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Un système alimentaire territorial, dit aussi 
« SAT », désigne un système où les parties 
prenantes aux activités commerciales et non 
commerciales de production, transformation, 
distribution, commercialisation, gestion des 
déchets et consommation collaborent pour 
promouvoir des environnements favorables à 
l’alimentation durable sur un territoire précis, 
le plus souvent un quartier, une municipalité ou 
une région (Rastoin, 2015; El Bilali, 2019). Un SAT 
peut réunir des représentant.es d’organisations 
publiques, des secteurs agroalimentaire et 
environnemental, des secteurs communautaire, 
éducatif, social et de la santé, mais aussi des 
citoyen.nes (Galarneau, 2015). 

Les SAT occupent une position privilégiée 
pour mobiliser les parties prenantes face aux 
changements climatiques et contribuer à la 
transition socioécologique des territoires locaux. 
Cette étude visait à recenser les stratégies 
d’atténuation et d’adaptation pouvant être 
mobilisées par les SAT situés dans les pays 
occidentaux et/ou au climat nordique. Une 
attention a aussi été portée à mettre en évidence 
les conditions de succès de ces stratégies ainsi 
que les relations réciproques entre les SAT et les 
changements climatiques. 

Une recension des écrits (de type « étude de 
portée ») a été réalisée, au cours de laquelle 
64 articles scientifiques publiés entre 2006 et 
2023 ont été analysés. Les résultats indiquent que 
les gaz à effet de serre (GES) liés à l’alimentation 
– production et transformation comprises – 
représentent de 20 à 40 % des émissions 
totales, que le calcul soit effectué à une échelle 
locale ou nationale. De plus, les changements 
climatiques ont des répercussions négatives sur 
les SAT, surtout sur les rendements agricoles et la 
disponibilité des aliments traditionnels dans les 
communautés autochtones. 

Cinq principales stratégies d’atténuation des 
changements climatiques ont été répertoriées : 
réduction des pertes et du gaspillage alimentaires; 
promotion d’une alimentation moins riche en 
viande; renforcement du compostage et de la 
digestion anaérobie des déchets alimentaires; 
recours accru aux énergies renouvelables; 
soutien à l’agriculture locale/régionale. De 
même, plusieurs stratégies d’atténuation 
ont été recensées : soutien de l’accessibilité 
des aliments sains et traditionnels dans les 
communautés autochtones; promotion de 
l’agriculture locale; diversification génétique et 
adaptation des cultures au climat; préservation 
des terres agricoles; promotion de l’agroécologie; 
utilisation de ressources locales et durables pour 
la fertilisation des sols; gestion intégrée de l’eau. 

Parmi les conditions susceptibles de favoriser 
l’engagement climatique des SAT, mentionnons 
l’instauration de politiques publiques accompa-
gnées d’incitatifs économiques, la combinaison 
de diverses stratégies pour maximiser la 
réduction des émissions de GES, une gouvernance 
collaborative favorisant l’engagement et l’ac-
compagnement des parties prenantes, de 
même que le développement de l’innovation 
et de la recherche pour mettre en place de 
meilleures pratiques. Ces résultats soulignent 
que la pertinence et l’efficacité de ces stratégies 
peuvent varier en fonction des contextes et 
qu’il est nécessaire de prendre en compte les 
particularités de chaque territoire pour en 
optimiser les bienfaits. Cela dit, cette recension 
s’étant focalisée sur les stratégies mobilisables 
par les SAT telles qu’elles sont présentées dans 
les articles scientifiques, elle ne rend pas compte 
des stratégies propres à chaque secteur de la 
chaîne agroalimentaire ni n’exploite pleinement 
les données de la littérature grise, comme les 
rapports d’organisations.
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Les systèmes alimentaires territoriaux (SAT) 
occupent une position privilégiée pour mobiliser 
les parties prenantes et contribuer à la transition 
socioécologique des territoires locaux. Les chan-
gements climatiques ont plusieurs impacts 
environnementaux sur les SAT, dont des con-
ditions météorologiques extrêmes, qui affectent 
la production et la disponibilité alimentaires. 
Réciproquement, que le calcul soit effectué à une 
échelle locale ou nationale, les systèmes 
alimentaires sont responsables d’une part 
importante des émissions de gaz à effet de 
serre (GES), estimées le plus souvent entre 20 et 
40 % des émissions totales (Kulak et coll., 2012; 
Puigdueta et coll., 2021). Dans ce contexte, les 
parties prenantes à la gouvernance des SAT ont 
besoin d’avoir une image claire des stratégies 
d’atténuation et d’adaptation aux changements 
climatiques qui sont à leur portée et des 
retombées que l’on peut en attendre. Cette étude 
visait à recenser les stratégies d’atténuation et 
d’adaptation pouvant être mobilisées par les SAT 
situés dans les pays occidentaux, et/ou au climat 
nordique. Elle a également permis de mettre en 
évidence les conditions de succès de ces stratégies 
ainsi que les relations réciproques entre les 
changements climatiques et les activités des SAT. 

