'y se trouvent impliques directement et indirectement tout en considerant les differences qui existent 

au sein d'une meme institution professionnelle. Ainsi, nous ne tenions pas a prevoir une perception 

moyenne des militaires, mais plutot a capter quelques differences a titre d'etude preliminaire en 

criminologie. En tant qu'etude exploratoire, nous sommes conscients des limites du sujet et de la 

difficulty a trouver des temoignages. Une etude qualitative permet d'aborder differentes thematiques 

en profondeur sans trap se soucier du critere de generalisation des resultats. 

Enfin, une recherche qualitative permet de contourner les difficultes logistiques, notamment et 

principalement en terme de temps. A travers I'etude, nous nous sommes adaptees au materiel 

disponible, puis nous avons modifie aussi notre question de recherche en fonction des limites de notre 

materiau. D'autre part, nous avons voulu nous ecarter d'un schema causal, trap simpliste a notre avis, 

pour expliquer ce type de comportements a I'interieur d'une institution de I'ordre illustrant plutot un 

sujet complexe qui se doit d'etre traite en profondeur. Cette recherche ne pretend pas etre revelatrice 

de grandes conclusions mais nous desirons, a travers celle-ci, ouvrir un espace de discussion sur ce 

theme, notamment dans la discipline de la criminologie. Le choix d'adopter la recherche qualitative a 

notre etude a done entraine des questions strategiques appelant a etre definies notamment en ce qui 

concerne le type de materiau, ia cueillette et la nature. 

Materiau et strategies de cueillette 

Plusieurs materiaux se pretent a I'etude de la deviance dans une institution de I'ordre telle que 

I'institution militaire. Rappelons toutefois qu'un vaste ensemble de sujets connexes a I'institution 

militaire sont tres souvent confidentiels ou controles par la meme institution. Les possibilit.es de 

materiaux sont peut-etre variees, mais la collecte de ce materiau est plus difficile a obtenir. 

Effectivement, I'etude de la deviance pourrait se construire a partir des militaires eux-memes, a partir 

des rapports de conduite, des dossiers a la Cour martiale, et meme a partir des documents produits 

par les medias. 

Toutefois, le type de materiau depend en partie du sujet et de la question de recherche, ainsi que de 

la faisabilite de I'etude. Dans le cas de cette etude, nous visions a comprendre ('interpretation Ique les 
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militaires font des comportements deviants. Nous nous interessions au point de vue des militaires, 

excluant done certains types de materiaux comme les rapports de conduite ou les articles publies par 

les medias, car ils ne traduisent pas necessairement la voix des militaires et sont souvent des 

interpretations de comportements effectuees par d'autres acteurs parfois des non militaires. 

Deux types de materiaux se preterit a notre objet d'etude, soit des documents entretiens avec des 

militaires, soit des temoignages ayant ete produits dans le cadre d'une enqueue, ainsi que les 

transcriptions provenant d'entretiens conduits par le chercheur ou de documents revelateurs 

d'informations produits a d'autres fins que celles de cette etude. Le premier type de materiau possede 

en soi des avantages tels que la possibility d'acceder directement a des acteurs et de s'assurer que 

I'objet de recherche soit aborde et ajuste par le propre chercheur. Cependant, I'acces aux militaires 

n'est pas une tache facile et requiert un investissement en terme de temps afin de trouver des 

candidats interessants pour cette recherche, les contacter et recevoir leur approbation. En tant que 

civil ne travaillant pas au ministere de la Defense, I'acces aux militaires est difficile. II s'agit en quelque 

sorte d'un monde « clos», d'un monde auquel I'acces n'est reserve qu'a d'autres militaires, families de 

militaires ou futurs militaires. Nous avions tente de communiquer avec des militaires ayant ete 

deployes en Somalie en communiquant avec le bureau du General Dallaire, en communiquant avec 

un ex-militaire ayant participe aux operations de retablissement de la paix et maintenant etudiant a 

I'Universite d'Ottawa, puis enfin a travers un militaire travaillant dans les quartiers generaux mais 

aujourd'hui deploye en mission a I'etranger. Chacune des ces tentatives s'est averee inutile puisque, 

malgre une premiere approche et reponse positive, le deroulement pour une rencontre subsequent^ 

n'a pas eu lieu. 

Voila que le second type de materiau, les temoignages, reflete lui aussi I'opinion des militaires, cette 

fois-ci de facon indirecte, et s'avere tres interessante puisqu'elle constitue une base de materiau deja 

confectionnee incluant les transcriptions. L'inconvenient de ce type de materiau reside premierement 

dans sa nature meme, constituant des documents secondaires et non primaires, et deuxiemement 

dans sa forme, ayant ete produit dans un contexte« purifie» et parfois censure d'expressions, de 

descriptions qui ne sont peut-etre pas a propos dans ce contexte precis. 
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Effectivement, les documents tels que les transcriptions de la Commission d'enquete sur le 

deploiement des Forces canadiennes en Somalie constituent ce que Gauthier et Turgeon (1998) 

nomment des donnees secondares definies comme etant:« des elements informatifs rassembles 

pour des fins autres que celles pour lesquelles les donnees avaient ete recueillies initialement» 

(Gauthier et Turgeon 1998, p. 401). 

La Commission d'enquete se donne I'objectif d'eclairer et d'informer le public sur une situation, des 

evenements qui meritent d'etre etudies plus specifiquement. Les documents produits, tels que les 

rapports, les transcriptions et les documents informatiques et physiques, repondent a la loi canadienne 

sur I'acces de I'information (Loi surl'acces a I'information, L.R., 1985, ch. A-1) et sont rendus publics. 

Si nous reprenons la definition des donnees secondaires, les documents de la Commission d'enquete 

ont effectivement ete produits dans un but autre que celui de notre recherche mais ils constituent des 

documents informatifs et valables pour notre etude et qui nous offrent une option quant aux entretiens 

et a la transcription desdits entretiens. II s'agit d'autre part d'une option peu couteuse puisqu'ils 

constituent des documents d'acces au public gratuit. 

Cependant, ces donnees secondaires possedent quelques desavantages qu'il est important de 

considerer. Premierement, certaines informations peuvent ne pas etre disponibles, obligeant ainsi le 

chercheur a reorienter son etude. Dans le cas de ces documents, les temoignages de la Commission 

ne portent pas explicitement sur les evenements de I'affaire somalienne. Bien que ces temoignages 

soient le moteur de I'enquete, la nature de la Commission d'enquete n'est pas inquisitoire mais vise 

plutot a eclairer une situation. Toutefois, les transcriptions possedent une valeur informative qui nous a 

entraines a modifier notre strategie d'enquete et notre question de recherche. Deuxiemement, si les 

documents ont aide a sauver du temps a premiere vue, il demeure qu'ils necessitent un moment de 

familiarisation et de comprehension de I'ensemble des documents. Lorsque I'on parle des documents 

de la Commission d'enquete, il s'agit d'un tres grand ensemble de documents (temoignages, rapports, 

documents de la cour martiale, documents accompagnant les temoignages de la Commission 

d'enquete, etc. . ) possedant eux-memes une logique que le chercheur se doit de comprendre. Ceci, 

entraine un grand investissement en terme de temps, qui a premiere vue avait ete sauve en ecartant 

le chemin des entretiens. Une fois le chercheur familiarise avec les documents et I'enquete elle-meme, 

la recherche peut se poursuivre. Troisiemement, avec des donnees secondaires, le chercheur n'aura 
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pas eu acces a tous les details de production des temoignages tel que I'ambiance des temoignages, 

les histoires non enregistrees, et meme les expressions non verbales. Les decisions de mise en forme 

sont inconnues a I'enqueteur, ce qui limitera sa marge de manoeuvre. II est meme question de se 

demander a qui appartient cette interpretation des faits lorsque le temoin est guide par les 

interrogations des avocats de la Couronne ou les avocats de la Commission. S'agit-il d'une vraie 

representation de la realite? Nous considerons cependant que, peu importe la veracite de cette 

representation, il s'agit toutefois d'une representation parmi tant d'autres et qu'elle merite d'etre 

etudiee et analysee. Si cette version fait partie d'un ensemble d'interpretations, elle contient une partie 

de la realite et done interessante a analyser, son auteur ayant lui-meme participe a sa production 

malgre«I'influence»des questions des avocats. Hormis ces desavantages, les donnees secondaires 

constituent, dans certains cas, des documents informatifs de premiere qualite pouvant servir a 

repondre a des questions de recherche, comme ['interpretation des comportements deviants par les 

militaires impliques dans le deploiement des Forces canadiennes en Somalie. 

Deroulement de la cueillette de materiau 

L'acces aux documents de la Commission d'enquete royale a debute dans les bureaux d'Archives 

Canada de la capitale nationale2. Comme un vaste ensemble de documents historiques, publics et de 

production canadienne, les documents relatifs a la Commission d'enquete royale se retrouvent dans 

les archives canadiennes. Le mandat de la Bibliotheque et d'Archives Canada reside dans sa capacite 

«A preserver le patrimoine documentaire pour les generations presentes et futures; A 
etre une source de savoir permanent accessible a tous et qui contribue a 
I'epanouissement culture!, social et economique de la societe libre et democratique que 
constitue le Canada; Faciliter au Canada la concertation des divers milieux interesses a 
I'acquisition, a la preservation et a la diffusion du savoir; Etre la memoire permanente de 
I'administration federale et de ses institutions.»(Preambule de Loi sur la Bibliotheque et 
les archives du Canada) 

Suite a quelques visites, nous avons contacte un archiviste specialise dans les affaires internationales, 

les affaires d'etat et militaires Cet archiviste m'a referee a un document contenant les transcriptions 

2 Bibliotheque et Archives Canada recueille et preserve le patrimoine documentaire du pays et le rend accessible a tous les 
Canadiens. Ce patrimoine comprend des publications, des documents d'archives, des enregistrements sonores, du 
materiel audiovisuel, des photographies, des oeuvres d'art, ainsi que des documents electroniques tels que des sites web. 
www, collectionscanada. gc. ca 
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des temoignages, accessible par I'entremise du service de prets entre bibliotheques, m'evitant ainsi de 

passer par le processus bureaucratique et complique des bureaux d'Archives Canada. Le document 

en question est de nature electronique et s'intitule«Information Legacy: a compendium of source 

material- Un heritage documentaire: recueil de ressource / from the Commission of Inquiry into 

Deployment of Canadian Forces to Somalia. Ottawa: The Commission, c1997 ». II s'agit d'un cd-rom 

contenant un logiciel particulier qu'il faut installer afin de visionner I'ensemble des documents. 

Plusieurs universites canadiennes possedent le document en question, notamment I'Universite de 

Moncton, I'Universite de Laval, I'Universite de Montreal et aussi I'Universite d'Ottawa. 

La base de documents contenus dans ce cd-rom peut se faire installer sur n'importe quel ordinateur et 

les documents peuvent etre par la suite visionnes et imprimes. Une fois le logiciel installe, il est 

possible d'acceder a une serie de documents accompagnes d'un guide d'utilisation incluant les 

rapports de la Commission d'enquete royale, les documents et les preuves presentes a la 

Commission, les transcriptions de temoignages, les soumissions parecrit, I'histoire de la Commission, 

les projets de recherches commandes par la Commission, les documents provenant de la cour 

martiale concernant les evenements de I'affaire somalienne, et enfin les documents de la Commission 

d'enquete de Faye. Pour les fins de cette etude, seuls certains documents ont ete examines, lus et 

selectionnes en fonction des criteres et de I'objet de recherche. Nous avons examine chacune des 

bases de donnees, afin de nous familiariser avec le materiel disponible. Or, nous avions un critere de 

recherche de materiau : les temoignages de militaires, notamment et principalement les temoignages 

qui aborderaient les evenements du 16 mars 1993. Ainsi, nous nous sommes attardes aux 

transcriptions des temoignages de la Commission d'enquete, nous avons egalement consulte les 

transcriptions des proces de certains soldats a la cour martiale et nous avons egalement considere les 

documents provenant de la Commission de Faye. Nous avons cependant choisi les deux premieres 

bases de donnees constituant en soi un volume tres eleve de documentation et avec lesquelles nous 

nous etions deja familiarises. Ces bases de documents sont tres differentes I'une de I'autre, de par la 

forme du texte, le contenu, le contexte de production et les dates, pour ne mentionner que quelques 

elements de distinction. Or, chaque base presente des elements uniques et importants pour cette 

etude, car les transcriptions de la Commission d'enquete offrent I'opportunite d'acceder a un 

temoignage de militaires tres hauts grades, dans un contexte moins inquisitoire qu'un proces, mais il 

demeure que les evenements ne sont pas abordes directement. Par contre, les documents des proces 
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de la cour martiale ne questionnent pas des militaires hauts grades travaillant dans les quartiers 

generaux a Ottawa, mais les personnes impliquees directement sur le terrain. Ces documents 

abordent directement les actes du 16 mars 1993 avec beaucoup de details mais le contexte donne 

une forme inquisitoire aux temoignages, censurant les opinions des temoins. Nous avons considere 

qu'il etait important de considerer done les deux bases de donnees, afin de repondre a notre question 

de recherche selon la direction que nous lui avions donnee, soit I'etude de ('interpretation des militaires 

des incidents du 16 mars 1993; Interpretation des militaires sur le terrain et celle des militaires 

occupant des postes bureaucratiques. 

1. Document: Transcription des audiences de la Commission d'enquete royale sur le 
deploiement des Forces canadiennes en Somalie 

Cette premiere base de donnees regroupe I'ensemble des transcriptions des audiences publiques de 

la Commission d'enquete. Elle constitue la troisieme etape entreprise par la Commission d'enquete 

apres la phase d'enquete (collecte d'information et analyse) et la phase de recherche sur des themes 

specifiques3. Ce long document se divise en deux sections ; la premiere regroupant les audiences 

relatives aux procedures de la Commission d'enquete et la seconde rassemblant les audiences 

publiques (celles visant a recevoir les preuves, celles pour recevoir les personnes ou partis desirant 

presenter des memoires et enfin les audiences visant a examiner les diverses etapes de I'Operation 

Somalie, a verifier les donnees factuelles et a determiner les causes ayant mene aux evenements 

controverses de cette mission). Les audiences procedurales ont eu lieu du 24 mai au 22 juin 1995, 

tandis que les audiences publiques ont eu lieu du 2 octobre 1995 au 11 avril 1997. 

1.1 Mandat 

La Commission d'enquete possede le mandat de«faire enquete sur le fonctionnement de la chaine 

de commandement, le leadership, la discipline, les mesures et les decisions des Forces canadiennes, 

ainsi que sur les mesures et les decisions du ministere de la Defense nationale, en ce qui a trait au 

deploiement des Forces canadiennes en Somalie en 1992-93, et de presenter un rapport a la suite de 

cette enquete »(Note Explicative, Historique de la Commission d'enquete). Celle-ci cherche a 

3 Les etudes qui ont ete menees dans le cadre de cette commission portaient sur les themes suivants : la fonction d'une 
institution militaire, la culture militaire et les relations raciales, les regies et les principes inherents a I'obligation militaire de 
rendre compte, les normes intemationales regissant les engagements militaires, le maintien et le retablissement de la paix, 
la selection, le recrutement et la formation des recrues militaires. 
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comprendre les faiblesses structurelles et organisationnelles pouvant avoir entraine des 

comportements comme ceux des soldats meles a I'affaire somalienne. D'autre part, elle tente d'etudier 

les reactions au niveau institutionnel, le tout pour pouvoir ecrire des recommandations et tenter de 

corriger certaines situations pour les missions ulterieures commandees par les forces armees. La 

Commission d'enquete n'est en aucun cas un proces« La Commission d'enquete n'est ni un proces, 

ni une revision des proces qui ont deja eu lieu, meme si Ton examinera durant les audiences les 

causes institutionnelles des incidents ayant deja mene a I'inculpation et au proces de certaines 

personnes, ainsi que les reactions des autorites a ces incidents.»(Note Explicative, Historique de la 

Commission d'enquete). 

1.2 Composition 

Les Commissions d'enquete sont generalement composees de quelques commissaires qui ont le role 

de mener I'enquete et de rediger un rapport. Selon I'article 7 de la Loi sur les enquetes (S.R., ch. 1-13, 

art. 7.), les commissaires ont les pouvoirs suivants pour les besoins de I'enquete : 

«(a) visiter tout bureau ou etablissement public, avec droit d'acces dans tous les locaux; 

(b) examiner tous papiers, documents, pieces justificatives, archives et registres appartenant a ce 

bureau ou etablissement; 

(c) assigner devant eux des temoins et les contraindre a deposer oralement ou par ecrit sous la foi 

du serment, ou d'une affirmation solennelle si ceux-ci en ont le droit en matiere civile; 

(d) faire preter serment ou recevoir une affirmation solennelle.» 

Cette Commission d'enquete a ete presidee par I'honorable Gilles Letourneau et Anne-Marie Doyle et 

Peter Desbarats ont ete assignes a titre de commissaires. Les commissaires ont ete conseilles et 

accompagnes par les avocats Francois Daviault et Barbara Mclsaac, nommes par la Commission. 

