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Mot du coordonnateur aux cycles supérieurs de 
l’Association étudiante de l’École de criminologie 

Chères collègues et chers collègues, 

 

Chères professionnelles et chers professionnels,  

 

C’est avec grand plaisir que nous partageons avec vous ce portfolio contenant les  

curriculum vitae abrégés des étudiantes et étudiants ayant participé à la troisième édition  

du Forum scientifique des cycles supérieurs en criminologie de l’Université de Montréal.  

 

La formule abrégée des curriculums vous permettra de naviguer à travers les  

accomplissements académiques et professionnels de candidates et candidats aux qualités 

exemplaires. N’oubliez pas que les étudiantes et étudiants aux cycles supérieurs en 

criminologie évoluent au sein d’un des départements où les exigences d’admission sont les 

plus élevées des sciences sociales. Ces étudiantes et étudiants, formés en recherche dans 

l’un des départements les plus reconnus au Canada pour son nombre de publications 

scientifiques, sauront vous surprendre par leur capacité d’innovation et l’originalité de leurs 

recherches. 

 

Vous trouverez dans ce portfolio la crème de la crème des experts récemment formés sur  

des questions de délinquance, de justice, de sécurité et de réaction face au crime. Nous  

espérons grandement que vous saurez repérer les candidats idéaux, qui deviendront  

rapidement des atouts indispensables à votre équipe ou groupe de recherche. 

 

Recevez, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

 

Caroline Ethier 

Coordonnatrice aux cycles supérieurs – niveau maîtrise 

Association étudiante de l’École de criminologie de l’Université de Montréal 

caroline.ethier.1@umontreal.ca  

 

Maude Pérusse-Roy 

Coordonnatrice aux cycles supérieurs – niveau maîtrise 

Association étudiante de l’École de criminologie de l’Université de Montréal 

maude.perusse-roy@umontreal.ca 
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Chers collaborateurs,  

C’est avec grand plaisir que, conjointement avec l’association étudiante des cycles 

supérieurs en criminologie, le CICC a organisé la seconde édition du forum étudiant des 

cycles supérieurs en criminologie. Devant le succès de la première édition de 2014, nous 

ne pouvions pas faire moins que de rééditer cet évènement qui permet de relier trois 

sphères essentielles en criminologie : les étudiants, les chercheurs et les professionnels. 

Notre triple objectif  de diffusion de la recherche est atteint : transmettre les nouveaux 

résultats de recherche en criminologie que nos chercheurs ont mis à jour, intégrer les 

étudiants et donner de nouveaux outils aux professionnels.  

Ce portfolio est le fruit de cet évènement. Il permet aux professionnels, aux chercheurs 

et aux journalistes de déceler de futurs spécialistes, aptes à répondre à leurs besoins dans 

un domaine pointu.  

Dans ce guide, chaque étudiant ayant suffisamment travaillé sur un projet de recherche 

pour en avoir une excellente connaissance y est présenté. Vous pourrez prendre 

connaissance de son expertise, ses publications, ses expériences. Les coordonnées sont 

indiquées afin que vous puissiez les contacter.  

En conclusion, nous espérons que ce portfolio sera apprécié, mais surtout utile. Nous 

espérons bien vous l’offrir encore une fois l’an prochain.  

Cordialement,  

Estelle Vendrame 

Secrétaire générale 

Le portfolio, raisons d’être… 
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Le CICC 
Le CICC a été créé en 1969 dans le but de rassembler des chercheurs désireux de 

comprendre, dans une perspective multidisciplinaire, les processus de régulation des 

comportements criminels, ainsi que les différentes modalités d'intervention déployées par 

les institutions publiques, privées et communautaires pour y faire face. Il constitue le plus 

important regroupement de chercheurs travaillant sur les phénomènes criminels, leur 

contrôle et la sécurité dans l'espace francophone, et se situe également parmi les 

principaux centres dans son domaine au niveau international. 

Le CICC est composé de 43 chercheurs réguliers provenant de six universités québécoises 

(Université de Montréal, Université du Québec à Trois-Rivières, Université Laval, 

Université du Québec à Montréal, Université McGill, Université de Sherbrooke) et de deux 

organismes publics et parapublics, ainsi que de 83 collaborateurs venant du Québec, du 

Canada et de l'international (France, Suisse, Royaume-Uni, …) qui participent à nos études 

et à la diffusion des résultats. Ces chercheurs et collaborateurs sont issus de champs 

disciplinaires qui incluent notamment la criminologie, la psychologie, la sociologie, le droit, 

la philosophie et la science politique. 

Trois Chaires de recherche du Canada sont également affiliées au CICC. La première 

(Chaire de recherche du Canada en sécurité, identité, technologie), dont le titulaire est 

Benoit Dupont, fait porter ses analyses sur les répercussions que produisent les 

changements technologiques sur la sécurité des individus. La seconde (Chaire de recherche 

du Canada en surveillance et construction sociale du risque), attribuée à Stéphane Leman-

Langlois à l'Université Laval, vise à évaluer les diverses pratiques de contrôle social qui 

relèvent de la surveillance. La troisième (Chaire de recherche du Canada sur les conflits et 

le terrorisme), attribuée à Aurélie Campana à l'Université Laval, cherche à comprendre 

pourquoi des individus qui servent une cause vont jusqu'à commettre des actes terroristes 

pour la défendre.  

En 2003, le CICC et l’Université du Québec à Trois-Rivières ont créé un regroupement 

composé à l’époque de 4 chercheurs (6 en 2008), tous professeurs au département de 

psychoéducation de l’UQTR. Ce regroupement bénéficie d’une double source de 

financement : l’UQTR et l’Université de Montréal (via la subvention FQRSC 

Regroupement stratégique du CICC). Il est prévu que, d'ici 2017, le CICC change de 

statuts pour se transformer en centre interuniversitaire rattaché à l'Université de Montréal 

et à l'Université du Québec à Trois-Rivières, ce qui marquera le renforcement de la place 

occupée par l'UQTR. 
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Les membres réguliers sont les chercheurs dont les principaux travaux de recherche s'effectuent dans le 

cadre du Centre ou dans le cadre d'une équipe ayant obtenu une subvention d'équipe de recherche qui 

est administrée ou coadministrée par le Centre. Les collaborateurs sont des chercheurs qui participent 

aux travaux de recherche du Centre, mais de manière plus ponctuelle. 

Le centre est né il y a 40 ans d'un partenariat scientifique entre l'Université de Montréal et la Société 

Internationale de Criminologie. Fort de cet héritage et pour assurer son rayonnement, le CICC 

fonctionne en réseau avec 19 centres et organismes présents sur les cinq continents qui lui permettent 

de profiter de programmes d'échanges de chercheurs et de participer aux principales activités de ces 

organismes. Ces ententes permettent la réalisation d'activités scientifiques diverses. 