Pour y parvenir, une recension des écrits (étude 
de portée) a été réalisée, au cours de laquelle 
64 articles scientifiques ont fait l’objet d’une 
analyse approfondie. Ces articles ont été publiés 
entre 2006 et 2023. Les États-Unis et le Canada 
étaient les pays les plus fréquemment étudiés, 
représentant respectivement 28 % et 27 % des 
études. Les effets des changements climatiques 
étaient le sujet principal de 39 % des articles. 
Les études quantitatives étaient prédominantes, 
constituant 45 % de l’échantillon, suivies par les 
études qualitatives, à 38 %. Les pays occidentaux 
avec un climat non nordique étaient les plus 
étudiés, représentant 52 % des études. 

1.  LES EFFETS DES CHANGEMENTS 

CLIMATIQUES SUR LES SAT

Selon les études analysées, les changements 
climatiques affectent différemment les rende-
ments agricoles selon les régions, avec des 
augmentations dues à l’allongement des 
saisons de croissance dans certains endroits, 
et des diminutions causées par des conditions 
climatiques extrêmes dans d’autres. Les 
communautés autochtones sont particulière-
ment touchées, notamment par des changements 
dans la disponibilité des aliments traditionnels 
et des ressources naturelles. Dans certaines 
conditions, l’adoucissement des températures 
peut être favorable à l’élevage et à la pêche dans 
les régions nordiques.

FAITS SAILLANTS
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EFFETS PRINCIPAUX RÉSULTATS RAPPORTÉS PAR LES ÉTUDES RETENUES

Effets des CC* sur 
les rendements 
agricoles 

La hausse des températures pourrait augmenter les rendements agricoles 
en Norvège, en Alaska, et en Irlande, et a déjà entraîné une augmentation 
de plus de 45 % du rendement du blé d’hiver dans le nord-est des États-Unis 
(Uleberg et coll., 2014; Mutiibwa et coll., 2018). 

Dans des pays comme le Canada et les États-Unis, les changements 
climatiques causent de graves sécheresses qui réduisent les rendements de 
cultures comme le maïs et la pomme de terre de 19 % à 42 % (Doyon et coll., 
2021; Mutiibwa et coll., 2018; Kuehn et coll., 2017).

Effets des CC 
sur la disponibilité 
des aliments 
traditionnels dans 
les communautés 
autochtones

Le réchauffement de l’Arctique, deux fois plus rapide que la moyenne 
mondiale, entraîne d’importants changements écologiques qui affectent 
les systèmes alimentaires locaux et autochtones en perturbant l’accès à la 
chasse, la pêche et la cueillette (Brown et coll., 2021; Naylor et coll., 2021).

Cette situation conduit à une réduction de la disponibilité des aliments 
traditionnels tels que le bœuf musqué, le caribou et divers poissons (Naylor 
et coll., 2021; Beaumier et coll., 2010).