II existe d'autres acteurs participant a cette enquete, identifies comme la partie ou les parties et a qui 

le role de participant a ete reconnu par la Commission. Effectivement, afin de prendre une part active 

a la Commission, c'est-a-dire de participer dans les presentations et les interrogatoires, il est imperatif 

d'etre reconnu comme participant. II existe deux statuts de participants : les participants a part entiere 
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et les participants a titre restraint. La premiere categorie de participants a le droit d'interroger, de 

contre-interroger et de convoquer des temoins. La seconde categorie peut uniquement deposer et 

presenter des observations de vive voix. Les avocats de la Commission et des partis sont reconnus a 

titre de participants a part entiere, voila que les temoins sont plutot appeles a remplir le role de 

participants a titre restreint. 

1.3. Regies de procedures 

II existe un ordre particulier et des regies a suivre durant les interrogatoires suite aux presentations de 

memoires ou d'observations. Les avocats de la Commission interrogent en premier les temoins, qui 

peuvent etre contre-interroges par les partis qui ont le titre de participant a part entiere. Les avocats de 

la Commission ont ensuite le droit de contre-interroger et I'avocat qui represente un temoin ne peut 

contre-interroger qu'en dernier. 

1.4. Justification du document 

Parmi les deux sections du document, ce ne sont que les transcriptions des audiences publiques qui 

seront examinees et etudiees pour les fins de cette recherche, puisque la premiere section ne porte 

que sur des questions procedurales, tandis que la seconde aborde a travers les divers temoignages 

de militaires des sujets qui meneront, dans certains cas, a parler des evenements du 16 mars 1993. 

1.5. Systeme de reference du document 

A titre d'information, les documents constituant I'ensemble des temoignages de la Commission 

d'enquete se regroupent sous 188 volumes. II s'agit d'un document volumineux qui possede un 

systeme de reference afin de s'y retrouver. Effectivement, chaque ligne du document possede une 

reference qui correspond a un ensemble de parametres permettant de situer les paroles par rapport a 

I'ensemble du document. Les parametres sont les suivants : 

• la phase (la periode anterieure au deploiement, les operations sur le theatre et la periode qui a 

suivi le deploiement); 

• le volume (chaque journee de la Commission correspondant a un volume); 

• le temoignage (toutes les interlocutions, interrogatoire, contre-interrogatoires, observations 

reliees au temoignage); 

42 



• I'interlocuteur (la personne qui parle); 

• la page (le numero de la page de la copie papier du document de transcription); 

• la date a laquelle a eu lieu I'intervention. 

2. Document: Transcriptions des proces des cours martiales generates 

Cette deuxieme base de donnees regroupe I'ensemble des transcriptions des proces en cour martiale 

des soldats canadiens accuses de« mefaits»dans I'affaire somalienne. Les soldats comparus a la 

cour martiale se chiffrent a onze, dont cinq ont subi deux proces4. 

Ces proces se sont deroules dans le cadre des cours martiales generates. II existe quatre types de 

cours martiales, la cour martiale generale constitue I'une des cours martiales des plus formelles5. 

2.1 Composition 

L'article 167 de la Loi sur la defense nationale stipule que la cour martiale generale se compose de 

cinq officiers et d'un juge militaire. Ainsi, pour le proces du soldat Brown, la cour martiale generale a 

ete presidee par le Colonel McGrath et les officiers membres de la cour etaient: le president, le 

lieutenant-colonel Bertrand, le Major Skaine et le lieutenant commandant Mueller. Dans le cas de ce 

proces, le juge militaire fut le lieutenant-colonel Pitzul. Enfin, les autres personnages d'une cour 

martiale sont le procureur et son equipe, et I'avocat de la defense avec son equipe. Pour le proces du 

soldat Brown, ce fut le lieutenant-colonel Tinsley qui incama le role de procureur et Mattre McCann 

I'avocat de la defense. L'article 170 de la Loi sur la defense nationale alloue les memes pouvoirs a la 

cour martiale que ceux d'une cour superieure de juridiction criminelle, a savoir la comparution, la 

prestation de serment et I'interrogatoire des temoins, la production et I'examen des pieces, I'execution 

de ses ordonnances et toute autre question relevant de sa competence et notamment le pouvoir de 

punir I'outrage au tribunal. 

4 Les militaires suivants ont ete accuses et juges a la cour martiale : le soldat Brown, le soldat Brocklebank, le sergent 
Boland,, le Lieutenant-colonel Mathieu, le Caporal-chef Matchee, le sergent Gresty, le Major Seward, le Capitaine Sox, le 
Capitaine Rainville, le Caporal-chef Smith et le Colonel Haswell. A noter que les cinq premiers militaires de cette liste ont 
subi deux proces. 
5 Voici les differentes cours martiales qui existent au sein des Forces armees canadiennes : (i) la cour martiale generale; 
(ii) la cour martiale disciplinaire; (iii) la cour martiale permanente; (iv) la cour martiale generale speciale. Les differences 
resident essentiellement dans le choix du tribunal convenant mieux a la situation de I'accuse, le chef d'accusation et la 
peine eventuelle, de meme que I'endroit ou le proces doit avoir lieu, (http://www.cmac-
cacm.ca/business/militarv Iaw3 f.shtml) 
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2.2 Fonctionnement et deroulement d'un proces a la cour martiale 

La premiere etape d'un proces a la cour martiale est tres formelle et procedural. II s'agit de presenter 

a la cour les participants : une presentation dirigee par le president de la Cour. Puis, ce dernier 

s'adresse a I'accuse afin de verifier s'il a bien recu I'ordre d'accusation et si ce dernier comprend 

effectivement les raisons de sa convocation au proces. Le president de la Cour passe ensuite en 

revue I'admissibilite des membres a sieger dans la Cour, tel que le stipule farticle 171 de la Loi sur la 

defense nationale. 

Voila qu'avant de passer aux interrogatoires des temoins, il existe une autre serie de discussions 

presentees autant par le Procureur que par I'avocat de la defense, afin de tirer au clair certaines 

procedures du proces et dont le juge possede le dernier mot. L'etape de I'interrogatoire ne survient 

que plus tard, apres avoir mis au clair les parametres et les regies du jeu. 

Dans le cas du proces du soldat Brown, sur les trente jours du proces, cinq ont ete dedies aux 

presentations et aux instructions du deroulement du proces entre le juge et les avocats. Puis les 

interrogatoires des temoins ont dure quinze jours: le procureur a appele vingt temoins et I'avocat de la 

defense n'en a appele que deux. A la suite de la presentation des temoins et des interrogatoires des 

differents avocats, trois jours ont ete occupes par les avocats afin de presenter leur constat des faits. 

Suite aux constats des faits, le juge a repris et a recapitule chacune des positions afin de permettre a 

la cour de se prononcer et de prendre une decision en donnant son verdict face a I'accuse Kyle 

Brown. 

2.3 Systeme de reference du document 

Tout comme les transcriptions des audiences publiques de la Commission d'enquete royale, ces 

transcriptions contiennent des parametres similaires : le volume et la page (correspondant a la 

pagination de la copie papier) et le nom ou le titre de I'interlocuteur. Par contre, il n'est pas clair a quel 

proces les extraits correspondent-ils. II est done necessaire de suivre attentivement le nom du proces 

ou tout simplement de situer Pextrait a I'aide du volume et de la page. L'ensemble des documents du 

proces du soldat Brown s'insere dans les onze volumes representant les 30 jours de son proces. Le 
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document a I'annexe A constitue une chronologique du proces permettant au lecteur de comprendre le 

processus et le deroulement du proces par quelques references temporelles. 

2.4 Justification du document 

Les transcriptions des proces ont ete selectionnees comme deuxieme source d'information car ils 

contiennent des temoignages de militaires relatifs aux evenements du 16 mars 1993. Contrairement 

aux audiences publiques, les proces martiaux ont, de part leur fonction et nature, le droit de 

questionner les militaires directement au sujet des incidents de I'affaire somalienne. Toutefois, bien 

que les militaires adressent les incidents lorsque interroges, ils sont contraints aux questions qui leur 

sont posees. Leurs reponses ne sont done pas des temoignages libres, mais plutot restreints et voir 

encadres selon le format du proces. Malgre la nature et le contexte dans lequel se sont produits ces 

temoignages, il demeure que ce document possede des passages oil on demande aux militaires de 

s'exprimer et de parler explicitement des evenements. Ces temoignages, dans la mesure ou ils 

s'interessent aux evenements et a leur perception de ces evenements, constituent une sorte d' 

«interpretation »des evenements et pourront etre analyses dans le cadre de cette etude puisque ce 

sont des interpretations et perceptions des militaires des evenements du 16 mars 1993 qui nous 

interessent. 

3. Strategies d'echantillonnage 

L'echantillonnage est une activite commune en sciences sociales dont I'idee principale est de recueillir 

de I'information sur une fraction de I'ensemble etudie pour generaliser les resultats obtenus a partir de 

ce sous-ensemble (Gauthier 1998). 

Afin de suivre des criteres de scientificite, I'echantillon devrait en principe etre homogene et 

representatif. Or, ces principes repondent en grande partie a la mise en application de ces echantillons 

aux precedes statistiques. En realite, les echantillons sont I'oeuvre d'une reflexion effectuee par le 

chercheur qui est en relation etroite avec le sujet de recherche, la question, I'approche theorique et 

epistemologique. 

L'echantillon de cette etude fait partie de la famille des echantillons non probabilistes qui semble etre 

plus adapte aux conditions de cette recherche. Rappelons que cette derniere n'est qu'exploratoire et 
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ne vise pas necessairement a generaliser les resultats a la population militaire, mais plutot a eclairer 

sur la question de la perception des militaires par rapport a des actes de deviance. La strategic 

d'echantillonnage non probabiliste retenue est celle par quotas, visant a reproduire le plus fidelement 

possible la population etudiee (Gauthier 1998). La composition de I'echantillon depend d'ailleurs de 

I'information disponible, qui dans ce cas provient des documents de la Commission et remplit un 

format particulier et pas necessairement celui du chercheur ce qui constitue en soi une des limites de 

ce type de materiau. 

Suite a une lecture exhaustive des documents disponibles, une liste de criteres d'echantillonnage a 

ete redigee afin de reduire I'information. Les temoignages retenus repondaient aux criteres suivants: 

les temoignages d'hommes, au moins un temoignage de grade inferieur (soldat ou sous-officier), et 

autre de grade superieur (officiers). Les temoignages selectionnes devront notamment aborder le plus 

exhaustivement possible les incidents survenus le 16 mars 1993 en Somalie. Par exhaustif, nous nous 

referons a plus de trois interventions de suite liees aux incidents. 

II est important de souligner que les incidents du 16 mars ont ete abordes de maniere tres distincte 

d'un document a un autre. Les temoignages de la Commission d'enquete parlent des incidents de 

facon indirecte a travers les interrogations liees aux photographies, aux prisonniers, aux erreurs de 

discipline, les temoignages provenant de la cour martiale mentionnent de maniere explicite les 

incidents, la mort et la torture du jeune Somalien. 

Temoignage de la Commission d'enquete: temoignage du General Boyle 

Le choix du temoignage de la Commission d'enquete royale est le fruit de plusieurs semaines de 

lecture de I'ensemble des documents. II serait faux d'affirmer que I'entierete des 188 volumes a ete 

passee en revue, car nous sommes rapidement arrives a la conclusion qu'il n'y avait qu'un materiel 

limite qui abordait explicitement ou du moins generalement les evenements du 16 mars 1993. En fait, 

apres nous etre familiarises avec I'ensemble de la documentation, nous avons utilise un systeme de 

recherche par mots cles pour tenter de cerner les passages dans lesquels les evenements etaient 

abordes et surtout les passages qui meritaient une lecture plus attentive dans le but de selectionner un 

temoignage a titre d'echantillon. Les mots initialement utilises (crimes, erreurs, delit, faute, affaire 

somalienne) ont vite ete remplaces par (torture, discipline, prisonnier, traitement prisonnier) plus 

46 



appropries aux themes abordes a la Commission d'enquete. Ces mots clefs ont permis d'identifier 

certains passages et evaluer les interventions destinees a la thematique des actes du 16 mars 1993. 

Compte tenu du mandatde la Commission, les passages abordant les incidents n'etaient pas aussi 

explicites que nous avions prevu. Toutefois, ils abordaient de maniere indirecte, sans trap 

compromettre les actes. Notre choix s'est arrete sur le temoignage du general Boyle. Ce temoignage 

remplissait nos criteres d'echantillonnages, soit le temoignage d'un homme, d'un militaire appartenant 

a un grade superieur et mentionnant dans son temoignage les incidents du 16 mars 1993 de maniere 

exhaustive soit au dela de cinq interventions de suite aux questions posees par les interrogateurs. 

Qui est le general Boyle? 

Le general Boyle est ne a Ottawa en Ontario en 1947 et rejoint les forces armees canadiennes en 

1967. Apres avoir complete sa formation au College militaire, il a suivi une formation pour devenir 

pilote de I'air. Ce n'est qu'en 1982 qu'il occupa son premier poste de commandant a titre de lieutenant-

colonel. En 1984, il a ete poste dans les quartiers generaux du ministere de la Defense a titre de 

secretaire executif du chef d'etat-major, le general Richard. A partir de ce moment, il a occupe divers 

postes de commandement, certains a I'exterieur du pays notamment en Allemagne (1991), mais aussi 

au Canada en tant que commandant en chef du College militaire a Kingston (1992). En 1993 il a ete 

nomme sous-ministre delegue des politiques et des communications du ministere de la Defense 

nationale (1993-1995). II fut par la suite assigne au poste de chef d'etat-major en 1996, replacant le 

general de Chastelain, poste qu'il n'a occupe que quelques mois. Aujourd'hui, le general Boyle est 

retraite des forces armees et il se dedie aux affaires6. II nous a paru le temoin le plus interessant 

notamment par la richesse de son temoignage mais egalement par le role occupe dans la hierarchie 

suite aux evenements. II existait d'autres hauts grades qui ont temoignes, mais aucun n'a su parler 

ouvertement des evenements, concentrant leur discours aux aspects techniques pour lesquels ils 

avaient ete appeles a temoigner. 

Temoignage du proces de la cour martiale : le temoignage du caporal Bibby 

Suite au scandale qu'ont suscite les actes de I'affaire somalienne, plusieurs militaires ont ete amenes 

a la cour martiale (onze au total), dont I'un des proces clef a ete celui du soldat Kyle Brown, un des 

6 Les informations biographiques du general Boyle proviennent de I'interrogatoire dirige par I'avocate de la Commission 
d'enquete, Barbara Mclsaac, la premiere journee de son temoignage, le 12 aout 1996, Volume 86, page 16788. 



deux soldats ayant capture et inflige des actes juges criminels contre le prisonnier somalien Shidane 

Arone. Avant de lire le proces du soldat, nous pensions que le soldat aurait ete lui-meme appele a 

comparaitre et a parler des evenements dont il avait ete temoin et parfois I'auteur. Or, Kyle Brown ne 

s'est prononce que tres peu et n'a pas du tout ete appele a parler des evenements. Par contre, 

plusieurs autres temoins ont eux aborde explicitement les evenements, dont le caporal Bibby. Nous 

avons choisi ce temoignage essentiellement parce que le temoin etait un militaire d'un grade inferieur 

a celui du general, parce que le temoin representait la moyenne des hommes, militaires ayant ete 

deployes en Somalie et surtout parce que son intervention mentionnait explicitement son opinion ou 

son interpretation des evenements du 16 mars 1993. II s'agissait d'un temoignage fort interessant 

puisqu'il contenait plusieurs details de la soiree et des deplacements, interventions et actions des 

principaux responsables de la torture et du meurtre du jeune prisonnier. 

Qui est le caporal Bibby? 

Le caporal Bibby etait un soldat canadien, membre du regiment aeroporte, pendant I'operation de paix 

en Somalie. Lors du proces du soldat Brown a la cour martiale, le caporal Bibby occupait le poste 

d'officier de I'infanterie 031 et cela faisait quatre ans qu'il avait joint les forces armees. Aujourd'hui, le 

soldat Bibby occupe le poste de sergent et il fait partie d'une equipe nommee« ParaRescue»en tant 

que technicien pretant les services de recherche et de sauvetage au sein de I'armee.7 Le proces du 

soldat Brown a appele plusieurs temoins, or notre choix s'est arrete au temoignage du caporal Bibby 

principalement parce qu'il offrait un temoignage oculaire d'une partie des evenements et ayant ete en 

contact avec les instigateurs et la victime. 

4. Procedures d'analyse 

Les premieres sections de ce chapitre ont servi a definir I'approche du chercheur par rapport a son 

objet d'etude, le type de materiau choisi, ainsi que I'echantillon selectionne. L'etape des procedures 

d'analyse complete cette serie de decisions methodologiques et inclut le statut accorde au materiau et 

le choix de la technique d'analyse. 

7 Les informations relatives au sergent Bibby sont tres limitees et proviennent des questions posees par le Procureur lors 
de son temoignage a la cour martiale, ainsi que d'un article provenant du site web des forces armees canadiennes 
concernant des experts en parachutisme 
http://www.forces.qc.ca/site/communitv/mapleleaf/article e.asp?id=3802 
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Statut de notre materiau 

Bien que notre materiau soit choisi et I'echantillon selectionne, il reste a se demander quel statut le 

chercheur accordera-t-il aux temoignages des militaires? Comment sera etudiee et utilisee la parole 

des militaires? 