Le leadership scientifique exercé par les chercheurs du CICC et leurs contributions à l'avancement des 

connaissances se manifestent par leur productivité en matière de publications, mais aussi par 

l'importance accordée à la collaboration avec les milieux de pratique qui font connaître leurs besoins, 

partagent des données empiriques très riches et suscitent de nombreuses activités de transfert de 

connaissances. Au cours des dernières années, nous avons ainsi contribué à repenser de manière aussi 

bien théorique qu'appliquée la délinquance sexuelle et son traitement, la sécurité intérieure et sa 

gouvernance, les réseaux criminels et leur organisation, l'intervention auprès des jeunes contrevenants, la 

régulation de la criminalité technologique ou encore le phénomène des gangs de rue. 

 

 

Mandat 

La mission première du CICC consiste à réaliser des recherches de pointe sur les processus de 

régulation des comportements criminels, ainsi que les différentes modalités d'intervention déployées par 

les institutions publiques, privées et communautaires pour y faire face. Ces recherches sont effectuées en 

association avec des étudiants de tous les cycles d'enseignement et servent de levier à leur formation. Le 

résultat de ces recherches aide à promouvoir des mesures concrètes visant une plus grande qualité de vie 

et un respect plus attentif  des droits et des libertés. Enfin, le CICC assume une mission de 

rassemblement à l'égard des recherches qui se poursuivent en diverses langues et dans divers foyers 

nationaux. 
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Objectifs 

Par sa taille, la qualité de ses chercheurs et leur capacité de s'exprimer dans diverses langues, le CICC 

veut tenir une des premières places parmi les centres d'excellence internationaux de recherche et de 

formation qui se penchent sur les phénomènes criminels, leur contrôle et la sécurité des individus. Le 

CICC s'efforce ainsi d'être le pôle fédérateur des recherches en langue française dans ces domaines. 

Le primat du français n'est toutefois pas exclusif, car le Centre promeut également la mise en lien des 

diverses traditions nationales de recherche dans ses champs d'activité. Pour réaliser ces objectifs, le 

CICC fonctionne en réseau avec un ensemble de centres situés dans divers pays, avec lesquels il 

partage des protocoles de collaboration, qui lui permettent de profiter de programmes d'échanges de 

chercheurs et d'étudiants et de participer aux principales activités de ces organismes. Ces ententes 

permettent la réalisation d'activités scientifiques et de formation tant au plan national 

qu'international. 
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La spécialisation de recherche de 

l’étudiant(e) en quelques mots clés 

Le sujet de mémoire 

ou de thèse indique 

l’expertise de 

l’étudiant(e)  

sur un sujet précis 

Le nom des 

chercheurs qui 

supervisent 

cet(te) 

étudiant(e) et 

que vous pouvez 

contacter 

Les principales réalisations de 

l’étudiant(e) ainsi que ses 

publications récentes  

La manière de rejoindre cet(te) 

étudiant(e) 

Les diplômes les plus 

récents de l’étudiant(e) 

Ses expériences de 

travail les plus 

pertinentes  

Une description des 

recherches  sur 

lesquelles a travaillé 

cet(te) étudiant(e) en 

collaboration avec les 

chercheurs du 

Centre. Cela 

représente son 

expertise particulière. 

La structure 

Chaque fiche a été lue et approuvée  

par le(s) chercheur(s) du CICC cité(s) en références.  
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Cette mention signale que l’étudiant(e) est ou a été boursier(ère) du CICC. Boursier 

CICC 
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Boursier 

CICC 

 maxime.reeves-latour@umontreal.ca 

Maxime 

REEVES-LATOUR 

• Doctorat en criminologie, Université de Montréal, 2016 

(espéré) 

• Maîtrise en criminologie, Université de Montréal, 2012 

• Baccalauréat par cumul (histoire et criminologie), Université 

de Montréal, 2010 

 

• Chargé de cours, École de criminologie (2012-2015) 

– Perspectives historiques en criminologie (CRI 1001) 

– Pénologie (CRI 2410) 

La délinquance en col blanc – Je m’intéresse à plusieurs 

thématiques touchant la criminalité en col blanc : le processus 

décisionnel des acteurs impliqués dans ces crimes, la régulation 

des activités économiques ainsi que la réaction sociale formelle et 

informelle associée à ce type de délinquance. Mes spécialisations 

touchent plus particulièrement la collusion et la corruption 

politique dans le milieu de la construction au Québec. 

 

La question des armes à feu, de leur contrôle et de leur impact 

sur le taux de criminalité – Je m’intéresse plus précisément  à 

l’effet des armes à feu sur le taux de crimes violents. Je me 

concentre également sur la question des dynamiques propres à 

l’utilisation des armes longues, des armes de poing et des armes 

prohibées au Québec et au Canada. 

 

Le système de justice pénale et la perspective historique en 

criminologie – À travers les charges de cours que je dispense 

depuis 2012, je me suis construit une solide base théorique sur les 

questions relatives aux systèmes de justice pénale canadien et 

américain. Je privilégie également, à travers l’étude de ces 

thématiques, une approche socio-historique permettant des 

regards plus complets et généraux sur ces questions.  

Reeves-Latour, Maxime, Blais, Étienne 

& Morselli, Carlo. Contextualizing the 

Relationship between Firearm 

Availability and Homicide Rates: The 

Canadian Case. Homicide Studies. 

Article présentement sous revision.  

 

Reeves-Latour, Maxime. (2016). Vers 

une compréhension contextualisée des 

réformes législatives et institutionnelles 

générées par les délinquances en col 

blanc. Criminologie, 49 (1), 123-153. 

  

Reeves-Latour, Maxime, & Blais, 

Étienne. (2014). L’effet de la 

disponibilité des armes à feu sur les taux 

d’homicides au Québec : une étude de 

séries chronologiques. Revue 

canadienne de criminologie et de justice 

pénale, 56, 105-135. 

• Délinquance en col blanc 

• Délinquance 

organisationnelle 

• Violences armées 

• Système de justice pénale 

canadien 

• Histoire et problèmes 

théoriques  

Analyse socio-historique des délinquances dans le milieu 

de la construction du Québec. 

Carlo Morselli, CICC-UdeM 

Étienne Blais, UdeM 

Denis Lafortune, CICC-UdeM 

Références :  

FORMATION 

RÉSUMÉ DU POSTER 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

Publications : 
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Prix de la meilleure affiche 
« innovation en recherche » 



Trajectoires, réussite  
et carrières criminelles 
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 Valerie.aubut@Usherbrooke.ca 

VALÉRIE 

AUBUT 

• Maîtrise en sciences cliniques, Université de Sherbrooke, en 

cours 

• Baccalauréat en criminologie, Université de Montréal, 2013 

• Majeure en sociologie, Université de Montréal, 2010 

 

• Coordonnatrice de projets, Programme d’études et de 

recherche en toxicomanie, Université de Sherbrooke, 2015 à… 

• Auxiliaire d’enseignement, Programme d’études et de 

recherche en toxicomanie, Université de Sherbrooke, 2016 

• Assistante de recherche en toxicomanie, Université de 

Sherbrooke, 2013 à … 

La consommation problématique de substances psychoactives 

(SPA, alcool, drogues ou médicaments), est une réalité vécue par 

de nombreuses personnes âgées (PA). La présence de PA dans 

les centres de réadaptation en dépendance (CRD) se serait 

d’ailleurs accentuée au cours des dernières années. La 

consommation problématique de SPA et ses conséquences pour 

les PA demeurent un phénomène méconnu. Afin de mieux 

comprendre la problématique, le point de vue des PA est 

rarement recueilli et les dimensions individuelles et sociales 

influençant leur parcours sont peu documentées.  Notre objectif 

est de décrire les trajectoires de recherche d’aide et d’utilisation 

de services en lien avec les trajectoires de consommation de SPA 

des personnes âgées en CRD selon leur point de vue. Lors de 

cette présentation par affiche, les résultats de cette étude 

qualitative descriptive, basée sur des entrevues individuelles en 

profondeur auprès de personnes âgées de 65 ans et plus en CRD, 

permettront d’illustrer, synthétiquement, les différentes 

interrelations entre les trajectoires addictives et de recherche 

d’aide et les évènements marquants, notamment les épisodes de 

comorbidités, qui les façonnent, singulièrement ou 

concurremment. Les implications cliniques des résultats seront 

discutées.  