Cette diminution de l’accès aux aliments traditionnels a une incidence 
négative sur la santé des peuples autochtones, à savoir des taux élevés de 
diabète et d’obésité et une espérance de vie inférieure (Callaghan et coll., 
2012; Ruelle et coll., 2022).

Effets des CC 
sur l’élevage 

Dans les pays nordiques comme le Canada et la Norvège, des hivers plus 
doux peuvent diminuer les coûts énergétiques et les besoins alimentaires 
du bétail, mais favorisent les maladies et peuvent nuire à la production de 
fourrage et au pâturage (p. ex., en raison des croûtes de glace) (Uleberg et 
coll., 2014; Kulshreshtha et Wheaton, 2013). 

En Australie et en Irlande, la variabilité accrue des températures record et 
des précipitations affecterait la croissance de l’herbe et le rendement des 
pâturages (Brown et coll., 2015; Shrestha et coll., 2015).

Effets des CC 
sur la pêche 

En Scandinavie, la variation des températures des eaux a réduit les 
ressources alimentaires marines (Krossa et coll., 2017). À l’inverse, dans 
la mer de Barents (Russie et Norvège), on observe une augmentation des 
stocks de poissons (Bogdanova et coll., 2021).

Au Canada, la variation des températures a donné lieu à l’instauration 
de quotas et de moratoires sur certaines pêches, comme celle de l’omble 
(Naylor et coll., 2021). Elle menace aussi la pêche traditionnelle au poisson 
blanc à Fort Providence, une pêche essentielle pour les communautés 
dénées et métisses (Ross et Mason, 2020). 

Effets des CC 
sur les 
infrastructures

À Toronto, les tempêtes de verglas et les vagues de chaleur provoquent 
des pannes de courant (p. ex., dans des entrepôts frigorifiques) et des 
perturbations des transports et de l’approvisionnement (Zeuli et coll., 2018).

Notes : * CC : changements climatiques.
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EFFETS PRINCIPAUX RÉSULTATS RAPPORTÉS PAR LES ÉTUDES RETENUES

Émissions de GES 
liées à l’agriculture 
et l’alimentation

GES liés à la chaîne alimentaire (production, transformation, etc.) 

Que le calcul soit effectué à l’échelle locale ou nationale, les GES liés à 
l’alimentation – production et transformation comprises – représentent 
20 à 37 % des émissions totales et atteignent parfois 40 % si l’on prend en 
considération l’hôtellerie et la restauration (Caat et coll., 2022; Puigdueta et 
coll., 2021). 

GES liés à la production agricole, bétail compris

À l’échelle du Canada ou du Royaume-Uni, l’agriculture, y compris l’élevage 
de bétail, est responsable de 7 à 10 % des GES (Ali et coll., 2023; Moreau et 
coll., 2011).

GES liés à la production de viande et de produits laitiers

Aux États-Unis, les émissions de GES liées à la production de bétail sont 
deux fois plus élevées que celles liées aux cultures (Gomez et Grady, 2023) 
et cinq fois plus élevées que celles liées aux céréales (Albert et coll., 2020).

À Londres, la consommation de viande représente 42 % des GES liés à 
l’alimentation. Le bétail génère 12 % des émissions mondiales de GES (Kim, 
2017).

À l’échelle mondiale, les GES liés à l’agriculture pourraient baisser de 80 % 
d’ici 2050 grâce à une transition vers une alimentation plus riche en végétaux 
(Ali et coll., 2023).

3. 	LES	STRATÉGIES	D’ATTÉNUATION	POUVANT	ÊTRE	MOBILISÉES	PAR	LES	SAT

Plusieurs stratégies d’atténuation des changements climatiques peuvent être mobilisées par les 
SAT, dont la réduction des pertes et du gaspillage alimentaires, la promotion d’une alimentation 
moins riche en viande, le renforcement du compostage et de la digestion anaérobie des déchets 
alimentaires, le recours accru aux énergies renouvelables ou le soutien à l’agriculture locale/
régionale. Ces stratégies contribuent à diminuer les émissions de GES dans les secteurs agricole et 
alimentaire à l’échelle locale.