Dans I'ensemble, notre materiau regroupe des temoignages de militaires portant sur un meme 

evenement: les incidents du 16 mars 1993. Or, I'interet de notre etude ne porte pas sur les 

evenements du 16 mars, mais plutot sur la lecture et la comprehension de ces evenements. Nous ne 

cherchions pas a reconstituer les faits, ni a etudier la veracite des temoignages. Nous ne cherchions 

pas non plus a soutirer de llnformation a partir de ces temoignages pour etudier ces evenements. Ces 

temoignages sont notre objet d'etude et dans ce sens, nous nous classifions selon Alasuutari (1995) 

dans une perspective du specimen, oil le materiau est percu comme une partie de la realite :« a 

specimen as a form of research is not treated as either a statement about or a reflection of reality; 

instead, a specimen is seen as part of the reality being studied »(Alasuutari 1995, p. 63) 

Nous desirons etudier la mise en scene des evenements reconstruits par differents militaires a travers 

leurs temoignages, soit dans la cour martiale, soit dans les audiences de la Commission d'enquete ou 

a la Commission de Faye. Cette mise en scene ne prend jour qu'a travers le langage: 

« Le langage est considere ici non pas comme un vehicule de 'representations' ou un 
simple support de Taction mais, selon la definition de Cassirer [...] comme un 'milieu' et 
surtout une 'activite de mise en formes' (Cassirer 1953, p. 30), une matrice de 
'production de formes differentes de conceptions de Moi et du Monde' (ibid., p. 33)» 
(Demaziere et Dubar 2004, p 38) 

Le langage, la mise en mots et la structure d'un passage d'un temoignage n'est pas, comme le 

nommeraient Demaziere et Dubar un vehicule de la realite mais une realite. Nous considerons que la 

reconstitution des evenements est revelatrice de la comprehension de ces dits evenements. Le 

materiau constituera done I'objet de cette etude dans le sens que ce qui sera analyse sera le langage, 

la structure du recit et la mise en scene des evenements. 
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Technique d'analyse 

Paille (1994) decrit I'analyse comme une activite impliquant une serie de precedes faisant appel a des 

reflexions et des remises en question pour en arriver a un produit final, epure et analyse. A quel 

procede se refere-t-il? Le chercheur deconstruit son corpus pour tenter de le reorganiser et de le 

reconstruire de maniere a lui donner un sens. II existe plusieurs techniques d'analyse disponibles, 

toutes differentes et dont le choix depend de I'ensemble des decisions methodologiques effectuees 

par le chercheur. Ainsi, le choix de I'analyse n'est pas en vain et se doit d'etre examine avec attention. 

Le corpus avec lequel nous travaillons peut sembler a premiere vue heterogene et chaotique de par la 

nature distincte des materiaux; cependant il s'agit d'un ensemble de recits. Nous choisissons le mot 

recit, car les militaires, a travers leurs temoignages, sont appeles a raconter ce qu'ils connaissent, 

savent et possedent comme information au sujet des incidents ayant mene a la torture et la mort du 

jeune Somalien par des soldats canadiens. 

Bien qu'une analyse de contenu ou semantique aurait ete interessante et revelatrice pour ce projet, le 

materiel disponible ne permettait pas d'effectuer une analyse en profondeur et detaillee car les paroles 

des militaires correspondaient a des reponses courtes, pour la majorite, et restreintes a la question 

posee par un non-militaire. Le contexte ne favorisait pas des reponses ouvertes, ni des reponses 

personnels et encore moins spontanees. Neanmoins, les temoignages possedent une valeur et 

meritent d'etre etudies a I'aide d'une technique appropriee. Voila que I'ensemble des temoignages 

possedent un denominateur commun : la narration d'un recit. Tous les passages selectionnes 

constituent la narration d'une histoire, sort un type de discours repondant a la question « What 

happened* (Que s'est-il passe?) selon Shkedi (2005). L'analyse de recit ou pour les Anglo-

Saxons «narrative analysis* a done ete choisie pour I'etude et I'analyse de ce corpus. 

Analyse de recit 

L'analyse de recit est une technique qui a ete empruntee de la litterature et qui visait a etudier 

differentes ceuvres litteraires d'un meme ou de differents genres a travers I'unite d'analyse: le recit ou 

I'histoire racontee dans ces ceuvres. 
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En sciences sociales, certains chercheurs ont percu un interet particulier au recit qui existe dans de 

nombreux corpus. Les recits sont une forme de reconstitution de la realite, des relations humaines et 

des structures sociales Son analyse permet selon Day Sclater (2004) de generer des connaissances 

permettant de remettre en question des choses prises pour acquises tout en accedant aux 

complexites de la vie humaine«it illuminates not only individual lives but also broader social 

processes»(Day Sclater 2004, p. 115). Pour d'autres, les recits constituent I'un des modes de 

communication les plus comprehensibles et accessibles pour I'etre humain: 

« narratives have been identified by many qualitative researchers as a mode of 
communication more resonant with human experience than traditional social science 
research rhetoric and, thus, inherently more understandable (Zeller, 1995; McQuillan, 
2000)»{Shkedi 2005, p. 168). 

Enfin, llnteret des recits reside dans la possibility d'acceder a une presentation tout a fait individuelle 

et personnels quant a un evenement ou une situation specifique (ibid. 2005). 

II n'existe pas une seule methodologie d'analyse de recit, mais plusieurs. La diversite est liee aux 

differentes theorisations concemant le recit. Pour les fins de cette recherche, nous nous sommes 

inspires de trois chercheurs dont deux en litterature et un en sciences sociales, les premiers 

entreprenant une deconstruction litteraire des recits a travers I'etude d'elements clefs communs a 

toute histoire et I'autre elaborant sur 1'importance et la place de cette technique en sciences sociales. 

Auteurs abordant le recit selon la litterature 

Dans un ouvrage a caractere pedagogique, Reuter aborde I'analyse de recit sous differents angles et 

de maniere globale. II existe un premier ensemble d'elements pouvant etre analyses dans un recit, soit 

les actions, les sequences, I'intrigue, les personnages, I'espace et ie temps. Parmi cet ensemble 

d'elements, certains chercheurs en ont selectionne un comme unite d'analyse. Voila qu'il est aussi 

possible d'etudier les recits a partir de I'activite narrative a proprement parler: les modes narratifs, les 

voix narratives, les perspectives narratives, I'instance narrative. Effectivement, une meme histoire peut 

etre racontee de maniere differente selon la personne qui narre. Semble-t-il exister une distance entre 

le narrateur et I'histoire? Quelles sont les fonctions du narrateur? Parmi une liste de fonctions 

presentees dans ce petit ouvrage, quelques unes ont attire notre attention telle la fonction testimoniale 

manifestant«le degre de certitude ou de distance qu'entretient le narrateur vis-a-vis de I'histoire qu'il 

51 



raconte»(Reuter 2005:44). La fonction evaluative nous a aussi interesses, manifestant«ie 

jugement que Ie narrateur porte sur I'histoire»(ibid.: 44) et enfin la fonction explicative«consistant a 

donner au narrataire les informations jugees necessaires pour comprendre ce qui va se passer» 

(ibid.: 44). Le passage sur les voix narratives constitue un autre element pertinent pour cette etude, Ie 

narrateur pouvant etre present ou pas dans I'histoire racontee. Ces derniers elements d'analyse 

portent non plus sur des elements structurels du recit, mais sur Taction de raconter et sur la place, le 

role et la fonction du narrateur. 

Tel que mentionne dans le paragraphe precedent, les recits sont generalement analyses a partir d'une 

unite d'analyse qui peut varier selon les chercheurs. Vladimir Propp a ete I'un des premiers 

narratologues sovietiques a etudier les contes merveilleux russes a partir de la fonction des actions 

menees par les differents personnages dans les contes. II a reussi a donner un ordre a un ensemble 

compose de deux cents soixante-dix contes a I'aide de trente et un types de fonctions pouvant exister 

dans ces contes. Son ceuvre intitulee Morpholoqie des contes constitue la presentation d'une analyse 

minutieuse des contes russes visant a comprendre leur structure. Elle constitue une forme 

interessante d'analyser les recits notamment pour notre recherche puisque chaque temoignage 

presente des actions pouvant varier selon la fonction accordee par le narrateur. Les incidents du 16 

mars constituent une serie et un ensemble d'actions, la Commission d'enquete royale vise a 

comprendre les actions pouvant avoir mene a ces incidents; la cour martiale cherchant, elle, a 

condamner les actions ayant mene a ces incidents. II est done possible de lire et d'analyser les 

temoignages selon la serie d'actions presentee par chacun des militaires selectionnes dans 

I'echantillon. Cette unite d'analyse introduite par V. Propp constituera un des elements de notre grille 

d'analyse. 

Bien que nous ayons trouve plusieurs descriptions d'analyses de recits litteraires, il nous a semble 

plus difficile d'en trouver dans les recherches en sciences sociales. Nous nous sommes done attardes 

a lire d'autres analyses narratives, tel le livre de Shkedi ou encore I'article de Day Sclater, afin de 

repondre a nos doutes quant a la pertinence et la place de cette technique en sciences sociales. 
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Auteur en sciences sociale s'interessant au recit et son analyse 

Dans un essai portant sur la recherche narrative, Day Sclater (2004) souleve plusieurs reflexions au 

sujet de cette technique qui ont attire notre attention. La premiere affirmation a laquelle nous avons 

tout de suite pu nous identifier est au'il n'v a pas de livre de recette sur I'analvse narrative de donnees, 

mais que parmi I'ensemble heterogene de recits il existerait des modeles. II s'agit d'un fait difficile a 

accepter pour un chercheur debutant, voulant appliquer ce type de technique encore trap peu utilise. 

D'un autre cote, une telle affirmation nous encourage a elaborer notre propre grille d'analyse fondee 

sur un corpus unique a notre etude. La seconde affirmation se refere au role de cette technique qui 

n'est pas tout simplement une maniere de comprendre comment les personnes organisent leurs idees, 

se rappellent et racontent leurs experiences, mais aussi une maniere de generer des connaissances 

et de developper des theories. Bien que cette etude ne soit qu'une recherche exploratoire, elle pourrait 

eventuellement etre menee plus loin et pourrait generer une theorie sur la relation entre les militaires 

et les actes de deviance. Enfin, inspiree de la theorie du pouvoir de Foucault, la chercheuse rapporte 

qu'a travers les recits il est possible de deceler les differentes relations de pouvoir presentes dans un 

recit car, lorsqu'une personne raconte une histoire, il ne s'agit pas uniquement de son histoire a elle, 

mais de I'histoire de plusieurs personnes en relation de pouvoir. Cette derniere affirmation constitue 

une piste de reflexion a considerer pendant la lecture des temoignages, I'analyse et f interpretation des 

resultats. 

Ces differentes methodes d'analyse narrative nous ont inspires et nous ont permis de reprendre 

certains elements qu'elles avaient soulignes et consideres cruciaux, afin de les appliquer a notre 

propre grille d'analyse. Les recits peuvent etre analyses non seulement a partir de leur contenu et de 

leur structure, mais aussi a partir de la forme a travers laquelle sera presente le contenu. La structure 

d'un recit comporte les personnages, les references temporelles, les actions et le role de chaque 

action dans I'histoire, les causes de certaines actions et les consequences relatives a ces actions. 

Voila que la forme se refere a la presentation du recit, notamment en ce qui conceme le narrateur, 

celui qui raconte I'histoire : Qui est-il? Ou se situe-t-il par rapport a I'histoire, quel role s'est-il donne? 

Est-il engage ou pas? Offre-t-il ses opinions ou reste-t-il neutre? Nous avons ainsi construit une grille 

d'analyse qui se trouve a I'annexe C. 
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L'application de cette grille s'est faite de maniere differente pour les deux temoignages. En ce qui 

concerne le temoignage du general Boyle, ce ne sont que certains passages, tel qu'indique par le 

document a I'annexe B, qui abordent les evenements du 16 mars et a partir desquels la grille 

d'analyse a ete appliquee (19 passages). Pour le temoignage du soldat Bibby cependant, il s'agit de 

I'entierete du temoignage qui a ete analysee; I'ensemble abordait les evenements explicitement du 

debut jusqu'a la fin, une sorte de lecture offerte au public dans le cadre d'un proces a la cour martiale. 

Cette section constitue certainement Tune des etapes les plus exigeantes puisqu'il s'agissait apres 

avoir determine notre objet de recherche, de choisir le moyen pour I'etudier et ['analyser. L'acces au 

monde militaire, aux propres militaires n'est pas aussi simple et requiert des efforts en terme de temps 

et d'investissement dans les relations sociales. Bien que les entretiens aient ete notre premier choix 

comme technique de cueillette de donnees, nous nous sommes penches sur d'autres documents 

ecrits alors plus accessibles. Toutefois, nous n'avons pas calcule que I'etude et la comprehension de 

ces documents exigeaient egalement un effort considerable en commengant par le logiciel, puis la 

comprehension du deroulement de la Commission et des proces. D'autre part le lexique et les 

expressions techniques propres au monde militaire ont necessite une recherche aupres de membres 

des forces armees et de livres specifiques au fonctionnement du systeme des cours martiales. II s'agit 

en fait d'un grand investissement afin de saisir et de comprendre les materiaux pour ensuite pouvoir 

effectuer son analyse. Nous demeurons conscients qu'avec le choix de ce sujet, et compte tenu de 

notre niveau de connaissance de I'institution militaire, nous n'allions pouvoir effectuer qu'une 

recherche exploratoire. 
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CHAPITRE 4 : ANALYSE DES INTERPRETATION EFFECTIVES PAR 
LES DEUX MILITAIRES 
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Ce chapitre de recherche slnteressera maintenant aux resultats de ['analyse et tentera de les 

interpreter a la lumiere des theories choisies pour expliquer ['interpretation effectuee par deux 

militaires canadiens quant aux evenements de I'affaire somalienne au sein de la Commission 

d'enquete et pendant la cour martiale. Rappelons qu'il existe encore tres peu pour ne pas dire aucune 

theorie criminologique qui se soit attardee aux militaires et a leurs comportements, a ['institution 

militaire, au droit miiitaire et a son implication pour la discipline de la criminologie. Tel qu'indique et 

aborde dans ce premier chapitre de recherche, malgre cette lacune en criminologie, il est toutefois 

possible d'emprunter certaines theories developpees pour I'etude de I'institution policiere, les officiers 

de police et leurs comportements et ainsi les appliquer a I'etude des militaires, de leurs 

comportements et de leur institution. 

La theorie de Kappeler et al. (1994) et celle de Paoline (2003) ont done toutes deux ete selectionnees 

afin d'apporter une explication a la particularite de la profession militaire quant a sa lecture de 

comportements deviants ou de situations deviantes, tout en soulevant les differences qui existent au 

sein de cette meme profession. Cette interpretation s'organisera en deux temps: la presentation d'une 

mobilisation des differents corps normatifs effectuee par le caporal Bibby et interpretation des actions 

qui derive, suivie d'une analyse des divergences des discours narratifs entre le temoignage du caporal 

Bibby et celui du general Boyle. 

Interpretation des evenements : produit d'une mobilisation des differents corps 

normatifs 

Suite a I'analyse des deux temoignages, nous avons constate que les militaires, tout comme les 

policiers dans I'etude de Kappeler et al. (1994), manipulaient eux aussi differents registres normatifs et 

done leur perception et leur definition des evenements de I'affaire somalienne dependait a la fois du 

registre externe, du registre interne et du registre informel. 

Voila qu'avant de parler des registres normatifs, nous crayons qu'il est fondamental de prendre le 

temps de bien definir I'objet auquel se rapporte cette mobilisation des registres. Notre objet de 

recherche nous a semble des le debut assez clair, soit les evenements de I'affaire somalienne 

correspondant a la torture et la mort du jeune Somalien. Or, a travers I'analyse des deux temoignages, 

nous nous sommes appercus que les evenements etaient plus complexes. Ainsi, puisque I'analyse de 
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la mobilisation des registres normatifs portera sur I'objet lui-meme, nous considerons essentiel de 

definir dans un premier temps notre objet d'analyse, puis presenter par la suite I'analyse de cette 

mobilisation des registres normatifs. 

Reference aux « evenements de I'affaire somalienne » 

Le terme« affaire somalienne »tient ses origines au scandale mediatique et public de la torture et de 

I'execution du jeune Shidane Arone par deux soldats canadiens du regiment aeroporte, et egalement 

au temoignage de I'incident par une quinzaine de soldats lors d'une mission de retablissement de la 

paix au mois de mars 1993. Tout comme les medias et la Commission d'enquete royale, nous avons 

emprunte et utilise I'expression « evenements de I'affaire somalienne»ou encore « incidents de 

I'affaire somalienne» pour nous referer aux crimes commis pendant Poperation militaire canadienne 

en Somalie. Or, a la suite de I'analyse des deux temoignages nous avons observe que bien que les 

civils tels que les commissaires, les avocats de la couronne, les medias ou les chercheurs regroupent 

sous une meme etiquette les comportements deviants mis en scene au mois de mars 1993, les 

militaires, eux, distinguent plusieurs actions et ne designeront en aucun cas les actes deviants par 

I'expression «evenements ou incidents de I'affaire somalienne». 

Ce dernier constat semble plus clair dans le temoignage du caporal Bibby puisque son recit se 

concentre davantage et de maniere explicite autour des evenements, tandis que les temoignages de 

la Commission ne faisaient reference qu'aux actions, aux situations, aux decisions, aux changements 

et a la gestion de ce qui a precede le scandale et de ce qui a suivi, bien evidemment. 