Communications scientifiques : 

Aubut, V., Bertrand, K., Cousineau, M.-

M. (2015, juillet). Trajectoires addictives 

des personnes âgées (PA) et trajectoires 

de recherche d’aide et d’utilisation de 

services : le point de vue des usagers. 

Une analyse des résultats obtenus. 

XXXIVième Congrès international de 

droit et santé mentale Vienne, Autriche.  

Aubut, V., Cousineau, M.M. & 

Bertrand, K. (2014, mai). La 

consommation problématique de 

substances psychoactives et la recherche 

d’aide et de services par les personnes 

âgées. Communication orale, XIVème 

colloque de l’Association internationale 

des criminologues de langue française. 

Liège, Belgique. 

Conférencière invitée par les 

partenaires: 

Aubut, V., Bertrand, K. & Cousineau, 

M.-M. (2015, novembre). Les trajectoires 

addictives des personnes âgées en lien 

avec les trajectoires de recherche d’aide 

et d’utilisation de services : points de vue 

d’usager. Formation croisée, journée 

d’échanges sous le thème de 

Vulnérabilités associées au 

vieillissement : comment les identifier et 

obtenir de l’aide. Trois-Rivières, 

Canada.  

 

• Consommation de substances 

psychoactives 

• Personnes âgées  

• Trajectoires addictives 

Les trajectoires addictives des personnes âgées en lien avec les 

trajectoires de recherche d’aide et d’utilisation de services: le point 

de vue d’usagers 

 

Karine Bertrand, Université de 

Sherbrooke 

Marie-Marthe Cousineau, 

Université de Montréal.  

 

Références :  

FORMATION 

RÉSUMÉ DU POSTER 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
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Boursière 

CICC 



 marie-pier.robitaille@umontreal.ca 

Marie-Pier 

ROBITAILLE 

• Ph.D Criminologie, Université de Montréal, 2016 (prévu) 

• M.Sc Criminologie, Université de Montréal, 2011 

• B.Sc Criminologie, Université de Montréal, 2009 

• Coordonnatrice de recherche, CRIUSMM, 2013-Aujourd’hui 

• Conférencière/Formatrice, SCQ-clientèle féminine et activités 

spécialisées, 2014-2016  

• Chargée de cours – La femme et la question criminelle, 

Université de Montréal (FEP), 2012-2015 

Dans A General Theory of Crime, Gottfredson et Hirschi (1990) 

ont proposé que le contrôle de soi (CS) soit le principal facteur 

prédisant les différences individuelles, et donc les différences 

sexuelles, liées aux comportements antisociaux (CA). Objectifs. 

Tester si le CS est similairement associé aux CA des hommes et 

des femmes et s’il explique l’entièreté des différences sexuelles. 

Méthodologie. 3007 participants de l’ELEMQ suivis 

prospectivement pendant 15 ans. Le CS est mesuré à l’enfance 

par des indicateurs comportementaux et attitudinaux rapportés 

par la mère et les enseignants. Les CA sont mesurés à 

l’adolescence et au début de l’âge adulte à l’aide de 

questionnaires, entretiens et dossiers criminels. Des régressions 

(logistiques et ZINB) ont permis de tester les effets principaux et 

d’interaction entre le sexe, le CS et les CA. Résultats. Le contrôle 

de soi est un facteur de risque des CA des hommes et des 

femmes, qui n’explique que partiellement les différences 

sexuelles. La proportion des différences sexuelles expliquée par le 

contrôle de soi varie en fonction de la nature des CA, de la 

période développementale et du type de mesure. L’association est 

plus forte avec la fréquence/diversité des CA qu’avec leur simple 

occurrence. Un pattern de résultats différent est révélé pour la 

violence envers un partenaire intime. Conclusion. D’autres 

facteurs sont nécessaires pour expliquer l’étiologie des différences 

sexuelles liées aux CA.  

Robitaille, M-P., Ouellet-Morin, I., 

Cortoni, F., Lacourse, E., Côté, S., 

Boivin, M., Vitaro, F., Tremblay, R. 

(soumis). Sex differences in antisocial 

behavior in adolescence and adulthood: 

A test of the general theory of crime. 

Journal of Research in Crime and 

Delinquency.  

Robitaille, M-P., Ouellet-Morin, I., 

Boivin, M., Vitaro, F. & Tremblay, R.E. 

(en préparation). Poor self-control, 

parental social control and antisocial 

behavior from childhood to 

adolescence: evidence of developmental 

reciprocal influences. Journal of the 

American Academy of Child and 

Adolescent Psychiatry 

Robitaille, M-P., Ouellet-Morin, I., 

Cortoni, F., Côté, S.M., Boivin, M., 

Vitaro, F. & Tremblay, R.E. (en 

préparation). Working Mothers, 

Delinquent Children? Analysis of the 

Effect of Familial Patriarchy and 

Supervision on Boys and Girls 

Antisocial Behavior. Developmental 

Psychology. 

 

• Différences sexuelles 

• Développement des 

comportements antisociaux 

• Étude longitudinale 

• Contrôle de soi et contrôles 

sociaux 

Les différences sexuelles liées aux comportements antisociaux 

selon les théories du contrôle: une étude longitudinale sur 15 ans. 

Isabelle Ouellet-Morin, UdeM 

Franca Cortoni, CICC-UdeM 

Références :  

FORMATION 

RÉSUMÉ DU POSTER 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

Publications : 

12 

Boursière 

CICC 

Prix de la meilleure affiche  
3e cycle 



 marie.claire.saunders@umontreal.ca 

Marie Claire 

SAUNDERS 

• Maîtrise en criminologie, Université de Montréal, en cours 

• Certificat en criminologie, Université de Montréal, 2014 

• Baccalauréat en psychologie, Université McGill, 2009 

• Membre du Centre d’études sur le développement et 

l’adaptation des jeunes (Université de Montréal), 2016 

• Assistante de recherche, Projet sur l’univers personnel et social 

des adolescentes (Université de Montréal), 2015-2016 

• Coordonnatrice des programmes et animatrice sociale, 

Fondation des maladies mentales (Montréal), 2011-2013 

Callous-unemotional (CU) traits (lack of empathy, guilt or 

remorse, shallow affect) have been linked to higher levels of 

externalizing problems (conduct problems, hyperactivity) and 

lower levels of internalizing problems (anxiety-depression). 