2. 	LA	CONTRIBUTION	DES	SAT	AUX	CHANGEMENTS	CLIMATIQUES

Les études analysées montrent que l’agriculture et l’alimentation contribuent fortement aux 
émissions de GES, représentant souvent 20 à 37 % des émissions totales des pays. L’élevage, en 
particulier, en est un facteur majeur, surtout en raison des émissions liées à la production de 
viande. Une transition vers une alimentation plus riche en végétaux pourrait réduire ces émissions 
de manière considérable.



Naviguer face aux changements climatiques :
Une recension des écrits sur les stratégies d’atténuation et d’adaptation à mobiliser par les SAT

7

STRATÉGIES PRINCIPAUX RÉSULTATS RAPPORTÉS PAR LES ÉTUDES RETENUES

Réduire les pertes 
et le gaspillage 
alimentaire

À New York et Minneapolis, l’élimination des déchets alimentaires évitables 
pourrait réduire les impacts environnementaux de 18 % (Boyer et coll., 2020).  

Aux États-Unis, une réduction de moitié des déchets alimentaires ferait baisser 
les GES de 11 % (Mohareb et coll., 2018). À Lisbonne, une telle réduction 
pourrait les faire baisser jusqu’à 13,4 % dans des scénarios optimisés (Benis et 
Ferrao, 2017).

Promouvoir une 
alimentation moins 
riche en viande 
et en produits 
laitiers 

 

Un régime végétalien pourrait réduire les GES jusqu’à 57 % et un régime 
végétarien, de 26 %, mais la consommation d’eau pourrait alors augmenter de 
35 % (Caat et coll., 2022; Lauk et coll., 2022; Boyer et Ramaswam, 2020).

Au Royaume-Uni, un régime végétarien ou végétalien serait la stratégie la plus 
efficace pour réduire les GES en alimentation – de 22 % à 26 % (Kim, 2017).

Aux États-Unis et au Danemark, une diminution de la consommation de 
produits animaux ou la préférence pour la viande blanche pourrait réduire les 
GES de 4 % à 14 % (Mohareb et coll., 2018; Saxe et coll., 2013).

Renforcer le 
compostage et 
la digestion 
anaérobie des 
déchets 
alimentaires 

La gestion des déchets alimentaires par digestion anaérobie et compostage 
aux États-Unis peut réduire les GES du secteur alimentaire de 2 % à 6 %, pour 
une réduction spécifique de 5 % aux États-Unis grâce à la digestion anaérobie 
(Mohareb et coll., 2018; Boyer et coll., 2020). 

À Madrid, la participation aux jardins urbains permet une réduction de 
l’empreinte carbone individuelle d’environ 205 kg éq. CO2/an par personne, en 
premier lieu en raison du compostage des déchets alimentaires (Puigdueta et 
coll., 2021).

Encourager 
le recours 
aux énergies 
renouvelables ou 
moins polluantes, 
en particulier 
pour les cultures 
en serres et en 
bâtiments

En Californie, l’agriculture en environnement contrôlé (AEC) – en serres ou en 
bâtiments – est utile pour réduire les GES si elle utilise des sources d’électricité à 
faible teneur en carbone (Maynard et coll., 2023). Autrement, elle émet plus de 
GES (2,6 à 7,7 kg éq. CO2/kg) que la production intensive centralisée en champ 
(0,3 à 1,0 kg éq. CO2/kg).

À Sydney (Australie), l’utilisation d’énergie renouvelable dans les serres à 
haute technologie réduit les GES, les faisant passer à 0,27 kg éq. CO2, ce qui les 
rapproche de la culture en champ (Rothwell et coll., 2016).