Les proces de la cour martiale ayant comme objectif de punir les responsables des actes commis en 

mars 1993 en Somalie, les evenements sont alors clairement abordes par les avocats et les terrains. 

On comprend ainsi a travers I'analyse des deux temoignages que ce que les medias, la Commission 

et le public en general denomment comme«evenements»ou encore«incidents»correspond a 

beaucoup plus que la torture et I'execution du jeune Somalien pour I'institution militaire canadienne. 

A travers les interrogatoires du proces du soldat Brown, les avocats ont tente de reconstituer les 

evenements du 16 mars 1993 a I'aide de chaque temoignage. Le temoignage du caporal Bibby 

constitue le 8e temoignage du procureur et correspond a une portion de I'histoire, a une portion de 



temps d'une duree tres courte, approximativement d'une dizaine de minutes par rapport a un 

evenement qui aurait dure en tout quatre heures. Au proces de Brown, nous comprenons qu'il existe 

une serie d'actions qui a mene et abouti a la mort du jeune Somalien dans les mains de soldats 

canadiens et que chaque temoignage permet de reconstituer les differentes actions, ainsi que I'heure 

exacte, de maniere a effectuer une chronologie de I'evenement en detail qui serait constitute de: la 

capture du prisonnier, le traitement du prisonnier, la torture du prisonnier, la prise en photographie du 

prisonnier, de la denonciation ou du silence par rapport aux evenements et enfin de la mort du 

prisonnier. Ce sera alors a travers cette serie d'actions que les militaires s'associeront a ce que la 

Commission ou le public en general auront denomme«I'affaire somalienne». Nous utiliserons done la 

definition des evenements de I'affaire somalienne appartenant aux militaires pour I'analyse des 

registres normatifs qui suivra. 

Les registres normatifs mobilises pour chacune des actions 

Suite a cette precision quant a la definition des« evenements de I'affaire somalienne»effectuee par 

les militaires, il est alors possible d'identifier les differents registres normatifs mobilises pour chacune 

des six actions qui constituent I'affaire somalienne. Les trois types de registres normatifs, proposes par 

Kappeler et al. (1994) et mobilises par les officiers de police pour definir certains comportements 

comme deviants, semblent s'appliquer egalement aux militaires avec quelques variantes de par la 

nature de leur profession. Void done une breve explication de chaque registre normatif applicable aux 

militaires. 

Registre normes internationales 

Le nature du travail militaire, I'environnement et les acteurs impliques en temps de guerre ou de 

retablissement de la paix font en sorte que ces derniers soient regis par des normes ou standards 

externes«internationaux», souvent des traites ou protocoles ayant ete signes par les Etats. Les 

militaires de chaque Etat sont alors responsables de respecter les legislations internationales qui 

auraient ete signees par leur nation. Parmi toutes les legislations internationales, cet ensemble de 

normes applicables aux militaires et a leur travail est mieux connu comme les Conventions de Geneve 

de 1949 ou plus communement le droit international humanitaire. II existe plusieurs conventions, 

traites et protocoles se classant sous cette categorie, mais pour les fins de cette etude nous avons 

selectionne uniquement le traite relatif au traitement des prisonniers de guerre adopte au mois d'aout 
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1949 et signe par la communaute internationale en octobre 1950 et dont le dont le Canada est 

signataire8, en tant que standard externe pour les militaires. Les militaires sont toutefois tenus de 

respecter I'ensemble des conventions de Geneve; cependant I'objet de I'etude portant sur les 

comportements que certains soldats ont tenu face a un prisonnier de guerre, ce traite semblait le 

standard externe le plus approprie. 

Registre des normes internes 

Voila que pour le registre interne normatif des militaires canadiens, ce serait la Loi sur la defense 

nationale qui regirait au niveau institutionnel les comportements des militaires. La Loi sur la defense 

nationale constitue le document de reference officiel et legal pour les militaires a travers lequel sont 

decrits la fonction et la composition du ministere de la Defense nationale, la composition et 

I'organisation des Forces canadiennes, le Code de discipline militaire, les plaintes relatives a la police 

militaire, diverses dispositions a caractere general, le fonctionnement du centre de securite et des 

telecommunications, les dispositions de I'aide pretee au pouvoir civil et les infractions qui sont du 

ressort des tribunaux civils. Ce ne sera cependant qu'une section de la Loi de la defense nationale, 

celle concernant le Code de discipline, qui sera consideree explicitement comme etant le registre 

normatif interne regissant concretement les comportements des militaires. 

Registre des normes informelles 

Enfin, le troisieme registre dont Kappeler et al. (1994) fait mention dans sa theorie de la deviance 

demeure difficile a saisircar il correspond a des normes non ecrites, informelles, qui ne sont pas 

facilement saisissables. Qui plus est, aucun document ecrit n'en temoigne, a part les etudes ou 

recherches ayant reussi a saisir ces regies«informelles» a travers des temoignages tels que ceux 

que I'etude de Winslow est parvenue a deceler pendant la Commission d'enquete royale sur le 

deploiement des Forces canadiennes en Somalie. Les principes des normes informelles du regiment 

aeroporte proviendront de I'etude de Winslow, constituant la seule recherche sociologique qui aurait 

porte sur les militaires ayant ete deployes en Somalie en 1993. 

8 La Convention de Geneve relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 aout 1949 a ete signee par le Canada le 
8 decembre 1949, elle a ete ratifiee par le Canada le 14 mai 1965 et elle est entree en vigueur le 14 novembre 1965 sans 
aucune reserve. 
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Ainsi, la definition d'un comportement militaire comme deviant dependrait, selon Kappeler et al. 

(1994), du registre normatif mobilise mais aussi de la perception qu'un individu ferait du 

comportement. Non seulement les regies et normes peuvent varier d'un standard a un autre, mais les 

perceptions personnels ou bien les interpretations individuelles sont elles aussi tres variees, ce qui 

rend la definition d'un comportement tel que« deviant»relative. 

De plus, ce systeme normatif de la deviance s'accompagne normalement de menaces, d'une sanction 

sociale negative ou de la possibility d'une sanction negative. Voila que les normes sociales, extemes 

ou internes, s'accompagnent generalement des sanctions attributes a la transgression de chacune 

des normes. La definition ou perception d'un acte comme deviant dependrait non seulement de son 

inscription dans un document ecrit, mais aussi de I'application de la sanction. Dans le cas des normes 

informelles, bien que les valeurs ou normes ne soient pas clairement definies, la sanction attribute a 

un comportement particulier devient la source d'indication qu'un comportement est alors considere 

deviant selon la norme du groupe. 

Les trois registres de normes sociales encadrant les comportements des militaires ne sont cependant 

pas mobilises en meme temps et peuvent parfois rentrer en conflit, comme I'indique Kappeler et al . : 

«these different standards may conflict with one another. (...) Ironically, officers may have significant 

pressure to violate external or internal standards of conduct based on the informal codes, customs or 

practices of a given police agency»(Kappeler et al. 1994, p. 18). 

Analyse des incidents de I'affaire somalienne selon les trois registres 

Avant d'entamer une analyse du type d'interpretation effectuee par le caporal Bibby au sujet des 

incidents, et surtout au registre selectionne par ces militaires pour definir les incidents, nous crayons 

important et utile d'identifier le caractere deviant ou non de chacune des six actions (la capture du 

prisonnier, le traitement du prisonnier, la torture du prisonnier, la prise en photographie du prisonnier, 

de la denonciation ou du silence par rapport aux evenements et enfin de la mort du prisonnier) a partir 

des differents registres normatifs. Nous analyserons done chacune des actions constituant les 

evenements de I'affaire somalienne a partir du temoignage du caporal Bibby, en tentant de voir 

comment chaque registre classifie les six actions comme deviantes ou conformes aux normes. Puis, 

nous etudierons la mobilisation des registres effectuee par le caporal Bibby. Ce processus d'analyse 
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permettra de situer et de comprendre I'interpretation qu'aura effectuee le soldat par rapport aux 

evenements. 

II est a noter que I'analyse qui suit a ete basee non pas sur I'ensemble des temoignages du soldat 

Brown a son deuxieme proces devant la cour martiale, mais uniquement sur le temoignage du caporal 

Bibby Ainsi, seules les actions qui auront ete identifies par les temoins, leurs avocats ou les avocats 

du procureur seront considerees pour I'analyse. 

Analyse des actions selon le registre de normes externes : 

Le temoignage du caporal Bibby permet uniquement d'analyser quatre des six actions constituant 

I'affaire somalienne: le traitement du prisonnier, la torture du prisonnier, la prise en photographie et 

Taction de rapporter ou non I'incident. Bien evidemment, la mort de Shidane Arone constitue une 

transgression claire et nette du droit international humanitaire, mais il est important de retenir que 

I'analyse ne s'effectuera qu'a partir du temoignage du caporal Bibby, ce dernier n'abordant pas la mort 

du prisonnier. 

Ainsi, si Ton se base sur les commentaires du caporal-chef Matchee destines au caporal Bibby 

concernant le traitement deplorable du prisonnier et ce qui lui serait destine, il est possible de 

determiner qu'il y a ici une violation claire et nette de I'article 13 paragraphe 19 du Traite international 

sur le traitement des prisonniers et le protocole additionnel aux Conventions de Geneve du 12 aout 

1949 (Premier Protocole). 

Vol 6 PG 1110 PROSECUTOR: 

After you had entered the bunker, what if anything did Master Corporal Matchee do? 

WITNESS: 

9 ARTICLE 13 du Premier Protocole de la Convention de Geneve du 12 aout 1949- Les prisonniers de guerre doivent etre 
traites en tout temps avec humanite. Tout acte ou omission illicite de la part de la Puissance detentrice entraTnant la mort 
ou mettant gravement en danger la sante d'un prisonnier de guerre en son pouvoir est interdit et sera considere comme 
une grave infraction a la presente Convention. En particulier, aucun prisonnier de guerre ne pourra etre soumis a une 
mutilation physique ou a une experience medicale ou scientifique de quelque nature qu'elle soit qui ne serait pas justifiee 
par le traitement medical du prisonnier interesse et qui ne serait pas dans son interet. 
Les prisonniers de guerre doivent de meme etre proteges en tout temps, notamment contre tout acte de violence ou 
d'intimidation, contre les insultes et la curiosite publique. 
Les mesures de represailles a leur egard sont interdites. 
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him whether and how many got away and where they captured the prisoner. 

PROSECUTOR: 

And what did he say to you if anything? 

WITNESS: 

Vol 6 PG 1110 PROSECUTOR: 

And I H i ^ ^ l H L Corporal Bibby? 

WITNESS: 

I believe 

PROSECUTOR: 

I'm sorry, glanced off the prisoner's ? 

WITNESS: 

Grazed, it really didn't connect with the prisoner's head, it kind of bounced off. 

Selon I'article 13 paragraphe 1, les prisonniers de guerre sont tenus d'etre trait.es 'humainement' et 

tout acte pouvant deteriorer la sante ou mener a la mort d'un prisonnier est strictement illegal. Les 

termes et actions suivantes 'to rough up' ou encore 'he initiated a kick at the prisoner' peuvent 

s'interpreter comme une transgression de ce premier paragraphe de I'article 13. 

Aussi, le passage autour de Amplication du caporal Bibby et la prise en photographie du prisonnier 

indiquent egalement une transgression de I'article 13, paragraphe 2, du meme traite. 

Vol 6 PG 1117 DEFENCE COUNSEL 

Given the time at night that he had a camera and wanted a film and you were aware then that 

there was a prisoner in the bunker, Matchee was there, | 

WITNESS: 

Yes 

DEFENCE COUNSEL 
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The point being that you assumed that what he wanted to do was to take picture of the prisoner 

in custody at that point? 

WITNESS: 

DEFENCE COUNSEL 

All right. HH^HHHHIa t a" though that he would want to take a picture of the 

prisoner? 

WITNESS: 

No, it wouldn't, sir. 

Le caporal Bibby devoile non seulement que le caporal-chef Matchee et I'officier Brown ont pris en 

photo le prisonnier, mais egalement qu'ils ont utilise plus d'une pellicule. Ces informations bien 

qu'epurees de details permettent toutefois de confirmer le traitement inhumain, humiliant et de non 

respect envers le prisonnier. En somme, ce passage fait une reference claire a la violation du second 

paragraphe de I'article 13 du traite sur le traitement du prisonnier. 

Analyse des actions selon le registre des normes internes 

Maintenant, si Ton decidait d'appliquer la norme interne aux incidents tel que racontes par le caporal 

Bibby, la mise en accusation et le jugement de la cour martiale du proces du soldat Brown demontre 

que I'institution militaire n'a considere deviantes que deux des actions composant les incidents de 

I'affaire somalienne: la torture et la mort du prisonnier. Effectivement, suite a son deuxieme proces de 

la cour martiale, le soldat Brown a ete juge, le 18 mars 1994, coupable de torture et de meurtre au 

deuxieme degre du jeune Shidane Arone. Ces actions, ayant transgressees le code de discipline 

militaire, donnent a I'institution militaire le droit et I'obligation de juger le soldat en question a travers ce 

processus judiciaire propre aux membres des forces armees canadiennes. 

Analyse des actions selon le registre des normes informelles 

Voila qu'a partir du temoignage du caporal Bibby aucune des actions n'a ete consideree deviante sauf 

la mort du prisonnier. Le temoignage nous revele plutot la rationalite ou ('explication de ce que le 

caporal considerait« normal»ou« permis» et qu'il ne considerait done fondamentalement pas 

deviant. Tel qu'indique par Kappeler et al. (1994), le registre normatif informel n'etant pas ecrit et 

pouvant changer, le caractere deviant ne devient alors visible que lorsqu'une action est sanctionnee 
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par le groupe. Dans le cas du recit du caporal Bibby, seule une des six actions semble etre 

sanctionnee par le groupe et par le soldat lui-meme. Ainsi, les avocats de la defense et du procureur 

ont tente de cerner et de comprendre Interpretation que le soldat donne aux actions dont il a 

temoigne. Ces interrogations et clarifications, effectuees a quelques reprises par les avocats, nous 

revelent alors les explications ainsi que la comprehension du caporal Bibby au sujet des actions 

suivantes : le traitement du prisonnier, la prise en photographie et I'omission de rapporter les incidents 

a un superieur. 

a) Traitement du prisonnier 

Lorsque le Caporal Bibby raconte ce qui lui a ete dit par le caporal-chef Matchee au sujet du traitement 

que ce dernier aurait inflige au prisonnier a travers les termes de «roughing up» L'avocat de la 

defense revient alors sur cette partie du recit, tentant de comprendre la perception de cette action 

selon le temoin. Ainsi, pendant deux pages (PG 1114-1115) on demande au caporal Bibby d'expliquer 

sa comprehension des directives qui lui avaient ete donnees avant de partir en Somalie au sujet du 

traitement du prisonnier. En ce qui concerne la capture du prisonnier, I'usage de la force et I'utilisation 

de la violence semblent etre permises selon des procedures exactes: 

Vol 6 PG 1114 DEFENCE COUNSEL: 

Did you understand that it was OK to generally rough these prisoners up when they were caught 

in order to teach them a lesson so they wouldn't come back? 

WITNESS: 

DEFENCE COUNSEL 

What do you mean by that? 

WITNESS: 

You would have to rough them up before you finally got the handcuffs on them. 

Or, selon la formation du College militaire et celle offerte avant le depart pour la mission en Somalie, 

une fois que la capture des prisonniers avait ete effectuee, il serait strictement interdit de les menotter 
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et de bander leurs yeux. Cependant, selon le caporal Bibby, ces directives n'ont pas ete suivies 

pendant la mission en Somalie du aux circonstances: 

Vol 6 PG 1114 DEFENCE COUNSEL: 

Now I am asking you this. Was there any sort of general SOPs or any Standing Orders that you 

were aware of with respect to how prisoners were to be treated and who was responsible for 

them? 

WITNESS: 

When I went through the battle school in 1989, we were taught to secure the prisoners by 

handcuffing them and blindfolding them and we quickly moved them to the rear to get 

interrogated! 

DEFENCE COUNSEL: 

WITNESS: 

Le temoignage du caporal Bibby devoile ainsi une interpretation differente de celle des normes 

internationales sur le traitement des prisonniers de guerre, une interpretation propre au sous-groupe 

ayant ete deploye en Somalie a Belet Uen. 

b) La prise en photographie 

En ce qui concerne la prise en photographie, le caporal Bibby a longuement ete interroge par les 

avocats puisqu'il avait participe de facon active ou du moins permis la prise de plusieurs 

photographies. Par les interrogations, I'avocat de la defense cherchait a savoir si le caporal Bibby avait 

trouve anormale ou bizarre cette action entamee par le caporal-chef Matchee et celle par le soldat 

Brown: 

Vol 6 PG 1117 DEFENCE COUNSEL 

Given the time at night, that he had a camera and wanted a film and you were aware then that 

there was a prisoner in the bunker, Matchee was there, | 

I? 
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WITNESS 

Yesl 

DEFENCE COUNSEL 

The point being that you assumed that what he wanted to do was to take picture of the prisoner 

in custody at that point? 

WITNESS: 

DEFENCE COUNSEL 

All right. 

prisoner? 