Furthermore, twin studies have shown high genetic contributions 

to CU traits as well as externalizing and internalizing problems. 

However, little research has investigated whether these 

traits/behavioural problems share a common genetic etiology. In 

other words: is there an overlap in the genetic contributions 

between (1) CU traits and externalizing problems and (2) CU 

traits and internalizing problems?  

 

We used data from the Developmental Outcomes in a Genetic 

Twin Study in Sweden (DOGSS), a longitudinal twin study of 

Swedish twins that began in 1992 (n = 428, 42% female, age = 15). 

We first performed univariate analyses to estimate the 

contribution of genetic, shared and unique environmental factors 

to each type of traits and behaviours. Then, we performed 

Cholesky decompositions to measure the overlap in these factors. 

We found positive genetic correlations between CU traits and 

externalizing problems (i.e., conduct problems and hyperactivity). 

In addition, we found a negative genetic correlation between CU 

traits and internalizing problems. 

Avril 2015: Présentation « The role of 

callous-unemotional traits in bullying 

and victimization », Colloque de 

Méthodologie quantitative de 

l’Université de Montréal 

 

Mai 2016: Présentation  

« Étiologie des traits d’insensibilité 

émotionnelle et associations avec les 

troubles externalisés et internalisés »,  

Congrès de l’ACFAS 

 

En cours: préparation de l’article 

Callous-unemotional traits: Genetic 

overlap with externalizing and 

internalizing symptoms in a sample of 

adolescent twins 

• Callous-unemotional traits 

• Externalizing problems 

• Internalizing problems 

• Etiology 

• Genetic overlap 

Callous-unemotional traits: genetic overlap with externalizing and 

internalizing symptoms. 

Nathalie Fontaine, UdeM 

Paul Lichtenstein (Karolinska 

Institutet) 

Références :  

FORMATION 

RÉSUMÉ DU POSTER 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

Publications : 

13 

Prix de la meilleure affiche  
2e cycle (ex-aequo) 



Études policières et sécurité routière 
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 annie.bernier.4@umontreal.ca 

Annie 

BERNIER 

• Maîtrise en criminologie, option criminalistique, Université de 

Montréal, 2016  

• Baccalauréat spécialisé approfondi en criminologie, Université 

d’Ottawa, 2014 

• Assistante de recherche, Trajetvi, 2015-2016 

• Intervenante communautaire, Centre espoir Sophie (stage),  

Ottawa, 2013-2014 

Le harcèlement par l’entremise des technologies de l’information 

et de la communication (TIC) (téléphone cellulaire, réseaux 

sociaux…) se révèle une stratégie de plus en plus utilisée par les 

conjoints violents pour exercer un contrôle à distance sur leur 

conjointe ou ex-conjointe. Le harcèlement commis par les TIC 

laisse des traces dans le monde virtuel qui sont accessibles et qui 

devraient être utilisées pour aider la femme à prouver que du 

harcèlement a été fait par leur conjoint. De plus en plus, la 

littérature s’intéresse à l’impact des TIC en violence conjugale 

souvent en analysant les facteurs de risques pouvant mener au 

cyberharcèlement. Cette étude dresse un portrait des traces 

numériques pouvant être retrouvées et utilisées pour la 

constitution de la preuve de harcèlement criminel. Des entrevues 

qualitatives sont menées avec des policiers, des spécialistes de la 

trace et une représentante des maisons d’hébergement pour 

femmes victimes de violence conjugale afin de connaitre les 

particularités en lien avec cette problématique. Cette étude 

suggère les possibilités de traces pertinentes pouvant être 

recueillies dans les différents appareils de la victime et de 

l’agresseur grâce aux avancements technologiques de la science 

forensique. 

Bernier, A. (8 mars 2016). L’impact des 

nouvelles technologies en violence 

conjugale. Communication orale à 

Oxfam Québec: Montréal. 

• Violence conjugale 

• Harcèlement criminel 

• Technologies de 

l’information et de la 

communication (TIC) 

• Traces numériques 

Les traces numériques au secours des femmes victimes de 

harcèlement criminel. 

Marie-Marthe Cousineau, 

UdeM 

Références :  

FORMATION 

RÉSUMÉ DU POSTER 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
Publications : 

15 



Boursière 

CICC 

 julie.delle.donne@umontreal.ca 

Julie 

DELLE DONNE 

• Maîtrise en Criminologie, Université de Montréal, En cours 

• Baccalauréat en Droit, Université de Montréal, 2013 

• Certificat en Criminologie, Université de Montréal, 2008 

(Mention d’excellence) 
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Titre : Innovation et « policing » : Facteurs ayant une influence sur 

l'adoption des médias sociaux par les membres des organisations 

policières du Québec. 

 

Les médias sociaux (MS) ont entrainé de nouvelles dynamiques 

criminelles face auxquels les organisations policières ont dû 

s’adapter. Ce changement dans les pratiques policières a été 

abordé par les chercheurs américains et européens alors que le 

sujet demeure méconnu au Québec. Afin de remédier à ce 

manque de connaissance, la présente étude explore, par le biais 

d’un sondage administré à des membres (N=96) de diverses 

organisations policières du Québec, l’adoption des MS. La 

théorie de la diffusion de l’innovation de Rogers (2003) et le 

concept de multi dimensionnalité du « policing » abordé par 

Brodeur (2003, 2010) sont utilisés afin d’observer qui dans 

l’organisation a adopté cet outil technologique et les facteurs ayant 

une influence sur le temps consacré par un membre à cette 

utilisation. Les résultats démontrent que les MS n’ont pas été 

adoptés uniquement par les spécialistes des MS, mais également 

par les autres membres de l’organisation. De plus, la variation du 

temps consacré par un membre à cette utilisation est influencée 

par son environnement, mais également par sa perception des 

MS.  

 

 

Carpentier-Laberge, C. et Delle Donne, 

J. (2016 à paraître). Les médias sociaux 

nouvel outil de prévention ? Association 

des services de réhabilitation sociale du 

Québec - Porte ouverte, 29(1). 

 

• Innovation 

• Police 

• Médias sociaux 

Étude sur l’utilisation des médias sociaux par les membres des 

organisations policières du Québec. 

Francis Fortin, CICC-UdeM 
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L’objectif de la présente étude était de faire une analyse spatiale 

du comportement policier de la Sûreté du Québec en prenant 

comme cadre théorique la théorie écologie du comportement 

policier de Klinger (1997). La théorie postule que la vigueur 

policière serait inversement proportionnelle à la charge de travail 

de la police, la déviance et la désorganisation sociale. Les résultats 

indiquent que la vigueur policière est plutôt liée positivement avec 

la charge de travail et certaines variables de la désorganisation. 

Des liens variés sont observés avec la déviance. Ces résultats 

s’opposent à la théorie de Klinger. Dans sa théorie, Klinger prend 

en compte l’environnement global du policier. Toutefois, le 

policier prend ses décisions surtout considérant son 

environnement immédiat, par exemple le suspect ou la victime. 