À Boston, l’énergie dissipative des bâtiments dans les fermes urbaines a permis 
une baisse de 77 % de l’impact climatique (Goldstein et coll., 2016). Les fermes 
urbaines pourraient aussi utiliser l’énergie éolienne (Goldstein et coll., 2016).

Soutenir 
l’agriculture 
locale/régionale 

À Vienne, l’agriculture régionale pourrait réduire les GES de 41 % à 51 % par 
tonne-kilomètre (Lauk et coll., 2022). 

Au Danemark, l’alimentation locale ferait baisser de 7 à 12 % les GES liés aux 
transports (Saxe et coll., 2013) et en Espagne, l’achat local, y compris dans des 
cafétérias d’école, pourrait diminuer l’impact climatique de 13,4 % (Perez-Neira 
et coll., 2021). 

Au Royaume-Uni, 1 kg de fraises locales a une empreinte carbone 10 fois moins 
élevée que 1 kg de fraises importées d’Afrique du Sud (Kim, 2017) bien que 
s’approvisionner auprès d’un grand fournisseur pourrait parfois générer moins 
de GES que le transport pour acheter des légumes bio locaux (Coley et coll., 
2009).
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STRATÉGIES PRINCIPAUX RÉSULTATS RAPPORTÉS PAR LES ÉTUDES RETENUES

Soutenir 
l’accessibilité aux 
aliments sains et 
traditionnels dans 
les communautés 
autochtones

Dans les communautés arctiques, le coût de la chasse et la dépendance 
envers les aliments importés ne cessent d’augmenter, ce qui menace l’accès 
de ces communuaéts aux aliments traditionnels (Beaumier et coll., 2010; 
Ford, 2009). 

Les initiatives d’adaptation comprennent l’adaptation des méthodes de 
chasse et de récolte, la valorisation des savoirs traditionnels et des activités 
traditionnelles de partage alimentaire, les jardins communautaires, 
l’aménagement de structures de stockage adaptées et les partenariats avec 
les entreprises de transport d’aliments (Gilbert et coll., 2021; Naylor et coll., 
2021; Spring et coll., 2018; Douglas et coll., 2014; Andrachuk et coll., 2012; 
Ford, 2009; Green et coll., 2021; Ruelle et coll., 2022)

Promouvoir 
l’agriculture locale 
(pour renforcer 
la résilience 
aux événements 
climatiques 
extrêmes) 

À Amsterdam, Belfast et Detroit, une étude menée à l’aide de l’outil FEWprint 
a montré qu’une production alimentaire locale permettrait de réduire la 
dépendance aux chaînes d’approvisionnement éloignées (Caat et coll., 2022).

Une recension des écrits sur les pays au climat froid a conclu que l’expansion 
de l’agriculture dans les régions nordiques, la conversion des forêts boréales 
et l’utilisation de plantes adaptées aux conditions locales permettraient de 
renforcer la résilience alimentaire face aux changements climatiques (Unc 
et coll., 2021).

Encourager la 
diversification 
génétique et 
l’adaptation des 
cultures au climat

La diversification génétique dans les régions au climat froid, notamment 
avec des espèces sauvages et l’introduction de variétés adaptées, permettrait 
une adaptation rapide au réchauffement climatique (Unc et coll., 2021).

En Norvège, on recommande la sélection d’espèces et de cultivars adaptés 
au climat et résistants aux défis climatiques pour améliorer les rendements 
agricoles (Uleberg et coll., 2014).

Préserver les 
terres agricoles et 
exploiter les terres 
non productives 

Dans le nord-est des États-Unis, pour maintenir les niveaux de production 
historiques face aux scénarios climatiques défavorables, 250 000 hectares 
supplémentaires seraient nécessaires, en exploitant les pâturages et friches 
(Mutiibwa et coll., 2018). 

En Norvège, on recommande de limiter la conversion de terres agricoles 
en zones urbaines, de reconvertir les terres abandonnées et d’exploiter les 
champs vulnérables (Unc et coll., 2021; Uleberg et coll., 2014; Vinge, 2018).