WITNESS: 

No, it wouldn't, sir. 

| at all though that he would want to take a picture of the 

Et done pendant trois pages (PG 1117-PG1119), le caporal Bibby explique a travers un echange de 

questions-reponses le rapport entre les soldats et leur camera, I'habitude de prendre en photographie 

le paysage, les locaux, les lieux en guise de rapporter et d'illustrer leur mission. II mentionne qu'en 

mission «we take pictures of the good, the bad and the ugly». L'action de prendre en photographie le 

prisonnier ne lui a done pas paru bizarre ni derangeant car il s'agissait d'une action au meme titre que 

la prise en photographie des fosses de debris ou du marche : un autre constat de la realite II faut 

toutefois mentionner que ce qui I'a surpris n'etait pas necessairement la prise en photographie du 

prisonnier, mais le fait que toute une pellicule avait ete utilisee. 

c) Rapporter les evenements 

L'omission de rapporter les evenements a egalement ete abordee par I'avocat en guise de 

comprendre toute la logique derriere cette action. Deux pages du temoignage (PG 1120-PG 1121) y 

sont consacrees, a travers lesquelles le caporal Bibby explique la difficult^ de rapporter des incidents 

concernant son superieur, soit le caporal-chef Matchee, et les consequences negatives qui peuvent en 

decouler II s'agit notamment de la perte de respect par I'unite et son commandant, ainsi que d'une 

hausse de la tension se constituant autour de la relation de travail entre le soldat ayant denonce un 

acte, ses collegues, et son caporal-chef: 
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DEFENCE COUNSEL 

And if you were to, in a situation like that, report him to a senior NCO and if nothing happened to 

him - in other words he was not charged or disciplined in any way and remained as your section 

2 IC, what would life be like for you as a trooper in that situation? 

WITNESS: 

It could be pretty rough. 

DEFENCE COUNSEL 

Can you be more specific? 

WITNESS: 

Possibly some of the troops in your section would lose respect for you. 

DEFENCE COUNSEL 

And why is that? 

WITNESS: 

Seeming to, as they put it, blade someone. 

DEFENCE COUNSEL 

Blade someone? 

WITNESS: 

A stab in the back. 

DEFENCE COUNSEL: 

Is that a concept which is very important to you in your position as a trooper in your section? 

WITNESS: 

It depends on your morals. It's not really that important but it makes the working relationship 

between you and your peers and your master corporal that much easier. 

Ce passage revele non seulement ce qui est requis par le registre interne, soit I'obligation de denoncer 

tout acte qui soit contraire au code de discipline, mais il revele egalement I'incompatibilite de cette 

obligation avec la norme informelle, celles des sanctions encourues par I'unite si un soldat s'aventurait 

a denoncer son superieur. L'unite I'etiquetterait de 'traitre' ou encore de« blade». 

Le recit du caporal Bibby permet d'entrevoir I'interpretation du caractere non deviant du traitement du 

prisonnier, de la prise en photographie et de I'omission de rapporter les evenements, effectuee par le 

soldat et correspondant a une interpretation mobilisant essentiellement le registre informel. 
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Explication de la mobilisation du soldat Bibby de certains registres normatifs seion 

Kappeler et al. (1994) 

Kappeler et al. (1994) indiquaient qu'il etait possible que les trois registres normatifs partagent des 

normes et valeurs en commun, mais qu'il etait egalement possible qu'un principe d'une sphere 

normative contredise le principe d'une autre sphere normative, ce qui expliqueraient les variations des 

interpretations des comportements. Suite a I'analyse du temoignage du soldat Bibby, les trois 

registres normatifs concordent en denoncant le caractere deviant du meurtre du prisonnier. Autant les 

Conventions de Geneve, la Loi de la defense nationale que les normes informelles condamnent le 

meurtre de Shidane Arone. Voila que I'usage de la force, la torture du prisonnier et le traitement 

inhumain inflige au prisonnier sont percus differemment selon le registre normatif. Le temoignage du 

soldat Bibby confirme que les directive du College militaire et done de I'institution militaire 

(correspondant aux normes internes) interdisaient Taction de« menotter»et de« bander»les yeux 

du prisonnier. Or, le jeune Somalien a recu un traitement contraire aux normes internes et dont un 

ensemble de militaires ont temoigne sans pour autant le rapporter ou le denoncer a un superieur. En 

ce qui conceme la prise en photographie, malgre I'aspect inhumain qui serait condamne par les 

Conventions de Geneve, la norme informelle ne semblait pas associer cette action a un acte de 

deviance. 

Tel qu'indique par Kappeler et al. (1994) les plus grandes differences normatives resident entre les 

standards externes et les normes informelles et les standards internes et les normes informelles. La 

Loi sur la defense nationale et les procedures institutionnelles notamment quant au traitement des 

prisonniers exigent de respecter les standards des Conventions de Geneve. Ainsi, a travers le proces 

du soldat Brown, les actes d'homicide et d'actes de violence infliges sur un prisonnier ont ete 

condamnes. Toutefois, le traitement du prisonnier, soit la prise en photographie ou encore I'omission 

de rapporter les evenements, n'a pas ete traite. La prise en photographie a ete rapidement effacee du 

debat, sauf pour servir de preuve visuelle des evenements a la cour martiale. Quant a I'omission de 

rapporter les evenements, la Commission d'enquete considere ce theme comme un probleme 

institutionnel plutot qu'individuel. Ceci dit, aucun militaire n'a ete juge responsable de ne pas avoir 

rapporte les evenements. Sur plus d'une dizaine de militaires amenes a la cour martiale, seul le soldat 

Brown a purge une peine. L'analyse du temoignage du soldat Bibby revele effectivement de grandes 
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differences entre les actes definis comme deviants selon les normes informelles et les deux autres 

standards. 

Maintenant, a la suite de cette premiere analyse de la definition de deviance pour chacune des 

actions constituant les incidents de I'affaire somalienne selon chacun des trois registres normatifs, il 

est interessant de s'attarder sur le processus de mobilisation et de selection du registre normatif 

effectue par le caporal Bibby a travers son recit. 

Effectivement, malgre I'importance du code de discipline militaire et I'obligation de respecter les regies 

du droit international humanitaire, le caporal Bibby effectue une interpretation des actions a travers 

essentiellement le registre informel, celui du sous-groupe : celui du peloton des forces armees 

canadiennes a Belet Uen. Ce constat confirme le principe de Kappeler soit la perception d'un 

comportement deviant depend du registre de norme applique ou des registres de normes appliquees. 

N'ayant pas acces au temoin par I'intermediaire d'un entretien en personne, il est un peu difficile 

d'enqueter sur les raisons expliquant cette selection qui pourrait etre volontaire ou inconsciente. 

Toutefois, nous pouvons tirer certaines conclusions preliminaires qu'il serait interessant de poursuivre 

dans une recherche ulterieure. Voici done certaines pistes de reflexion pouvant expliquer la 

manipulation d'un registre normatif plutot qu'un autre. 

L'etude de Donna Winslow revele qu'au sein de I'unite des forces armees canadiennes deployees a 

Belet Uen, il y avait certaines caracteristiques propres aux soldats appartenant au regiment aeroporte, 

notamment ceux deployes en Somalie, dues aux circonstances et au contexte de leur mission. Le 

stress, I'anxiete et le caractere dangereux constituent des elements encourageant la loyaute au sein 

d'un groupe tel que celui du regiment aeroporte (Winslow, 1997 p.89). Les elements suivants 

pourraient peut-etre expliquer Interpretation de la prise en photographie du detenu par le caporal-chef 

Matchee comme 'normale' dans un contexte de mission de retablissement de paix dans un pays 

comme la Somalie. En meme temps, les lesions infligees au detenu n'ont peut-etre pas ete reportees 

a cause de I'importance de I'allegeance au groupe, par peur d'etre sanctionne par le groupe. II 

semblerait alors que le registre normatif informel aurait un impact plus significatif sur le caporal Bibby, 

essentiellement par I'effet sur le lien direct du soldat avec le groupe que le jugement du groupe 
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pourrait avoir On pourrait assumer que le registre normatif qui aura un impact plus important dependra 

du lien qu'il entretient au travail quotidien de celui qui le mobilisera. Ainsi, pour un general des forces 

armees canadiennes, ce serait peut-etre plutot le registre de normes institutionnelles qui sera alors 

mobilise et pris en compte ainsi que le registre externe de par son role dans institution militaire a 

caractere politique et a tendance plus bureaucratique. Ce constat nous amine done au deuxieme 

volet de notre analyse, celui des variations de perspective des incidents et en quelque sorte des 

variations quant a la maniere de gerer le probleme au sein d'une meme institution, tel que ce fut le cas 

avec les incidents de I'affaire somalienne. 

Interpretations divergentes des evenements 

L'analyse qui suit se distingue de la premiere partie car elle ne tentera pas d'analyser institution 

militaire comme etant une entite uniforme qui pourrait se distinguer de d'autres groupes sociaux ou 

professionnels, comme l'analyse des registres normatifs a peut-etre tente de faire. Elle s'efforcera 

plutot d'identifier les differences presentes au sein de cette meme institution. Tel que soulevee a 

travers le deuxieme chapitre, I'etude sociologique de I'institution militaire s'est trap souvent attardee 

sur la culture militaire commune et interiorisee par I'ensemble de ses membres. Certes, les militaires 

peuvent partager certaines caracteristiques communes, comme I'indique notamment I'etude de 

Winslow (1997). Cependant en appliquant ce genre d'approche nous risquions de perdre de vue les 

particularites presentes au sein d'un meme groupe professionnel. Voila ce qui explique le choix d'un 

temoignage d'un soldat et celui d'un general; tous deux diametralement opposes mais revelateurs 

d'une meme realite, celle des differents points de vue au sein d'un meme groupe10. 

A la suite de l'analyse narrative des deux temoignages, nous avons constate qu'il existe non 

seulement des differences significatives quant au rapport que possede chacun vis-a-vis les incidents, 

mais egalement des divergences relatives a I'approche ou a la vision que chacun entreprendra des 

evenements. Malgre la proximite que semble avoir le soldat Bibby vis-a-vis I'incident, ce fut a notre 

grande surprise le recit du general Boyle qui devoila une approche plus engagee et plus reflexive des 

evenements 

10 Nous sommes egalement conscients que ces deux personnes ne sont pas le reflet de I'ensemble du groupe, mais ils 
font partie du groupe et leur temoignage possede done une valeur: celle de faire partie de I'ensemble de la realite de 
institution militaire. 
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Rapport aux incidents 

Plusieurs elements de la grille ont permis d'identifier de grandes variations dans le rapport que chacun 

possedait avec les incidents: notamment les details rapportes au sujet des incidents, mais aussi la 

chronologie des evenements. La premiere partie de la grille d'analyse s'interessait au contenu du 

temoignage et done aux details autour des evenements tel que les personnages, les actions, les lieux, 

la mise en scene, les references temporelles, la perception et opinion des actions, les causes pouvant 

expliquer les evenements, les consequences que ces derniers ont pu avoir sur I'institution militaire. En 

fait, les elements mentionnes ci-haut constituent les elements clefs d'un recit; la narration d'un 

evenement est constitute d'un ensemble de ces elements. Voila que I'absence de certains elements 

ou Alteration de certains elements peut fournir un tout autre recit comme ce fut le cas avec les deux 

temoignages choisis pour cette etude. Voici done les elements du recit qui ont diverge d'un 

temoignage a un autre: 

Les references temporelles 

Le temoignage du caporal Bibby semble etre nettement plus riche en details que celui du general 

Boyle et offre des references temporelles bien precises a la minute pres pour chaque action. Ainsi, 

bien que ce ne soit que le procureur, I'avocat de la defense ou la cour qui nomme la date precise des 

incidents, le soldat Bibby a lui su fournir tout au long de son temoignage des heures ponctuelles pour 

chacune des ses actions. Le passage suivant permet d'illustrer cette reference precise au temps 

revelee par le Caporal Bibby au procureur: 

Vol 6 PG 1050 PROSECUTOR: 

How long would that have taken you? 

WITNESS: 

It's about 100 metres so I figure maybe H H H f , sir. 

PROSECUTOR: 

So the time at that point to the best of your recollection would be approximately... do you have 

a time that you would have arrived back at the bunker? 

WITNESS: 
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Voila que dans le temoignage du general Boyle, les references temporelles se iimitent a un nombre de 

jours, a des mois ou a une periode de la mission d'operation de retablissement de paix. Autant 

I'avocate de la Commission d'enquete, Barbara Mclsaac, que le general Boyle emploient des 

references temporelles non pas detaillees mais plus generates et accessibles au grand public. 

PG 16789 MS MclSAAC 

Q. Now, ^ | to the development o f f l H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H f i r s t o f a">w h a t w a s y°ur 

involvement in Somalia issues? 

PG 16798 GENERAL BOYLE 

. . .Me f ton the^^HHtogo toPJBDm^^^Hand i t ' s ^ ^ • • H 

H H I I -through back briefs or just through noticing the activities around the headquarters 

and reading briefing notes did I make myself aware of what had transpired. 

Personnages, actions, mise en scene 

Le recit du caporal Bibby introduit plusieurs personnages auxquels sont rattachees des actions 

particulieres ainsi qu'une description des lieux, des mouvements et finalement du parcours mene par 

chaque personnage. 

Effectivement, des le debut de son temoignage les noms des deux acteurs principaux ainsi que des 

autres personnages ont ete introduits : soit le caporal-chef Matchee, le soldat Brown, le prisonnier et 

lui-meme. Tout au long du proces, le soldat a reussi a expliquer le trajet qu'il avait entrepris avant de 

rencontrer les deux soldats, ainsi que les actions dont il avait ete temoin pendant un peu moins qu'un 

quart d'heure. Malgre la brievete de la rencontre, une serie d'actions a ete soulevee: un appel 

effectue, le retour apres I'appel, la rencontre avec Brown, la pellicule de photo demandee et rendue 

aux soldats au bunker, la conversation avec le soldat Matchee, le temoignage d'un traitement 

inhumain du prisonnier, le depart des lieux. Le parcours decrit dans ce temoignage permet de saisir le 

role que le temoin a pu jouer dans I'histoire, mais egalement le role de chaque personnage. 

Ce premier extrait indique la precision du recit devoilant le parcours entrepris par le soldat avant la 

rencontre avec les personnages principaux: 
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Vol 6 PG 1049 WITNESS: 

PROSECUTOR: 

Right? 

WITNESS: 

PROSECUTOR: 

Right? 

WITNESS: 

Ce second extrait illustre le recit que donne le caporal Bibby a la cour quant a la conversation qu'il a 

eue avec le caporal-chef Matchee au moment de leur rencontre ce soir du 16 mars 1993 : 

Vol 6 PG 1110 PROSECUTOR: 

After you had entered the bunker, what if anything did Master Corporal Matchee do? 

WITNESS: 

I asked 

him whether and how many got away and where they captured the prisoner. 

PROSECUTOR: 

And what did he say to you if anything? 

WITNESS: 

II est important d'indiquer que la precision du recit se doit, en grande partie, aux interventions et 

interrogations des avocats du procureur et de la defense. Ceux-ci ont pour fonction et pour objectif de 

determiner la responsabilite des incidents, tache qui s'effectue a I'aide d'eclaircissements et de 

precisions donnes par les temoins des incidents. Le recit n'est done pas le fruit unique du soldat mais 

I'effort conjoint des interrogateurs et du temoin. 



Enfin, I'extrait suivant exemplifie I'effort entrepris par le soldat Bibby pour decrire la mise en scene 

dont il a ete temoin; il s'agit d'une precision demandee au soldat Bibby par le procureur quant a 

remplacement exact des personnages lorsque le temoin est rentre dans le bunker et qu'il a vu les 

personnages de son recit: 

Vol 6 PG 1109 PROSECUTOR: 

PROSECUTOR: 

Now, could you indicate to the court, please, exactly where within the bunker Master Corporal 

Matchee was? 

Vol 6 PG 1109 WITNESS: 

Witness: 

He was inside on the right-hand side of the bunker, sir. 

Vol 6 PG 1109 PROSECUTOR: 

PROSECUTOR: 

And your reference point is from where? 

Vol 6 PG 1109 WITNESS: 

Witness: 

I was basically in the centre close to the side that had the stairwell into the bunker. 

Vol 6 PG 1109 PROSECUTOR: 

PROSECUTOR: 

Now, in reference to you, where was the prisoner? 

Vol 6 PG 1109 WITNESS: 

Witness: 

He was on my left, sir, at the left-hand corner closest to the road, sir. 

Vol 6 PG 1109 PROSECUTOR: 

PROSECUTOR: 

If you could take your mind back carefully, in terms of distance how far would 

the prisoner have been from you in feet? 

Vol 6 PG 1109 WITNESS: 

Witness: 

Approximately two or three feet, sir. 

La precision apportee par le temoin a regard de la mise en scene offre une valeur ajoutee au recit 

permettant aux personnes n'ayant pas assiste aux incidents de reconstruire le plus fidelement possible 
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une partie des incidents. Les references aux distances ou a la position des personnages par rapport 

au narrateur apportent un aspect de reel a des evenements difficiles a replacer sans ces indications. 

L'utilite de ces elements pour I'analyse des incidents reste a etre discutee, mais ils permettent de 

faciliter la comprehension en visualisant davantage les evenements au meme titre que dans un film ou 

encore dans une piece de theatre. 