Une théorie écologique du comportement policier devrait 

prendre en compte non seulement l’environnement global du 

policier, mais aussi son environnement immédiat.  

 

Gagnon-Fontaine, M. (2014). La police 

et la cyberintimidation. Note de 

recherche no. 25. 

• Comportement policier 

• Police 

• Environnement 

• Écologie 

• Vigueur 

• Rural 

Les variations spatiales du comportement policier: l’exemple de la 

Sûreté du Québec. 

Rémi Boivin, CICC-UdeM 
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Les jeunes conducteurs étant surreprésentés dans les statistiques 

d’accidents de la route, les programmes d’accès graduel à la 

conduite (PAGC) visent à réduire les taux de collision et de décès, 

entre autre par l’imposition de restrictions strictes. De 

nombreuses études sur les PAGC ont démontré une diminution 

des risques d’être impliqués dans un accident de la route chez les 

jeunes, mais peu d’entres elles se sont intéressées à l’effet dissuasif 

des PAGC en matière d’infractions routières.  

L’objectif de cette recherche est d’étudier l’effet du type de 

permis de conduire et des restrictions qui y sont rattachées sur les 

perceptions du conducteur et sur ses intentions délictuelles.  

À partir d’un échantillon de 392 jeunes conducteurs québécois 

(18-25 ans) et d’une méthode d’appariement sur les scores de 

propension, nos résultats indiquent que les jeunes soumis au 

PAGC (détenteurs d’un permis d’apprenti conducteur ou 

probatoire) perçoivent plus sévèrement les problématiques de 

sécurité routière et ont une intention délictuelle moins élevée que 

les détenteurs de permis régulier sans restrictions.  

Nous discutons de l’apport d’étudier l’efficacité des PAGC selon 

l’optique de la dissuasion conditionnelle. En effet, les restrictions 

particulières aux PAGC sont un exemple d’élément contextuel 

pouvant entrer en jeu dans l’effet dissuasif des mesures et 

sanctions.  

Poirier, B. et Blais, É. (soumis, 

novembre 2016). Low self-control and 

sanction threats: a study of deterrence 

as a communication theory . 

Communication soumise au Annual 

Meeting of the American Society of 

Criminology, New Orleans. 

 

Poirier, B. (2015). Criminalité juvénile 

sur les territoires de la Sûreté du 

Québec : mesure d’impact du 

Programme d’intervention en milieu 

scolaire (Rapport de stage inédit). 

Université de Montréal. 

 

 

• Dissuasion 

• Faible maîtrise de soi 

• Sécurité routière 

 

Dissuasion et sécurité routière chez les individus ayant une faible 

maîtrise de soi. 

Étienne Blais, UdeM 

(directeur de recherche) 
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• Assistant de recherche, Université de Montréal 2015 

• Journaliste-pigiste (expertises corporatives et légales) 2010 

• Rédaction de cas (MBA et M.sc. HEC Montréal) 2005 

Le système de justice actuel est souvent critiqué pour son manque 

de célérité. Ceci dit, aucune étude n’avait fait un recensement des 

impacts des délais déraisonnables sur les pratiques 

professionnelles des juristes ainsi que sur les stratégies de la 

défense en droit pénal. 

 

Cette recherche aura donc recensé toutes les décisions 

québécoises en matière criminelle de 2000 à 2015 pour relever les 

principales tendances en lien avec la hausse des délais 

procéduraux du système de justice. 

 

Les chercheurs (Chloé Leclerc et Vincent Langlois) ont compilé 

et analysé des centaines de décisions où la défense présentait une 

requête en arrêt de procédures ayant comme fondement le droit 

constitutionnel d’être jugé dans un délai raisonnable s’appuyant 

sur les articles 7, 11b) et 24(1) de la Charte canadienne des droits 

et libertés. 

 

Les résultats et conclusions de recherche ont été publiés dans La 

Presse le 30 janvier 2016 et feront l’objet d’une soumission de 

rédaction au magazine du Barreau dans les prochains mois.  

 

Leclerc, C. et Langlois, V. délais de la 

justice, hausse « substantielle » des 

requêtes en délais déraisonnables, la 

presse, 30 janvier 2016.  

• Justice pénale 

• Administration de la justice 

Délais déraisonnables en matière de justice criminelle 

Chloé Leclerc, CICC-UdeM 
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La conception des enjeux environnementaux et leur prise en 

charge par l’État sont loin d’être des phénomènes immuables. 

Comme l’affirme à juste titre Lascoumes, « l’environnement tel 

que nous le vivons, le concevons, le revendiquons est d’abord une 

construction sociale » (1994: 9). Il s’avère dès lors primordial de 

tenir compte du caractère dynamique et contextuel lorsqu’on 

souhaite comprendre l’action publique en faveur de 

l'environnement.  

 

C’est dans cette perspective que la présente étude s’inscrit. Celle-

ci prend la forme d’une analyse en deux temps des politiques 

canadiennes en matière de protection de l'environnement au 

cours des quarante dernières années. Dans un premier temps, il 

s'agit de montrer comment la protection de l'environnement a été 

pensée en tant qu’enjeu de politique publique au Canada, en 

portant une attention spéciale à l’évolution des discours des 

autorités fédérales au fil des années. Dans un second temps, il 

s'agit de confronter ce récit officiel aux mesures concrètes de prise 

en charge des infractions liées aux lois et règlements canadiens en 

matière de protection de l’environnement. 

Daviault, A. et Amicelle, A. (2016, 

février). L’environnement sous haute 

surveillance ? Étude sur les grandes 

tendances en matière de régulation et 

de prise en charge des délits liés à 

l’environnement au Canada. 

Présentation faite dans le cadre du 

Forum Environnement de la Faculté 

d’arts et sciences UdeM, Montréal, 

Québec. 

 

• Crimes environnementaux 

• Gestion différentielle des 

illégalismes 

• Gestion des risques 

Analyse de la mise en œuvre de la législation canadienne sur la 

protection de l’environnement. 

Anthony Amicelle, CICC-

UdeM 

Sophie Couture, CIUSSS 
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Cet article explore un cas de Guy Turcotte durant lequel le 

système judiciaire a été fortement discuté et critiqué. L'affaire a 

reçue une importante attention de la part du public et des sphères 

politiques et juridiques à travers le pays. 

 

L’article concentre ses conclusions sur la période suivant le 

verdict. Cette période a été caractérisée par un accès limité aux 

sources officielles d'information. L’étude suppose que le manque 

d'information peut conduire les médias à utiliser un contenu 

caractérisé par un discours par et pour le public.  L'article explore 

également les différences dans le traitement des faits de justice et 

des sources d'information entre deux journaux francophones: le 

Journal de Montréal (JM) et La Presse de Montréal (LP).  

 

Dans l'ensemble, les 239 articles publiés entre 2009 et 2012 ont 

révélé l'utilisation de cadres populistes et des variations dans les 

informations couvertes dans chaque journal.  

Duval, M.-C. (2013). Des trajectoires 

scolaires explorées : point de vue des 

jeunes contrevenants, Défi jeunesse, 

Revue professionnelle du conseil 

multidisciplinaire, XX(1). octobre, 23-

32.  