4. 	LES	STRATÉGIES	D’ADAPTATION	POUVANT	ÊTRE	MOBILISÉES	PAR	LES	SAT

Pour renforcer la résilience aux changements climatiques, les SAT peuvent recourir à diverses 
stratégies, par exemple : soutien de l’accessibilité aux aliments sains et traditionnels dans les 
communautés autochtones, promotion de l’agriculture locale, diversification génétique et 
adaptation des cultures au climat, promotion de l’agroécologie. Ces approches visent à assurer la 
durabilité et la sécurité alimentaires en misant sur l’innovation dans les pratiques agricoles ainsi 
que l’engagement politique.
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STRATÉGIES PRINCIPAUX RÉSULTATS RAPPORTÉS PAR LES ÉTUDES RETENUES

Encourager 
l’agroécologie et 
les pratiques 
agricoles les 
plus durables

L’agroécologie permet de réduire les GES, mais aussi de bonifier les sols et 
la biodiversité, de favoriser l’utilisation de variétés adaptées aux conditions 
locales, de réduire la dépendance aux combustibles fossiles, de soutenir les 
services écosystémiques et de promouvoir une agriculture durable (Unc et 
coll., 2021; Perez-Neira et coll., 2021).

Utiliser des 
ressources locales 
et durables pour 
la fertilisation 
des sols

Au Québec, la réutilisation de déchets de crabes et coquillages comme 
fertilisants locaux pourrait réduire la dépendance aux engrais importés 
(Doyon et coll., 2021). 

Aux États-Unis, les matières organiques comme le fumier permettent de 
réduire les impacts environnementaux et de contourner les hausses de prix 
des intrants (Shey et Bélis, 2013; Jiang et Koo, 2013). 

En Norvège, une solution de rechange à l’usage accru d’engrais et pesticides 
résiderait dans l’utilisation de légumineuses pour fertiliser les sols et 
favoriser la biodiversité des champs (Uleberg et coll., 2014). 

À Boston, la clé pourrait résider à long terme dans l’utilisation combinée de 
compost et de boues d’épuration à l’échelle de la ville (Goldstein et coll., 2016).

Favoriser une 
gestion intégrée 
de l’eau

Des études menées en Australie, en Russie et en Norvège montrent que 
les technologies adaptatives, les incitatifs financiers et la modernisation 
des méthodes de gestion de l’eau, y compris l’amélioration de l’irrigation 
et du drainage, renforcent la résilience agricole face aux défis hydriques 
(Medyanik et coll., 2021; Brown et coll., 2015; Uleberg et coll., 2014).
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5. 	LES	CONDITIONS	FAVORABLES 

À	LA	MOBILISATION	DE	STRATÉGIES	

D’ATTÉNUATION ET D’ADAPTATION AUX 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Pour intensifier la mobilisation par les SAT des 
stratégies d’atténuation et d’adaptation aux 
changements climatiques et améliorer l’efficacité 
de ces stratégies, quatre conditions prévisibles 
mais essentielles se sont dégagées des études 
examinées :

1) Établir des politiques publiques et des 
incitatifs visant à réduire les émissions de 
GES. La mise en place de politiques publiques 
efficaces, avec des incitatifs économiques, est 
essentielle pour réduire les émissions de GES 
de la chaîne agroalimentaire. Par exemple, 
à Ames en Espagne, des politiques d’achat 
public ont réduit l’impact climatique de 13,4 % 
dans les cantines scolaires (Perez-Neira et 
coll., 2021).

Combiner plusieurs stratégies d’atténuation et 
d’adaptation. L’efficacité des actions clima-
tiques est renforcée par l’utilisation combinée 
de différentes stratégies, notamment l’agri-
culture biologique, le régime EAT-Lancet, la 
réduction du gaspillage et un approvision-

nement régional efficace (Lauk et coll., 2022; 
Lulovicova et Bouissou, 2023; Benis et Ferrao, 
2017). 