Par contre, le recit du general Boyle ne temoigne pas de personnages impliques directement dans les 

incidents. Ce dernier n'aborde les incidents a proprement parler que de facon superficielle, le coeur de 

son recit n'etant pas les incidents mais ce qui a suivi les incidents et done I'implication que le general a 

pu avoir a la suite des evenements, lorsqu'il obtint le poste et le role de responsable du Comite de 

travail de la Somalie du Departement des forces armees canadiennes au mois d'avril 1993 et lorsqu'il 

devint le chef d'etat -major. Les personnages de son recit se rapportent plutot aux personnes 

impliquees dans le dossier de I'affaire somalienne quant aux affaires publiques relatives au 

departement de la Defense nationale, aux predecesseurs de son poste et aux dirigeants des groupes 

de travail dont il faisait partie. L'absence des noms des personnages principaux possede plusieurs 

explications, dont void quelques-unes : le but de la Commission d'enquete etant I'etude non pas des 

incidents mais de ce qui a precede ou suivi les incidents, il est done normal de ne pas s'attarder sur 

les personnages principaux des incidents de I'affaire somalienne. D'autre part, ['intervention du 

General correspondant aux evenements et actions dont il a ete temoin, ce dernier ne pouvait done pas 

faire d'observations sur des individus qu'il n'a pas cotoyes ou meme rencontres dans le cadre de ses 

fonctions. Enfin, le temoignage du general Boyle fait partie des temoignages de la periode post-

deploiement et ne traite que des actions, incidents ou evenements ayant eu lieu apres les incidents de 

I'affaire somalienne. Ceci explique logiquement l'absence de mention des noms du caporal-chef 

Matchee et du soldat E.K.Brown. 

Les opinions, les causes et les consequences des incidents 

Les opinions inserees dans le recit du caporal Bibby sont le produit des interrogations des avocats, 

apparaissant vers la fin du recit ou au fur et a mesure que le soldat relate les evenements tel qu'il les a 

vecus. En fait, ces opinions respondent a des precisions demandees par les avocats afin de 

comprendre le role de ces actions dans le contexte precis. II s'agit de demander I'opinion d'une 

personne sur place par rapport a certaines actions, pour pouvoir ensuite les analyser dans le contexte 
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du proces de la cour martiale. Le soldat Bibby est done prie de preciser ce qu'il pense de la requete du 

soldat Brown par rapport a la pellicule, de donner son opinion sur ['utilisation de la camera de 

photographie pendant les missions en general puis dans le contexte precis de la prise en photographie 

d'un prisonnier de guerre. A travers son recit, on lui demande d'expliquer la formation qui leur a ete 

fournie quant au traitement des prisonniers de guerre ainsi que le traitement qu'il effectuerait lui-meme 

a un prisonnier. On lui demande egalement d'expliquer son omission ou de sa decision de ne pas 

prevenir un superieur au sujet de la situation. L'ensemble de ces precisions-opinions permet de 

comprendre a travers les yeux d'un autre soldat ce qui a reellement eu lieu et ainsi de mettre en 

contexte chacune des actions. 

Neanmoins, le recit du caporal Bibby n'offre aucune precision quant a ('interpretation des causes ou 

des consequences des evenements menant auscandale. Ceci s'explique en partie par le rang que 

possede le soldat Bibby, soit celui d'un caporal ne pouvant pas offrir d'opinion precise sur les causes 

de ce type d'action, opinion qui releverait d'un rang superieur a celui du caporal-chef Matchee et 

surtout d'un rang ayant suffisamment d'autorite pour se prononcer sur ce type d'opinion. D'autre part, il 

ne s'agit pas d'un contexte propice a I'opinion sur des causes potentielles. Le proces a la cour martiale 

vise a evaluer la culpabilite ou non de I'accuse a travers I'information apportee par les temoins. Ainsi, 

e'est le recit d'actions, de conversations, d'elements qui pourront aider a comprendre les actions 

etudiees au cours du proces. Le temoin repond uniquement aux interrogations des avocats. Le theme 

des causes, n'ayant pas ete touche par les avocats, n'a done pas ete aborde par le soldat. 

Bien que le recit du general Boyle n'entrevoie pas de precisions et de details relatifs aux incidents, il 

possede plusieurs interventions relatives aux consequences des incidents pour I'institution des forces 

armees canadiennes. Voici deux extraits du temoignage du general Boyle, a travers lesquels se 

decelent deux consequences soulignees par le general: 

PG 16945 GENERAL BOYLE 

(...) We caused Somalia, we in the military must bear the c o n s e q u e n c e s H H U ^ H 

fl^^^^^^^^H and hopefully get from the Commission some guidance, some help, 

some assistance in changing our processes and identifying where the problems were. 

PG 17502 GENERAL BOYLE 
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Since I took over command, and certainly before me, because General de Chastelain made a 

number of changes, we have changed remarkably the command oversight of the decision

making process. And I sent a unit to Haiti in February on a rotation and we issued a warning 

order and then I told the Commander of the Army, you tell me when the unit is ready. 

He sent a message two weeks before deployment date saying, my unit is fully ready to be 

deployed. I asked the Chief of Review Services to go down and do an analysis of how the 

Commander of the Army went through the process of determining the readiness of his unit; in 

other words, I did an oversight audit function before they went. 

Le premier extrait fait reference a la consequence directe des incidents sur la mise en place de la 

Commission d'enquete royale et le second fait plutot reference aux consequences operationnelles, 

soit les changements que lui-meme a tente d'apporter quant a la gestion des operations et des troupes 

envoyees en mission. 

Le general a su et a pu offrir ces elements grace au contexte dans lequel s'insere le recit, soit celui 

d'une Commission d'enquete et non pas celui d'un proces a caractere plus inquisitoire, et aussi de par 

son rang et le role qu'il occupe au sein de I'institution. Ainsi, son role en tant que chef d'etat-major de 

I'armee lui exige de comprendre les evenements et de saisir les consequences que ceux-ci ont eues 

pour les forces armees canadiennes. II s'agit en quelque sorte non seulement d'une obligation du general 

d'offrir dans son temoignage son opinion quant aux consequences mais aussi une exigence non ecrite et 

non prescrite de I'institution militaire, des Commissaires, et egalement du public en general. 

En ce qui concerne les causes des incidents, le general se limite a mentionner que I'armee 

canadienne possedait des problemes substantiels (PG 17394). Les causes precises liees aux 

incidents sont laissees a la Commission d'enquete et aux etudes commandees par cette commission, 

le general se contentant de reconnattre uniquement la presence de problemes importants au sein de 

I'armee. S'agit-il d'un choix delibere, d'un jeu politique ou d'une fagon de percevoir les evenements? II 

est difficile de determiner pourquoi le general choisit de laisser sous silence les raisons ayant pu 

mener a ces incidents. Tous ces elements sont importants: soit le contexte dans lequel s'est construit 

le recit du temoignage, la preparation de son temoignage, le poste politique et militaire occupe au 
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moment ou le recit s'est developpe et enfin les consequences legales si une information ou 

commentaire s'avSrait deplace\ 

Le temoignage du general s'accompagne aussi d'un ensemble d'opinions qu'il inclut vers la fin de son 

recit et qui concerne un ensemble de thematiques telles que: la raison d'etre de la Commission 

d'enquete, la responsabilite des commandants dSployes en Somalie et I'importance de rendre des 

comptes suite a des incidents comme ceux de I'affaire somalienne, I'importance d'etre honnete et de 

pouvoir parler des erreurs au sein de I'institution, I'opinion quant a la responsabilite et I'imputabilite des 

commandants. 

Le general, tout comme le soldat Bibby, integre differentes opinions relatives aux evenements, le 

premier incarnant le discours de I'institution militaire et le second defendant les principes du peloton ou 

du sous-groupe militaire. Ces differences sont significatives notamment a travers les elements du recit 

et les interpretations de certaines actions. Toutefois, les opinions du general surviennent de maniere 

plus naturelle et avec plus de liberte que celles du soldat Bibby, indication importante quant a I'analyse 

de ces dites opinions. II semble exister une censure imposee au soldat ne permettant pas de saisir 

dans s'a totalite ses opinions personnels. Dans une cour martiale, il n'y a pas de place aux opinions 

spontanees et personnels, a moins qu'elles ne soient demandees. Voila qu'au sein de la 

Commission d'enquete, il existe une marge de manoeuvre plus grande quant aux commentaires 

personnels face a de teis evenements. Les temoins preparent leur presentation a travers laquelle ils 

peuvent glisser quelques perceptions ou opinions dans leur discours. 

Synthese des divergences dans les recits 

Ainsi, malgre la formation militaire et I'appartenance a cette meme institution, il existe de grandes 

differences dans les recits d'un meme evenement entre le soldat Bibby et le general Boyle et ce, dans 

le rapport qu'entretient le narrateur avec I'objet de son recit. A la suite de cette analyse, nous nous 

apercevons que le rang du narrateur ainsi que le contexte dans lequel se construit ce recit relatif au 

contexte militaire peut produire deux interpretations fort differentes d'un meme et unique evenement: 

en somme, deux rapports a un meme incident. 
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Le recit du soldat Bibby transmet a travers les elements des personnages, des references temporelles 

et de la mise en scene un rapport de proximite par rapport aux evenements. II semble exister une 

certaine familiarite avec les lieux, avec les personnages principaux mais aussi avec le contexte dans 

lequel s'est deroulee I'operation militaire. II faut mentionner que le propre narrateur a joue, lul aussi, 

un certain role dans le recit etant implique directement dans les incidents. Or, le role que le narrateur 

se donne ou qui lui est impose par la cour martiale demeure exterieur a I'evenement, employant 

rarement le pronom « nous», etablissant les parametres de son histoire ne relatant que les faits avec 

les details necessaires afin de reconstituer la scene. Le narrateur Bibby etablit ainsi une distance entre 

le recit et sa personne n'ouvrant pas la porte a la reflexion, cette etape d'interiorisation des 

evenements et de leurs significations. Ce rapport est en partie impose par le contexte d'un proces, 

mais egalement par le rang militaire auquel le narrateur appartient. Le soldat peut et est appele a 

temoigner des actions faisant partie des evenements; il s'agit d'une activite descriptive des 

evenements. L'etape reflexive en ce qui conceme les causes ou les consequences de ces 

evenements n'a pas ete demandee par les avocats lors du proces. Elle peut s'averer difficile pour le 

propre soldat, car le questionnement d'un soldat de grade superieur peut parfois aller a I'encontre de 

I'ethique et du fonctionnement du respect et de la discipline militaire. La narration livree par le soldat 

Bibby dans son temoignage revele un rapport de proximite mais demeurant a I'exterieur de 

I'evenement. Tandis que le temoignage du general Boyle offre une toute autre approche aux incidents. 

Bien que le general Boyle n'ait pas ete temoin oculaire des evenements tel que le revelent les 

informations limitees quant aux evenements lors de son temoignage a la Commission d'enquete, son 

discours s'avere plus proche des incidents que le temoignage du soldat Bibby. Par proximite, il s'agit 

de la proximite quant a I'importance accordee aux evenements et les reflexions qui s'y decoulent. Le 

general offre peu d'informations quant aux personnages, mises en scene ou lieux. Par contre, les 

consequences et la responsabilite de I'institution militaire qui accompagnent ce type de scandale ont 

ete amplement abordees par le narrateur. Le rapport que possede le narrateur avec les incidents est 

tres etroit. Bien que I'incident ne soit pas aborde directement a quelques exceptions pres, il est 

omnipresent tout au long de I'histoire, telle une toile d'arriere-fond. Le narrateur aborde extensivement, 

semblant posseder un objectif: celui de demontrer qu'en tant que chef d'etat-major il a reflechi a ces 

evenements, les a analyses et s'en occupera afin qu'ils ne surviennent plus. Le discours du general 

Boyle constitue le discours de plus d'une personne; il s'agit d'un discours au nom d'une entite 
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politique. Le narrateur prete ainsi sa voix a I'institution miiitaire. Le rapport a I'evenement et au recit 

devient alors tout autre que celui du soldat Bibby et offre une lecture engagee malgre la distance aux 

evenements. 

Enfin, les deux temoignages se distinguent egalement par rapport a la sanction des actes de 

deviance. Bien que le soldat Bibby n'ait pas ete appele a donner son opinion, a travers sa description 

de ces actes, de sa presence par rapport a certaines scenes et des questions qui lui ont ete posees, il 

revele que seul le meurtre du prisonnier etait percu comme deviant, s'accompagnant d'une sanction 

disciplinaire. Voila que ni la prise en photographie, ni le traitement inhumain du prisonnier lui ont 

semble deviants. II ne voyait done pas la necessity de les rapporter afin de les arreter ou de les 

condamner. Le temoignage du general Boyle, malgre la difference de details, revele toutefois la 

sanction du traitement inhumain inflige aux prisonniers, d'ailleurs souligne par les precautions prises 

par lui-meme lors d'une autre operation en Haiti. Les differences quant aux sanctions varient selon 

Kappeler et al. (1994), dependant du systeme de sanctions et des interets des acteurs. Dans le cas de 

ces deux militaires, tous les deux possedent des rangs militaires differents faisant appel a des interets 

differents et surtout a des responsabilites distinctes et non partagees. Rappelons toutefois que cette 

analyse derive des temoignages qui correspondent a un contexte formel et particulier. lis constituent 

une version des perceptions construites et partagees a un moment precis, ne revelant cependant pas 

la version personnels, a huit clos de chaque miiitaire. 

Explication de ces divergences selon la theorie de Paoline 

L'analyse narrative appliquee a ces deux temoignages revele ainsi plusieurs differences entre les 

recits des evenements du 16 mars 1993. II est egalement possible d'expliquer ces differences a I'aide 

de la theorie de Paoline (2003) sur la culture professionnelle et la gestion des problemes generee par 

la profession elle-meme. Si Ton considere ('interpretation des evenements comme etant une maniere 

de gerer un probleme, il est alors fort interessant de se pencher sur la theorie de Paoline (2003) pour 

expliquer ainsi les variations presentees par ces interpretations. En fait, les recits des deux militaires 

constituent en quelque sorte une explication de Interpretation de chacun des evenements. Le caporal 

Bibby offre, a travers son temoignage, la version des faits dont il a ete temoin. Cette version devoile sa 

reaction face a un probleme comme la torture, la prise en photographie et I'assassinat du jeune 

Somalien. Voila que le general Boyle demontre egalement sa version des faits et sa reaction face aux 
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incidents a partir de son point de vue et de sa position. II s'agit done dans les deux cas d'une facon de 

gerer une situation conflictuelle qui peut s'analyser aussi a I'aide de cette theorie de culture 

professionnelle et de gestion de problemes. 

La theorie de Paoline (2003) visait a souligner les differences qui pouvaient exister au sein de la police 

a I'aide de trois facteurs: culture organisationnelle, le poste occupe dans la hierarchie de la profession 

et enfin le style de chaque individu. Chacun de ces trois facteurs expliquerait les differences pouvant 

avoir lieu entre policiers par rapport a la gestion de problemes. Cette theorie voulait tenter de repondre 

aux differences presentes entre chaque policier et sa facon de regler les situations. Ces trois facteurs 

permettraient de comprendre davantage ces fluctuations et divergences quant aux interpretations. 

Or, avec le materiel utilise et I'echantillon selectionne pour cette etude exploratoire, seul le facteur de 

position dans la hierarchie s'appliquait a I'analyse des differences de gestion de problemes et 

d'interpretation des problemes relatifs aux incidents du 16 mars 1993 en Somalie. Le facteur de 

culture organisationnelle ne pouvait s'etudier puisque nous n'avions pas acces a un echantillon assez 

grand afin d'etablir une culture du regiment aeroporte. L'etude de Winslow (1997) aurait constitue un 

materiel de base afin de comprendre la culture organisationnelle, mais il aurait fallu developper et 

comprendre davantage la maniere de gerer les problemes sur le terrain propre a ce groupe a travers 

des entretiens de groupe, ainsi que des entretiens individuels portant specifiquement sur le sujet. Puis, 

une etude de la culture organisationnelle des dirigeants de cette institution aurait ete sollicitee afin de 

tirer certaines caracteristiques quant a la gestion de problemes. Le facteur de style, constitue un 

facteur plus individuel, plus personnel qui aurait requis une collecte de donnees a I'aide d'entretiens 

individuels et non pas la recuperation de sources secondaires comme le furent les temoignages de la 

Commission et du proces de la cour martiale. Afin de bien saisir le style individuel dans la gestion de 

probleme, I'acces au sujet semble etre un critere incontoumable. 

Ainsi, selon Paoline (2003) plusieurs facteurs peuvent influencer la gestion des problemes chez les 

policiers, mais la position occupee dans la hierarchie constitue un facteur important et considerable 

dans la gestion de problemes. Paoline avait utilise la comparaison entre la culture du « street cop»et 

la culture du« management cop» pour expliquer les differences du combat a la criminalite. Selon lui, 

depuis quelques dizaines d'annees la police aurait subi des changements en ce qui concerne la 
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bureaucratisation de sa profession, les changements sociaux dans sa force de travail. Des 

changements similaires ont eu lieu dans les forces armees. L'institution militaire n'est plus uniquement 

les forces de combat, les forces navales et les forces de I'air. II s'agit egalement des scientifiques, des 

civils et des bureaucrates, travaillant pour les forces armees canadiennes dans les quartiers generaux 

comme le general Boyle, mais aussi ailleurs au Canada et a I'exterieur. Les equipes de terrain existent 

encore, prennent notamment plus d'ampleur aujourd'hui avec I'implication du Canada en Afghanistan. 