 

Présentation individuelle, 71st Annual 

Meeting of the American Society of 

Criminology, November 18th-22th 2015, 

Washington DC, United States. 

  

Présentation par poster, Deuxième 

Forum Scientifique des Cycles 

Supérieurs en Criminologie, Université 

de Montréal, 23 avril 2015, Montréal. 

  

Présentation individuelle, Xe Séminaire 

Gangs et délinquance du Centre 

d'expertise Délinquance et Troubles de 

comportement (CE|DTC) du Centre 

jeunesse de Montréal – Institut 

universitaire (CJM-IU), 11 et 12 juin 

2014, Montréal. 

• Médias et représentation 

• Système de justice 

• Populisme pénal 

Noir sur Blanc: la couverture médiatique du système de justice. 

Chloé Leclerc, CICC-UdeM 
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• Assistante de recherche, Université de Montréal, 2016 
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La production de méthamphétamine, une drogue aux propriétés 

addictives qui cause la relâche de la dopamine, a connu un essor 

ces dernières décennies. La production de cette drogue se fait par 

synthèse chimique dans les laboratoires clandestins; ce qui 

soulève des enjeux importants en matière de sécurité et de santé 

publique. Certaines recherches ont étudié la production de 

méthamphétamine à l’aide de jugement à la cour tandis que 

d’autres ont interviewé des producteurs de méthamphétamine, 

mais elles ont été limitées par le peu de détails relatifs à la recette 

utilisée. Ainsi, cette recherche adopte une approche qui permet 

de pallier ce manque de détails en utilisant des données peu 

utilisées en criminologie, soit les recettes de production de 

méthamphétamine colligées d’internet. Pour ce faire, une dizaine 

de recettes propre à la production de méthamphétamine ont été 

téléchargées de l’internet en utilisant des mots-clés comme : meth 

recipe, meth, shake and bake, speed recipe, meth synthesis etc. 

Ces recettes ont été analysées à l’aide d’une grille d’analyse propre 

à la méthode qualitative. La compréhension de la production de 

la méthamphétamine permet d’évaluer les stratégies de 

prévention mises en place par les gouvernements relativement aux 

recettes utilisées et de proposer de meilleures stratégies. De plus, 

la modification des recettes en fonction des nouvelles législations 

mises en place permet de démontrer la capacité d’adaptation des 

criminels.  

Kaneb, H.M., Folkmann, A.W., Belzil, 

V.V., Jao, L.E., Leblond, C.S., Girard, 

S.L., Daoud, H., Noreau, A., 

Rochefort, D., Hince, P., Szuto, A., 

Levert, A., Vidal, S., André-Guimont, 

C., Camu, W., Bouchard, J.P., Dupré, 

N., Rouleau, G.A., Wente, S.R., Dion, 

P.A. (2015) Deleterious mutations in 

the essential mRNA metabolism factor, 

hGle1, in amyotrophic lateral sclerosis. 

Hum Mol Genet. 24(5), p.1363-73. 

 

Vidal, S. (2012) Protéine clé pour la 

sclérose latérale amyotrophique, 

Université de Montréal, 26 p.   

 

 

• Production de drogues  

• Méthamphétamine  

• Technologie de l’information 

• Législation 

Shake and Bake: Analyse des recettes de production de la 

méthamphétamine retrouvées sur Internet. 

David Décary-Hétu, CICC-

UdeM 
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“For over 40 years, the term moral panic and concept to which it is 

adjoined have been used throughout the socio-criminological literature 

as a means of describing collective overreactions to perceived wrongs. 

Since the 1980s, the concept has also been criticized for its inability to 

adapt to differing moral viewpoints and research paradigms. To address 

these criticisms and question the significance of moral panic’s continued 

use, this paper works to redefine the concept from its theoretical 

foundation to practical employment.  

A contextual-constructionist/post-positivist approach is, first, used to 

weigh claims of fact against an imperfect understanding of ‘the truth’. 

Moral panic is then defined as a means of describing collective, 

corrective-intended behaviour based on an irrational belief that 

exaggerates the threat posed by a social problem. To test and further 

nuance this definition, the Parliament of Canada’s decision to pass four 

bills that introduced or amended section 172.1 (luring a child) of the 

Criminal Code of Canada is deconstructed.  

Using a Historical Dialectic-Relational Approach to analyze the 

transcripts of House of Commons and Senate debates and committee 

meetings related to bills C-15A, C- 277, C-2, and C-10, the concept of 

moral panic is found to be an appropriate means of describing certain 

forms of collective behaviour. An outline of how members of 

parliament spoke, during the legislative process, of the media, expert 

witnesses, Internet child lurers, and victims of child sexual abuse 

provides additional context. The paper concludes by arguing that the 

moral panic concept can be mobilized in a way that is theoretically 

justifiable, adaptable to differing moral viewpoints, and of practical use.” 

Greco, C. & Corriveau, P. (2014). La 

représentation médiatique du leurre 

d’enfants à l’aide des nouvelles 

technologies: une mise en mots et en 

maux. Ambigua 1, 35-56 

 

Corriveau, P. & Greco, C. (2014). 

Misunderstanding 

(Mis)Understandings: Male Sex 

Workers and the Canadian Criminal 

Code. Sexuality & Culture 18(2), 346-

360  

 

Corriveau, P. & Greco, C. (2012). La 

« cyberpédophilie » et le cyberespace. 

Institut national de santé publique du 

Québec (INSPQ). Repéré à:  

https://www.inspq.qc.ca/agression-

sexuelle/fiches/la-cyberpedophilie-et-le-

cyberespace 

 

• (Moral) Panic 

• Socio-Criminological Theory 

• Internet Child Luring 

Falling Back on the Concept of (Moral) Panic . . . 

Patrice Corriveau 

David Joubert  

Jean-François Cauchie 

Francis Fortin, CICC-UdeM 
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Cette recherche doctorale propose d’analyser les taux, les 

variations et les déterminants des homicides en regard du système 

de contrôle social formel et informel ainsi que du fonctionnement 

de l’État dans différents pays du monde. A partir des données 

tirées de l’Enquête Mondiale sur l’Homicide dirigée par monsieur 

Marc Ouimet et des données présentées par l’Organisation 

Mondiale de la Santé et l’Office des Nations Unies sur les 

Drogues et le Crime (UNODC), la présente recherche entend 

proposer une analyse quantitative de la variation et des 

déterminants socioéconomiques des homicides dans ces pays, en 

regard de l’efficacité des contrôles sociaux formels et informels. 

 

Claire Chabot, « Mathieu Trachman, 

Le travail pornographique. Enquête sur 

la production de fantasmes, Paris, La 

Découverte, coll. « Genre & sexualité », 

2013, 300 p. », Terrains/Théories [En 

ligne], 3 | 2015, mis en ligne le 29 juin 

2015, URL : https://teth.revues.org/560 

 

Claire Chabot, « Peter Baldwin, Le 

Narcissisme des petites différences. 

États-Unis et Europe : stéréotypes et 

faits », Lectures [En ligne], Les comptes 

rendus, 2014, mis en ligne le 20 mai 

2014, URL : 

http://lectures.revues.org/14654 

 

Claire Chabot, « Etienne Helmer, 

Epicure ou l’économie du bonheur », 

Lectures [En ligne], Les comptes 

rendus, 2013, mis en ligne le 16 avril 

2013, URL : 

http://lectures.revues.org/11265 

 

• Homicides 

• Violences criminelles 

• Contrôle social 

 

Des variations de l’homicide dans le monde : une approche de 

criminologie comparée 

Marc Ouimet, CICC-UdeM 

Maurice Cusson, CICC-UdeM 
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• Candidate au doctorat en criminologie, Université de 
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• M. Sc. en criminologie, Université de Montréal, 2010 

• B. Sc. Science politique, Universidad de los Andes, 2006 

 

• Auxiliaire de recherche de Karine Côté-Boucher, Centre 

international de criminologie comparée, 2015-2016 

• Auxiliaire de recherche de Jean Bérard, Centre international de 

criminologie comparée, 2015-2016 

Titre: La violence de masse comme travail: Les expériences du 

sale boulot des « Héros de Montes de Maria » en Colombie 

 

Notre poster présente les résultats d’une recherche sur 

l’expérience de la violence de masse, de 12 anciens combattants 

d’un groupe paramilitaire en Colombie. En partant d’une revue 

des recherches sur la violence comme travail bureaucratique dans 

le cadre de l’holocauste, nous proposons d’analyser la violence 

paramilitaire comme une expérience d’un travail de contrôle 

social, qui consiste à éliminer des personnes étiquetées comme 

déviantes. Nos analyses d’entrevues phénoménologiques 

montrent que pour les combattants, la violence est un travail qui 

est avant tout une expérience sociale dans le cadre du groupe. La 

division du travail dans le groupe crée différents types 

d’expériences de travail dans l’espace géographique du groupe. 

Nous analysons l’expérience des combattants, des exécuteurs, des 

radio-opérateurs et des gardes du corps. Nous montrons 

l’importance jouée par les émotions, les liens sociaux, la morale, 

les besoins financiers et les représentations, dans le travail 

paramilitaire.  

 

Manrique, G. & Tanner, S. 2016. ‘To 

Prevent the Existence of People 

Dedicated to ‘Causing Trouble’: Dirty 

work, Social Control and Paramilitaries 

in Colombia. British Journal of 

Criminology, 56 (1): 87-104 

 

Manrique, G. 2014. Lands, wars and 

restoring justice for victims. In Jo-Anne 

M. Wemmers (Ed.). Reparation for 

Victims of Crimes against Humanity : 

The healing role of reparation. London 

and New York : Routledge 

 

• Groupes paramilitaires 

• Violences de masse 

• Exécuteurs 

• Méthodes qualitatives 

• Colombie 

L’expérience de la violence de masse comme travail, selon des 

anciens combattants des Autodéfenses unies de Colombie 

 

Samuel Tanner, CICC-UdeM 
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Université de Montréal, 2013-2015 

• Maitrise en travail social, Université McGill, 2011-2012 

• Bachelier ès arts, Université Laval, 2005-2009 

 

• Aux. de recherche, CIUSS-Centre Sud (Centre Jeunesse), 

2013-2018  

• Aux. de recherche, CIUSS-Est-de-l ’île (IUSMM), 2014-2018  

• Aux. de recherche, Université de Montréal, 2013-2015 

• Aux. de recherche, Université McGill, 2013-2015 

Les actes criminels sont les événements traumatiques qui 

touchent le plus de personnes. Les victimes de tels actes sont à 

risque de développer des symptômes post-traumatiques mais elles 

sont également à risque de développer des symptômes dépressifs. 

Cette étude utilise des données secondaires de 132 victimes 

d’actes criminels dont les 2/3 avaient été assignés à un groupe de 

traitement (c.-à-d.: une intervention cognitive-comportementale 

brève axée sur le trauma). Des questionnaires ont été distribués à 

quatre temps de mesure (T0=2 semaines, T1=2 mois, T2=6 mois, 

T3=12 mois). Les résultats d’une analyse par modèle mixte 

(individual growth curve analysis) montre que le taux initial de 

dépression sur l’échelle de dépression de Beck (BDI) est élevé 

(M=23,04) et tend à diminuer graduellement avec le temps 

surtout avant le T2. Le soutien social est associé à des symptômes 

dépressifs plus bas (F(1., 405,72) = 46,67, p < ,00)  alors que le 

contexte de violence conjugale est associé à des taux de 

dépression plus élevés (F(1., 128,21) = 10,01, p < ,002). Ces effets 

demeurent stables dans le temps. L’intervention et le sexe 

masculin sont associés à une baisse plus accentuée des 

symptômes, mais l’indicateur BIC a rejeté leur inclusion dans le 

modèle final. Ces constats rappellent l’importance d’évaluer les 

symptômes dépressifs chez cette population à risque. 

Lamothe, J. & Guay, S. (soumis) 

Workplace violence and the meaning of 

work: A Phenomenological Analysis.  

 

Poirier, M.-A., Hélie, S. et Lamothe, J. 

(soumis) Le recours aux familles 

d’accueil de proximité : regard sur ce 

dispositif d’accueil dans le contexte 

québécois. 

 

Malo, C. et Lamothe, J. (2015) Plans et 

rêves de vie formulés par des jeunes 

suivis en protection de la jeunesse. 

Facteurs de stabilité et de changements. 

Dans C.  Lacharité, C., C. Sellenet, C. 

Chamberland (dir.). La protection de 

l’enfance : la parole des enfants et des 

parents. Québec : PUQ.  

 

• Victimologie 

• Trauma 

• Résilience 

• Violence au travail 

• Dépression 

Adaptation au travail après un acte de violence grave: une analyse 

de l’impact de différents modérateurs. 

 

Stéphane Guay 
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• Baccalauréat en psychoéducation, Université du Québec à 
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• Auxiliaire de recherche, CIUSSS de la Capitale-Nationale, 
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• Assistante de recherche, Université du Québec à Trois-
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Les jeunes issus de l’immigration mis sous garde en vertu de la 

LSJPA sont surreprésentés dans les centres de réadaptation du 

Centre jeunesse de Montréal – Institut universitaire (CJM – IU). 

Or peu d’études portent sur le processus d’acculturation de ces 

jeunes et de leurs familles. Les parents jouent pourtant un rôle de 

premier plan dans la prévention de la récidive de leur jeune. Les 

parents affrontent des défis d’intégration en plus d’être confrontés 

à la délinquance de leur jeune. Les difficultés d’intégration des 

parents peuvent être liées au processus d’acculturation expliqué 

par la théorie de Berry (1997). La recherche, appuyée par une 

méthodologie qualitative, vise à comprendre les enjeux vécus par 

ces familles, à partir d’entrevues réalisées auprès de jeunes (8) et 

de parents (7). Les premiers résultats indiquent que les parents 

immigrants parviennent à concilier leur culture d’origine à celle 

du pays de destination, tandis que leurs enfants vivent une 

situation plus contrastée.  Ces jeunes se trouvent dans une quête 

identitaire en raison de leur désir de respecter leurs parents et leur 

culture et leur volonté de se conformer aux valeurs du pays 

d’accueil, garantes de leur intégration. La séparation, une stratégie 

d’acculturation de Berry (1997), peut alors permettre, pour 

plusieurs jeunes, de soulager leur sentiment de confusion 

identitaire par l’affiliation à un groupe de pairs déviants. 