Paoline (2003) indiquait a travers son explication de ce facteur que les postes occupes dans la 

hierarchie policiere influencent directement la maniere de gerer une situation, chaque niveau de la 

hierarchie possedant des fonctions et des caracteristiques differentes. Dans ce sens, notre analyse 

permet de confirmer cette partie de sa theorie : le soldat a offert une interpretation detaillee mais a la 

fois detachee des incidents, tandis que le general a partage un temoignage engage et reflexif sans 

pour autant avoir ete temoin des incidents. Les differences dans les recits ne s'expliqueraient done 

pas uniquement par le contexte dans lequel ceux-ci se sont produits, mais egalement par le poste 

occupe dans la hierarchie qui peut influencer la maniere de gerer les problemes tel qu'indiques par 

Paoline. 

Les temoignages analyses ont done revele deux interpretations differentes notamment de par leur 

rapport a I'evenement. Mais il est a noter que ces interpretations ne constituent pas les seules 

interpretations qu'effectuent les personnages, les narrateurs, les militaires. Elles varient selon leur 

contexte, I'audience et I'importance que le narrateur concedera a son recit au moment de la 

production. Le soldat tout comme le General ont offert un recit qui n'est vraisemblablement pas un 

recit personnel, mais un recit qui s'adresse a une audience particuliere; un recit qui possede un role et 

un objectif bien precis auquel des attentes se grefferont, notamment et principalement le recit du 

General Boyle qui possede un statut porteur d'influence et de changements au sein de l'institution 

militaire. 
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CONCLUSION 
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Retour sur le travail de recherche 

Cette etude est essentiellement le resultat d'un constat: la carence d'etudes proprement 

criminologiques slnteressant a la thematique des crimes commis pendant la guerre. A travers une 

recension des articles portant sur cette thematique, nous avons constate que plusieurs auteurs 

s'accordaient sur ce meme constat. Cette absence d'etudes criminologiques semblerait s'expliquer par 

les limites que pose le sujet lui-meme, que ce soit d'ordre pratique ou epistemologique. Nous voulions 

done tenter de relever le defi, de comprendre les difficultes soulevees par certains auteurs et d'aborder 

ainsi les crimes commis en temps de guerre a travers une etude exploratoire. 

Pour repondre a ce defi, nous avons done choisi un cas et deux theories criminologiques qui nous ont 

permis d'effectuer une analyse d'un exemple de crime de guerre, tout en ayant acces au materiel. 

Nous voulions nous ecarter des exemples typifies, tel le genocide du Rwanda ou de I'Ex-Yougoslavie, 

ou encore la situation du Darfour. Nous recherchions un cas dont la distance du monde exterieur se 

reduirait, un cas par lequel certains Canadiens se sentiraient interpelles, un cas qui ne serait pas 

uniquement associe aux pays en voie de developpement mais aussi aux pays developpes, un cas plus 

canadien qu'etranger. Notre choix s'est done arrete sur I'affaire somalienne, une situation impliquant 

plus d'une dizaine de soldats canadiens, qui a abouti malheureusement a la torture et a la mort d'un 

jeune Somalien, le 16 mars 1993. 

Nous voulions egalement nous interesser a ('interpretation par des membres de I'institution militaire 

des crimes de guerre commis par des soldats, tout en nous ecartant de ('interpretation des groupes 

sociaux a I'exterieur de cette institution tels que le public, les juges, les medias ou encore les groupes 

de victimes. A travers ('application de ces deux theories, nous cherchions a comprendre quelle etait 

^interpretation des militaires interroges a la cour martiale et a la Commission d'enquete royale par 

rapport aux evenements du16 mars 1993. 

En fait, ce que nous tenions a saisir, en selectionnant cet objet, etait ('interpretation des militaires des 

evenements. Nous entendions par le terme interpretation toute activite d'analyse effectuee par 

n'importe quelle personne qui s'attarde a poser une opinion ou un jugement quant a une situation 

particuliere. Voila que I'interpretation est souvent une activite difficile a saisir, et qui peut entre autres 
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se percevoir a travers le recit d'un evenement. Lorsqu'une personne s'attarde a reconstituer des faits, 

a raconter des situations passees, elle precede a des choix de personnages, a un ordre des 

sequences, aux details completant I'histoire, et elle lui greffe egalement des opinions, ses opinions. 

L'ensemble de ces elements constitue alors 1'interpretation, les recits etant done revelateurs d'une 

forme d'interpretation. 

Deux ensembles theoriques ont ainsi ete selectionnes afin d'analyser les temoignages du soldat Bibby 

et du general Boyle: la theorie de Kappeler et al. (1994) sur la deviance policiere, et celle de Paoline 

(2003) sur la gestion des problemes au sein des organisations policieres. 

L'analyse des deux recits peut permettre de penser que certains militaires, tout comme les policiers et 

d'autres groupes professionnels, sont regis par differents registres normatifs (registre exterieur au 

groupe, registre normatif organisationnel et registre normatif propre au sous groupe auquel I'individu 

appartient au sein meme de sa profession). Les temoignages des deux militaires et notamment celui 

du soldat Bibby ont permis de definir les evenements de I'affaire somalienne a partir de 6 actions 

precises : la capture du prisonnier, le traitement du prisonnier, la torture du prisonnier, la prise en 

photographie du prisonnier, la denonciation ou I'omission des evenements et enfin le meurtre du 

prisonnier. 

Nous n'avons applique l'analyse des registres normatifs de Kappeler et al (1994) qu'au temoignage du 

caporal Bibby, car celui du general Boyle n'abordait pas assez en details les evenements. Ainsi, 

l'analyse du temoignage du soldat Bibby permet d'entrevoir que deux registres normatifs ont ete 

mobilises : le registre interne par les avocats du proces de la cour martiale et puis le registre informel 

par le temoin lui-meme a travers la description des evenements. 

Seules quatre des six actions ont ete presentees dans ce temoignage dont trois percues et lues a 

travers le registre informel: le traitement du prisonnier, la prise en photographie et enfin la 

denonciation des evenements. Selon le soldat Bibby, la prise en photographie du prisonnier n'etait pas 

percue comme deviante, elle ne constituait qu'un element de plus a la mission en Somalie, puisqu'il 

etait devenu coutume pour les soldats de photographier des endroits publics et des situations afin 

d'illustrer leur experience. En ce qui concerne le traitement du prisonnier, bien que des instructions du 
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College militaire aient ete partagees avec les militaires avant de partir en mission, notamment quant 

au traitement des prisonniers de guerre, il demeure que les circonstances de la mission ont permis de 

contourner ces instructions selon le caporal Bibby. Enfin Taction d'omettre de rapporter les 

evenements a ete percue comme la facon d'agir permise et toleree puisque les consequences de 

rapporter etaient plus nefastes que celles de ne pas rapporter. II existe certaines regies de conduite 

non ecrites au sein du peloton; le rapport d'actions notamment a I'institution ou a ses membres 

superieurs peut s'accompagner d'un stereotype qui pourrait rendre la vie tres difficile parmi ce sous-

groupe. 

Ne pouvant pas utiliser le temoignage du general Boyle pour la premiere couche d'analyse, nous 

tenions toutefois a souligner les differences entre ces deux documents, ces deux recits. 

Ces differences ne s'expliquaient pas uniquement par le contexte dans lequel se sont deroules les 

temoignages, mais aussi de par la position au sein de la hierarchie. La theorie de Paoline (2003) a 

ainsi permis de comprendre qu'il existait des differences quant a I'approche et la comprehension des 

evenements. Les evenements constituant I'affaire somalienne ont eu un grand impact pour Pensemble 

de I'institution militaire. lis ont affecte les dirigeants tel le general Boyle, qui a du veiller a justifier sa 

gestion, tout comme ils ont pu affecter le soldat Bibby, qui a du comparaitre aux proces a la cour 

martiale et s'est vu questionner pour ne pas avoir signale les evenements. 

Ces actes constituant I'affaire somalienne peuvent etre interprets comme un probleme pour 

I'institution militaire, remettant en question la preparation et la formation de ses troupes, le 

fonctionnement des missions de paix et egalement la gestion de ce type d'actes face au public 

canadien. Dans ce sens, la narration des evenements du soldat Bibby et celle du general Boyle 

laissent percevoir une gestion des evenements bien distincte, le premier expliquant sa reaction et son 

interpretation quant aux actions commis par les auteurs des crimes et le second partageant ses 

preoccupations et les changements qui se sont enframes depuis les evenements. 

La position occupee dans la hierarchie est le seul element de la theorie de Paoline qui ait pu etre 

entrevu a travers cette deuxieme couche d'analyse des deux recits. Ceci dit, cet element demeure 

revelateur puisque la perception des evenements devient tout autre selon si Ton est un general ou un 

soldat travaillant dans le terrain. Bien que les militaires appartiennent a la rneme institution et 
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partagent les memes regies de conduite et de discipline, leurs interpretations des evenements, 

illustree a I'aide des actions, de leurs opinions personnels, de leur position en tant que narrateur, 

produisent des recits forts differents. Notons que tous les militaires travaillent dans des contextes 

differents et appartiennent surtout a des sous-groupes producteurs eux-memes de leurs propres 

normes. 

Que veulent done dire ces resultats? Ces differentes interpretations peuvent-elles indiquer que 

chaque militaire possede sa propre interpretation malgre I'appartenance au meme groupe 

professionnel? Au dela des resultats, nous cherchions a relever le defi lance par les criminologues, car 

cette etude ne se voulait qu'une recherche exploratoire, la valeur que possedent ces resultats ne 

residant pas dans leur capacite de generalisation, m.ais plutot dans leur contribution au debat. 

Contribution de notre etude 

Cette recherche vient contribuer autant par ses resultats que par ce qu'elle signifie en tant qu'exercice 

pour le debat sur la carence des etudes des crimes de guerre. 

Contribution a travers ses resultats 

La composition de I'institution militaire, tout comme celle de I'institution policiere, devoile un reseau 

complexe de divisions regroupant des milliers de fonctionnaires et de militaires. Cette etude devoile 

qu'au sein d'un meme groupe social, d'un groupe professionnel partageant plusieurs caracteristiques 

communes notamment la formation militaire, il existe diverses interpretations d'un meme evenement 

et ce malgre le registre normatif interne ou institutionnel qui regit les actions des militaires. Ainsi, a 

travers I'analyse des registres normatifs de Kappeler et. al. (1994), nous remarquons que le registre 

informel a tendance a posseder une plus grande place chez les militaires deployes en mission a 

I'exterieur des quartiers generaux. Le registre de normes institutionnelles par contre aura plus 

d'importance pour un militaire occupant un poste eleve et a caractere politique tel que celui du general 

Boyle. D'ailleurs, I'analyse de ces deux temoignages, de ces deux recits, propose une autre approche 

a I'institution militaire, nous eloignant de la tendance a les regrouper sous le phenomene de « culture 

militaire». 
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Contribution a travers sa signification 

Nous avons commence cette recherche a partir d'une recension des ecrits autour du constat que les 

criminologues ne semblent pas avoir integre I'etude des guerres. Cette recherche est avant tout un 

exercice d'application de theories criminologiques a i'etude des crimes de guerre afin d'evaluer les 

critiques ou arguments des auteurs. Elle cherche egalement a explorer certaines limites pratiques et 

conceptuelles pour une recherche ulterieure. A I'aide de donnees et de resultats tangibles, nous avons 

tente de nous lancer dans I'etude des crimes de guerre dans le but de discerner ou de saisir les 

difficultes que possede la discipline a expliquerces phenomenes. Bref, cette recherche contribue au 

debat des criminologues en offrant un exemple concret d'une tentative d'analyse des crimes de guerre 

a partir de theories developpees autour du crime tel que compris par les criminologues. Cet exercice a 

done permis de repondre a certaines remarques de criminologues recensees au debut de cette etude. 

Reponse aux reflexions de Ruggiero, Yacoubian et Hagan et al. 

Raisons pratiques 

Yacoubian (2000) indiquait dans son article qu'il existait trois raisons qui pouvaient expliquer cette 

lacune d'etudes criminologiques: le manque de fonds, les difficultes operationnelles et enfin le 

localisme des recherches, la culture clash (le choc des cultures). Suite a cet exercice, qui debuta en 

choisissant une etude de cas et en mesurant la faisabilite de cette recherche compte tenu des limites 

imposees par le chercheur, nous crayons pouvoir repondre aux arguments proposes par Yacoubian. 

Les trois raisons pratiques soulevees par Yacoubian semblent reposer sur une premisse ou un 

principe : celui que les crimes de guerre sont generalement commis tres loin, dans des zones de 

conflits generalement dans des pays en voie de developpement. Pour s'y interesser, le chercheur 

devra debourser une somme afin d'effectuer les etudes de terrain necessaires qui sont generalement 

tres couteuses. Puis, il devra resoudre certaines difficultes quant a sa propre securite, car la visite de 

ces zones de conflits s'accompagne generalement de risques securitaires. D'autre part, le chercheur 

devra avant de debuter sa recherche s'imbiber et comprendre la culture etrangere avant de debuter 

toute recherche dans ce pays etranger. Cette difficulte est d'autant plus couteuse en terme de temps 

puisqu'un chercheur aura besoin d'un certain nombre de mois afin de commencer a saisir les 
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particularites de cette nouvelle culture. Cet argument est vrai lorsque le chercheur decide de mener 

une etude ou recherche de terrain. Or, la recherche que nous venons de completer demontre qu'il est 

possible d'effectuer des recherches sur les crimes de guerre, et ce, a partir de documents secondaires 

et sans devoir voyager. 

II est possible que I'association entre conflits et pays en voie de developpement se fasse trap 

rapidement en ecartant la possibility que les pays developpes peuvent eux aussi avoir ete ou etre 

impliques dans des situations tout aussi dedicates, comme ce fut le cas des prisonniers d'Abu Graib et 

maintenant les prisonniers afghans. Ce ne sont que des exemples recents, mais I'histoire reserve 

plusieurs exemples ou les pays developpes ont jadis eux aussi ete impliques dans des crimes de 

guerre ou des crimes contre I'humanite, tel le Chili sous Pinochet ou I'Espagne sous Franco. Pourquoi 

est-il si facile de parler de ce qui se deroule ailleurs, de ce qui implique les autres nations, et si difficile 

de s'interesser aux actes commis par nos propres compatriotes? 

Le Canada a longtemps porte la reputation d'un pays defenseur des droits de la personne, d'un pays 

dans I'avant-scene de causes de la securite humanitaire, notamment avec le Ministre des Affaires 

etrangeres, Lloyd Axworthy (1996-2000), qui travailla a promouvoir I'abolition des mines 

antipersonnelles. Le Canada est-il cependant consequent avec ce qu'il prone? Le Canada est-il pret a 

effectuer une autoreflexion en ce qui conceme des problemes de justice sociale au sein de ses 

propres frontieres et sa propre histoire, comme le probleme social des autochtones et ses causes? 

En ce qui concerne I'argument du localisme des recherches criminologiques, apres avoir complete 

cette recherche, ce qui restreint plutot les chercheurs a travailler un sujet en criminologie plutot qu'un 

autre est I'interet des agences politiques a financer certaines thematiques. Voila que les crimes de 

guerre sont des sujets a caractere sensible auxquels plusieurs portes risques de se fermer, rendant 

Faeces a I'information plus difficile. Les efforts du professeur de I'Universite d'Ottawa, le Docteur Amir 

Attaran, qui s'est interesse au traitement inflige aux prisonniers afghans par les forces armees 

canadiennes, demontre effectivement cet aspect de la sensibilite de cette thematique pour la societe 

et pour les instances gouvernementales. Au-dela du localisme, nous pensons que les limites 

proviennent de la volonte que possedent les agences politiques a traiter des themes sensibles et 

pouvant mettre en jeu leur pouvoir et pour lesquels elles devront rendre des comptes. 
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Raisons epistemologiques 

Ruggiero (2006) aborde dans son dernier ouvrage les difficulties epistemologiques quant a la definition 

des crimes de guerre et de la zone grise qui persiste lorsque vient le temps d'appeler un soldat 

« criminel»lorsqu'il commet un acte qui transgresse le droit international humanitaire ou les regies 

d'engagement. Cette etude revele effectivement les difficultes a definir le soldat Brown comme un 

« criminel de guerre» ou un soldat qui aurait transgresse les regies de discipline. Nous avons 

effectivement identifie cette complexity du statut qu'occupent les auteurs de certains actes face a la 

justice en temps de guerre. Ainsi, parler des crimes de guerre ou appliquer une theorie criminologique 

n'est pas aussi simple. 

A travers cette recherche, cette difficulty epistemologique dont parle Ruggiero a notamment ete 

confirmee. Ne devons-nous pas nous attarder a etudier ou a elaborer des theories autour de cette 

question epistemologique avant de pouvoir vraiment traiter ce sujet? Comment contribuer reellement 

au savoir sans avoir fouille autour de ces questions epistemologiques? Cette recherche souligne 

qu'elle peut appliquer des theories criminologiques afin d'eclairer ce phenomene, mais qu'il existe un 

fosse, une zone encore non defrichee qui freine tous les efforts a travailler ce sujet. Cette 

problematique ne se reglera que lorsque la discipline s'attardera reellement a se poser ces questions 

de moralite, de definition de crimes de guerre, de la nature des criminels de guerre au sens 

sociologique et criminologique et non seulement legal. La criminologie gagnerait peut-etre a elargir ses 

theories criminologiques afin de pouvoir aborder ce genre de sujet de recherche. 

II existe enfin une autre limite quant a I'appui des departements de criminologie offert aux etudiants 

gradues et a son corps professoral. Sans ouverture de la part des etablissements d'education 

superieure, il devient difficile de developper un savoir ou un lieu de developpement du savoir quant 

aux crimes de guerre. Voila done une autre limite qui s'ajoute et oil les departements de criminologie 

gagneraient a inviter, promouvoir et appuyer ce nouveau champ d'etudes. 

Les limites epistemologiques et pratiques identifies par Yacoubian (2001) et Ruggiero (2006) offrent 

peut-etre une explication au nombre limite d'etudes criminologiques, mais elles sont relatives au sujet 

d'etude et a I'etude de cas choisi par le chercheur, tel que nous en avons discute. Certains pourraient 
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se decourager et ne pas trouver de raisons pour continuer a developper cette thematique. Pour nous, 

ces limites deviennent la raison de vouloir continuer a developper et a integrer I'etude de ce sujet a la 

discipline. Void done quelques reflexions pour des etudes ulterieures. 

Quelques reflexions pour de futures recherches 

L'exercice qui a ete presente indique que I'utilisation de ces theories doit se faire avec precaution car 

le contexte des crimes de guerre est tout autre que celui des crimes commis a I'interieur des frontieres 

etatiques. Les theories criminologiques arrivent-elles a saisir la complexite du contexte de conflit et de 

la guerre? D'ailleurs quelle discipline en sciences sociales a reussi a saisir a elle seule la complexite 

du theme de la guerre? 

Void done notre premier constat: les theories du crime et de la sociologie du crime s'averent limitees. 

Elles ne peuvent s'aventurer dans I'etude des crimes de guerre, les genocides ou les crimes contre 

I'humanite sans tenir compte des circonstances politiques et sociales specifiques aux conflits et aux 

guerres, sans tenir compte des debats scientifiques sur la definition de la guerre elle-meme, sans 

considerer les developpements du systeme de justice penale intemationale. Bref, les theories 

criminologiques possedent une grande valeur scientifique, mais elles ne sont pas tout a fait 

applicables aux crimes de guerre de par la complexite de I'objet lui-meme. 

Ainsi, les theories criminologiques ne permettent pas d'offrir une explication ni a la problematique de 

I'obeissance aux ordres et des crimes de guerre, ni au debat moral qui I'entoure quant au role et aux 

limites des actions des militaires. Ces theories ne permettent pas non plus d'expliquer le role ambigue 

de la cour martiale: role disciplinaire ou penal? Ce ne sont que quelques spheres qui appartiennent 

au domaine de I'etude des crimes de guerre et auxquelles les explications theoriques en criminologie 

demeurent insuffisantes. Comment aborder alors ces spheres a partir des theories developpees 

autour du crime? 

Ce qui nous amene a notre second constat: les criminologues ne peuvent travailler cet objet d'etude 

sans se joindre aux membres d'autres disciplines. Certains auteurs s'interessant au droit international 

et au systeme de justice penale international se sont deja lances dans I'etude des crimes de guerre. 

Certains politologues se sont egalement interesses aux conflits et aux crimes de guerre sous un autre 
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angle, lis se sont plutot orientes sur I'Etat, les gouvernements, les interventions internationales pour 

retablir la paix et les relations internationales et instances internationales impliquees dans les conflits. 

D'ailleurs, de nos jours I'interdisciplinarite du monde academique est de plus en plus encouragee. De 

nouveaux programmes universitaires ont vu le jour, suite a la jonction de certaines disciplines tels les 

programmes de relations internationales ou de developpement international, ou encore de 

psychosociologie, pour ne nommer que quelques uns. 

Si les criminologues decidaient alors d'integrer les crimes de guerre sous leur parapluie, ils 

gagneraient a travailler a partir des discussions theoriques deja entamees par ces academiciens 

provenant d'autres disciplines. Les criminologues pourraient alors se joindre au debat et aux reflexions 

en apportant leur perspective des crimes. II s'agit d'une occasion pour les criminologues de partager 

leurs connaissances tout en gagnant a connattre d'autres theories provenant de disciplines 

differentes. 

Dans le domaine du systeme de justice penale intemationale, les criminologues pourraient s'interesser 

au developpement de la legislation criminelle intemationale. Ils pourraient egalement s'attarder sur la 

signification des proces des tribunaux internationaux ainsi qu'aux objectifs et attentes de ce type de 

systeme penal. 

Dans le domaine de I'ethique, la criminologues pourraient egalement contribuer au debat, notamment 

en partageant leurs theories sur les limites ambigues de I'usage de la violence chez les policiers ou 

chez les agents correctionnels. Quelles sont les questions ethiques que ces deux corps professionnels 

sont appeles a confronter? Quelles sont les circonstances permises? Qui determine I'exces de 

violence? Comment cela est-il sanctionne par le corps professionnel? 

Avant de debuter cette recherche, nous pensions qu'une reflexion epistemologique s'imposait car, 

malgre I'appellation et leur nature violente, les crimes de guerre ne faisaient pas et ne font toujours 

pas partie des sujets a I'etude. A travers cette recherche, nous crayons maintenant qu'il est possible 

de les aborder, tout en tenant compte des limites et des efforts a travailler conjointement avec d'autres 

disciplines, sans pour autant attendre que ce debat ait lieu. Les criminologues ont le devoir et la 

responsabilite de s'y interesser en mettant a profil leurs connaissances et leur savoir. Depuis les 
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annees soixante, la criminologie a developpe toute une ecole de pensee defendant les idees de 

justice sociale, confrontant {'establishment (I'ordre etabli) quant a la definition de ce qui etait considere 

comme un crime, de qui etaient consideres comme criminels. Les crimes de guerre constituent des 

phenomenes qui devraient interpeller les criminologues, des phenomenes d'injustice sociale a une 

echelle encore plus grande que la criminalite locale. II s'agit d'une cause sociale ou les criminologues 

demeurent a I'exterieur du debat. Un tel silence nous semble incomprehensible et dommage. 

Les crimes de guerre, les crimes contre I'humanite et les genocides touchent apres tout plus de 

victimes, utilisant une violence parfois et bien souvent plus extreme que les crimes locaux. lis font 

partie de notre histoire et ne semblent pas disparaitre. lis font partie des phenomenes sociaux a une 

echelle planetaire et Internationale, qui affecte tout de meme le Canada, comme dans le cas des 

prisonniers afghans. Cette etude est une invitation non seulement a la reflexion, mais egalement a la 

mise en ceuvre de recherches sur les crimes de guerre en criminologie. 

Nous voulons finalement revenir aux limites que presente cette etude: limites liees au sujet de 

recherche, limites relatives aux theories selectionnees, limites relatives aux decisions 

methodologiques et enfin limites liees a I'etude de cas. 

Quelques limites 

II est important de lire cette etude en sachant qu'elle possede certaines limites: des limites liees au 

choix du sujet, des limites de type theoriques, des limites methodologiques et puis enfin des limites 

quant aux resultats tires de cette etude. 

Limites relatives au sujet de recherche 

Nous avons choisi un sujet et une etude de cas appartenant au monde militaire, un univers social 

auquel nous ne connaissions pratiquement rien et auquel nous n'avons eu le droit qu'a une breve 

introduction et explication provenant de certaines personnes consultees a travers cette recherche. Or, 

comprendre les acronymes employes par les militaires, saisir la logique hierarchique ainsi que la 

logique organisationnelle ne constitue pas une tache facile a effectuer. Seul le temps aurait permis de 

manipuler avec moins de difficultes ces references militaires. 
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Certes, tout chercheur s'aventurant dans un domaine inconnu ou dans un univers social auquel il 

n'appartient pas s'est deja vu confronts a ces limites, les contoumant en se donnant le temps de 

comprendre en profondeur le fonctionnement de cet univers ou en vivant I'experience lui-meme. 

Cependant, dans notre cas, nous avons ete limite par le temps, car debuter une recherche en 

accordant une periode a comprendre le milieu d'etude ou encore I'univers social aurait ete trap long et 

aurait retarde la recherche. Les connaissances que nous avons acquises du monde militaire sont le 

fruit de nos recherches scientifiques, de nos rencontres avec des militaires et de notre activite de 

deduction. II est done important de replacer cette etude et son analyse par rapport aux connaissances 

que nous possedions de I'institution militaire. 

Nous sommes conscients que plusieurs details et elements nous ont echappes, faute de 

connaissance approfondie du monde militaire. Voici done une breve liste d'elements qui ont seme des 

interrogations tout au long de cette recherche: le fonctionnement du droit militaire, le fonctionnement 

des nominations pour le poste de chef d'etat-major, la formation militaire au College militaire, la 

hierarchie militaire, les differences entre les forces armees de I'air, de terre et navales, le principe des 

regies d'engagement, le role des civils dans le cadre des missions de retablissement de la paix, etc. 

L'analyse qui a done ete effectuee dans le cadre de cette etude se limite aux connaissances du 

chercheur de I'institution militaire; une connaissance plus accrue et detaillee aurait permis d'offrir une 

analyse sans doute plus riche. 

Limites relatives au cadre theorique 

Les theories que nous avons empruntees aux etudes de I'institution et de I'organisation des forces de 

I'ordre ont permis d'offrir une explication aux differentes interpretations des evenements de I'affaire 

somalienne. II existe effectivement plusieurs paralleles et similitudes entre I'institution policiere et 

I'institution militaire tel le systeme hierarchique ou I'usage de la force dans le cadre de leur travail. 

Cependant, en appliquant ces theories sans aucune modification, nous avons peut-etre reussi a offrir 

une explication aux interpretations des comportements de I'institution militaire. Cette application 

directe du cadre theorique masque toutefois les possibles differences et particularites qui pourraient 

exister pour les forces armees. 
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Nous crayons que cet emprunt de theories criminologiques a I'etude des forces armees s'est avere 

interessant et a surtout ouvert la possibility d'etudier cette organisation a I'aide de concepts 

criminologiques. Or, chaque organisation professionnelle possede ses propres particularites, 

notamment dans le contexte dans lequel ils exercent leur travail: la police assure le maintien de I'ordre 

a I'interieur du territoire national, tandis que les forces armees sont responsables d'assurer la securite 

nationale et peuvent parfois participer a des missions de retablissement de la paix dans des pays en 

conflit comme ce fut le cas de la Somalie et maintenant en Afghanistan. Les theories de Paoline 

(2003) et de Kappeler et al. (1994) n'ont pas su souligner ces particularites propres aux armees, ce qui 

constitue I'une des grandes limites de cette recherche sur le plan theorique. 

Limites relatives aux choix methodologiques 

Au-dela du choix du sujet et de I'etude de cas, ce sont les choix methodologiques qui ont constitue le 

plus grand defi, car il s'agissait de choisir la methode de cueillette de donnees la plus appropriee pour 

notre question de recherche, tout en nous assurant de la faisabilite de la recherche. Chaque methode 

de cueillette de donnees possede ses avantages et ses desavantages. Notre choix s'est arrete sur des 

documents qui avaient ete produits a d'autres fins mais qui permettaient cependant I'acces aux 

militaires et surtout a leur recit quant aux evenements. 

Or, nous avons selectionne deux temoignages provenant de deux types de documents. Ce choix se 

justifiait par le fait qu'ils presentaient tous les deux une narration des evenements du 16 mars 1993 et 

que, malgre les differences relatives au contexte, a I'audience et a la date de production, il s'agissait 

de deux temoignages de rangs hierarchiques differents, et surtout de deux temoignages de militaires 

travaillant dans des milieux differents (le soldat travaillant a I'etranger et sur le terrain, et le second 

travaillant a la capitale nationale et done aux quartiers generaux). Nous recherchions effectivement 

des temoignages a travers lesquels nous pouvions etudier la narration des evenements, des 

temoignages provenant de militaires occupant des rangs differents dans la hierarchie militaire et enfin 

des militaires travaillant dans des domaines ou des lieux differents. En considerant ces deux 

documents, nous avons pu repondre a nos criteres de recherche, tel que nous les avions poses. 

Des le debut de cette recherche, nous voulions nous ecarter du modele d'uniformisation des 

caracteristiques partagees par un groupe, tel que presente par Winslow (1997), et tenter de souligner 
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les particularites qu'il existe au sein d'une meme organisation professionnelle, malgre la formation et 

I'univers professionnels que les militaires partagent entre eux. Ce choix de temoignages, mais surtout 

ce choix de sources documentaires differentes, ne peut que relativiser les resultats de cette etude et 

constitue le talon d'Achille de notre methode. Nous ne pouvons done pas proceder a la generalisation 

de nos resultats, de par le nombre de temoignages mais surtout de par les sources distinctes d'ou ont 

ete tires les temoignages de cette recherche. Cependant, nous crayons que cet exercice donne la 

possibility d'entrevoir de futures recherches dans ce domaine, en tenant compte des differences 

provenant de la position des militaires dans la hierarchie, et egalement de la difference provenant de 

I'occupation du type de travail (bureaucratique ou operationnel). Nous sommes d'avis que, pourde 

futures recherches, il faudra tirer les temoignages de militaires d'une seule et meme source de 

documents, afind'assurer une Constance face a la production du materiel et la mise en forme de celui-

ci. 

Limites relatives au choix du cas 

Lorsque nous avons choisi ce sujet de recherche, nous tenions a aborder les crimes commis en temps 

de guerre, les crimes de guerre, les crimes contre I'humanite ou encore les genocides La nature et le 

type d'actes commis le 16 mars 1993 par les deux soldats canadiens nous ont semble correspondre a 

la categorie«crimes de guerre», car les soldats avaient transgresse les Conventions de Geneve, 

comme nous I'avons analyse dans le chapitre d'analyse. Or, I'arrestation par la police militaire 

canadienne et la mise en proces des militaires impliques directement ou indirectement dans {'affaire 

par la cour martiale canadienne ont tendance a relativiser ces actes: ayant ete commis a I'interieur de 

la base militaire canadienne, les actes criminels sont alors assujettis au droit militaire canadien. Ainsi, 

I'affaire somalienne cesse-t-elle d'etre definie comme un crime de guerre? Devient-elle un cas 

uniquement de transgression du droit militaire canadien? Malheureusement, nos connaissances en 

droit international et en droit militaire ne nous permettent pas d'etudier en detail cette question 

juridique. 

Cependant, nous crayons que cette etude de cas presente une particularite : celle de ne pas etre 

clairement definie comme un « crime de guerre»et ne pas etre traitee comme telle. L'un des deux 

auteurs des crimes a effectivement ete mene en justice sous le systeme de justice propre aux 

militaires. II demeure que ce cas a echappe au systeme penal international, mais egalement au 
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systeme de justice criminelle national de par le statut qu'occupent les militaires et le lieu ou ont ete 

commis ces actes. 

L'affaire somalienne correspond-elle vraiment a un cas de crime de guerre? Repond-elle a I'objectif 

que nous nous sommes donne? Comment peut-on alors aborder ce type d'actes? Cette reflexion 

n'enleve pas 1'importance au choix de I'etude de cas, car il s'agit d'un evenement qui a eu lieu dans 

une zone de conflit, lors d'une mission de retablissement de la paix et qui echappe a la zone 

circonscrite des crimes commis sous le territoire national. II s'agit d'un crime, d'une transgression des 

regies d'engagement, d'actes qui ont enleve la vie a une victime. 

A la lumiere de ces limites, nous pouvons souligner les grandes difficultes dans I'application des 

theories criminologiques a un phenomene aussi complexe que les crimes de guerre non seulement 

des phenomenes micro sociaux, mais egalement des phenomenes macro sociaux. Cette etude n'est 

qu'un exercice et demeure ainsi une recherche exploratoire. Elle a reussi a installer quelques 

« phares » afin d'evaluer la faisabilite et les defis que peuvent se presenter aux chercheurs desireux 

de s'y interesser. La valeur de cette recherche repose alors dans I'exercice meme et ses 

recommandations pour les criminologues, et non pas dans ses resultats. 

Nous desirons finalement terminer en rappelant que les victimes de conflits armes sont nombreuses, 

presentant des situations tout aussi douloureuses que les victimes d'actes criminelles au niveau local, 

a la seule difference que les auteurs de ces crimes ne sont pas ou tres rarement menes devant la 

justice. Les situations des victimes de conflits armes, comme celles du conflit israelo-palestinien, 

celles de la situation delicate au Darfour ou encore des prisonniers (politiques ou non) des forces 

armees revolutionnaires de la Colombie, sont dignes d'etre etudiees par une discipline qui s'est si 

souvent achamee a defendre la justice sociale et a etudier I'impact sur les victimes d'actes criminels. 

Les criminologues possedent une responsabilite face a nos societes, face a ces victimes, de mettre en 

ceuvre son savoir afin de participer dans I'etude des crimes de guerre. Rester sous silence n'est-il pas 

signe d'un desinteret quant aux crimes les plus chants de notre histoire? Les victimes de tortures, les 

victimes de viols sexuels multiples, les victimes d'actes inhumains ne meritent-elles pas d'etre 

approchees par les criminologues? Au nom de toutes les victimes des conflits armes, nous crayons 
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que les criminologues se doivent de discuter et d'encourager la reflexion quant a cette thematique tout 

aussi importante que les sujets d'etude traditionnels en criminologie. 
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