Plamondon, M. (2015a). La trajectoire 

migratoire de parents de jeunes 

hébergés dans le cadre de la LSJPA. 

Affiche présentée au du 22e concours 

d’affiches scientifiques de l’Université 

du Québec à Trois-Rivières, Trois-

Rivières. 

Plamondon, M., Jimenez, E. (2015b). 

Le processus d’acculturation à la culture 

québécoise chez les familles issues de 

l’immigration ayant un jeune sous la Loi 

sur le système de justice pénale pour 

adolescents (LSJPA). Affiche présentée 

au Colloque Paradoxes, Québec. 

Plamondon, M., Jimenez, E. & Alain, 

M. (2016b, communication acceptée). 

Le processus d’acculturation à la culture 

québécoise chez les familles issues de 

l’immigration ayant un jeune sous la Loi 

sur le système de justice pénale pour 

adolescents (LSJPA). 84e Congrès de 

l’ACFAS, Montréal.  

Plamondon, M., Jimenez, E. & Alain, 

M. (2016b). Le processus 

d’acculturation à la culture québécoise 

chez les familles issues de l’immigration 

ayant un jeune sous la Loi sur le 

système de justice pénale pour 

adolescents (LSJPA). Affiche présentée 

au lancement scientifique du CICC, 

Montréal. 

• Immigration 

• Acculturation 

• Délinquance 

• Adolescents 

• Quête identitaire 

 

Le processus d’acculturation à la culture québécoise chez les 

familles issues de l’immigration ayant un jeune sous la Loi sur le 

système de justice pénale pour adolescents (LSJPA) 

 

Estibaliz Jimenez, CICC-

UQTR 

Marc Alain, CICC-UQTR 
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• Baccalauréat en sexologie, Université du Québec à Montréal, 
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• Assistante de recherche, Université de Montréal, Hiver 2016 

• Auxiliaire d’enseignement, Université de Montréal, 2015-2016 

• Animatrice-intervenante, Maison des jeunes AdoZone de 

Pointe-Saint-Charles, 2012-2015 

 

L’évaluation du risque est une tâche cruciale auprès des 

délinquants afin de déterminer leurs besoins criminogènes et ainsi 

pouvoir établir des cibles de traitement susceptibles de réduire le 

risque de récidive. L’intérêt porté à l’utilisation des instruments 

mesurant ce risque chez les délinquants ayant une déficience 

intellectuelle (DI) a d’ailleurs augmenté depuis les 10 dernières 

années; leur efficacité prédictive étant remise en question. Dans 

cette étude, la validité prédictive de huit instruments d’évaluation 

du risque et la PCL-R a été analysée chez 550 auteurs 

d’infractions sexuelles, dont 54 ont une DI. Certains instruments 

semblent d’ailleurs prédire efficacement la récidive chez ce 

groupe:  le SVR-20 s’est révélé significatif en ce qui concerne la 

récidive sexuelle, le RMC, le RMV et la MnSOST-R pour la 

récidive violente et le VRAG pour la récidive non violente. Ainsi, 

dû au nombre restreint d’instruments ayant une efficacité 

significative, il semblerait important que  les cliniciens portent une 

attention particulière à l’instrument qu’ils utilisent pour prédire le 

risque de récidive des auteurs d’infractions sexuelles ayant une 

DI. 

 

Rousseau, K. (2016, février). Formation 

SPSS. Communication présentée dans 

le cadre du cours Analyse des données 

en sécurité-CRI6702, Université de 

Montréal. 

 

Rousseau, K. (2015, avril). Les 

instruments actuariels d’évaluation du 

risque : véritablement applicables aux 

auteurs d’infractions sexuelles ayant une 

déficience intellectuelle? 

Communication présentée au Colloque 

de criminologie quantitative, Université 

de Montréal. 

• Délinquance sexuelle 

• Prédiction 

• Récidive 

• Évaluation du risque 

• Déficience intellectuelle 

Les instruments actuariels d’évaluation du risque de récidive : 

applicables aux auteurs d’infractions sexuelles ayant une 

déficience intellectuelle? 

Jean-Pierre Guay, CICC-UdeM 

Références :  

FORMATION 

RÉSUMÉ DU POSTER 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
Publications :  

31 



Index par nom des étudiants  

32 

AUBUT, Valérie………………………………………………………………………………………………….…….....11 

BERNIER Annie.………………………………………………………………………………………………….…...….15 

CHABOT Claire…………………………..…………………………………………………………………….……….…26 

DAVIAULT Ariane…………………………………………………………………………………………………………21 

DELLE DONNE Julie……………………………………………………………..……………………………….…....16 

DUVAL Marie-Chloé……………………………………………………………………..…………..………….…….22 

GAGNON-FONTAINE Mélissa………………………………………………………………………...……..….…17 

GRECO Christopher…………………………………………………..…………………………….……………….….24 

LAMOTHE Josianne……………………………………………………………………………………………….....…29 

LANGLOIS Vincent...……………..…………………………………………………………………………………....20 

MANRIQUE Gabriela.………………………………………………………………………………………………....27 

PLAMONDON Marianne..………………………………………..…………………………….………….….…....30 

POIRIER Brigitte…………..………………………………………………………………………………….………..…18 

REEVES-LATOUR Maxime………………………………………………………………………………….…....….…9 

ROBITAILLE Marie-Pier…………………………………………………………………………………….……....…12 

ROUSSEAU Katrina…………………………………………………………………………………..…………….……31 

SAUNDERS Marie-Claire..……………………………………………………………………………………….……13 

VIDAL Sabrina…………………………………………………………………………………………………………..…23 

 



Pour nous contacter 

Adresse civique : 

Centre international de criminologie comparée (CICC) 

Université de Montréal 

Pavillon Lionel-Groulx 

3150, rue Jean-Brillant 

Bureau C-4086 

Montréal, QC   H3T 1N8 

CANADA 

Métro Université de Montréal  

ou Côte-des-Neiges 

 

Adresse postale :  

Centre international de criminologie comparée (CICC) 

Université de Montréal 

C.P. 6128, succursale Centre-ville 

Montréal, QC   H3C 3J7 

CANADA  

T: 514-343-7065 

F: 514-343-2269 

cicc@umontreal.ca 

 

https://www.facebook.com/CICCUdeM 

www.cicc.umontreal.ca 

www.youtube.com/user/cicctv www.fr.twitter.com/CICCTweet 

Pour recevoir le bulletin de nouvelles en criminologie chaque lundi  
(abonnement au CICC-hebdo) : cicc@umontreal.ca  

Antenne UQTR: 

Département de psychoéducation  

Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) 

C.P. 500 

Trois-Rivières (Québec), Canada, G9A 5H7 

T: 819-376-5011, poste 4072 

F: 819-376-5066 

Pour nous suivre 