2) Favoriser une gouvernance collaborative, 
l’engagement et l’accompagnement des 
parties prenantes. Une gouvernance efficace 
et la collaboration entre les entreprises, les 
organisations publiques et communautaires de 
même que les communautés sont importantes. 
Par exemple, à Old Crow au Canada, des 
ateliers participatifs ont favorisé la prise de 
décision communautaire et l’établissement 
de politiques alimentaires locales (Douglas et 
coll., 2014).

3) Promouvoir l’innovation et la recherche dans 
le SAT. L’innovation et la recherche favorisent 
le développement et l’adoption de nouvelles 
technologies et pratiques agricoles essentielles 
pour atténuer efficacement les changements 
climatiques et s’y adapter. Par exemple, 
la recherche sur les technologies climato-
adaptatives dans l’agriculture russe a mis en 
lumière l’importance des incitatifs financiers 
pour l’adoption de pratiques agricoles durables 
et l’utilisation de technologies économes en 
eau (Medyanik et coll., 2021). 

CONCLUSION

Au vu de ces résultats, plusieurs leçons sont 
à retenir de cette étude. Tout d’abord, cinq 
stratégies d’atténuation et sept stratégies 
d’adaptation sont apparues prometteuses. 
Quatre conditions paraissent aussi favoriser 
l’engagement climatique. Les parties prenantes 
engagées dans les SAT sont particulièrement 
bien placées pour se mobiliser et se concerter 
en vue de la mise en œuvre de ces stratégies, 
dont la pertinence et l’efficacité peuvent 
néanmoins varier en fonction des contextes 
géographiques et culturels. Il est donc crucial 
de prendre en considération les particularités 
de chaque territoire pour optimiser les bienfaits 
de ces stratégies.

Par ailleurs, les résultats soulignent l’impor-
tance de combiner plusieurs stratégies et de 
tenir compte de leurs synergies tant dans leur 
mise en œuvre que dans leur évaluation. Par 
exemple, réduire le gaspillage alimentaire peut 
à la fois diminuer les déchets et ouvrir la voie 
au compostage et aux énergies renouvelables. 
De plus, comme cette recension s’est focalisée 
sur les stratégies mobilisables par les SAT 
telles qu’elles sont présentées dans les articles 
scientifiques, elle ne rend pas compte des 
stratégies propres à chaque secteur de la chaîne 
agroalimentaire ni n’exploite pleinement les 
données de la littérature grise, comme les 
rapports d’organisations.
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TABLEAU 1. 	SYNTHÈSE	DES	RÉSULTATS

RELATIONS RÉCIPROQUES ENTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET LES SAT

D’une part, les SAT contribuent aux 
émissions de GES, influençant ainsi 
les changements climatiques. 

D’autre part, les changements climatiques perturbent 
les SAT, notamment en affectant les rendements agricoles 
et la disponibilité des aliments traditionnels dans les 
communautés autochtones. 

Réduire les pertes et le 
gaspillage alimentaires

Soutenir l’accessibilité des 
aliments sains et traditionnels 
dans les communautés 
autochtones

Établir des politiques 
publiques et des incitatifs 
visant à réduire les émissions 
de GES

Promouvoir une alimentation 
moins riche en viande et en 
produits laitiers

Promouvoir l’agriculture locale 
(pour renforcer la résilience 
aux événements climatiques 
extrêmes)

Combiner plusieurs stratégies 
d’atténuation et d’adaptation

Renforcer le compostage et 
la digestion anaérobie des 
déchets alimentaires

Encourager la diversification 
génétique et l’adaptation des 
cultures au climat

Favoriser une gouvernance 
collaborative, l’engagement 
et l’accompagnement des 
parties prenantes 

Encourager le recours aux 
énergies renouvelables 
ou moins polluantes, en 
particulier pour les cultures 
en serres et en bâtiments

Préserver les terres agricoles 
et exploiter les terres non 
productives

Promouvoir l’innovation et 
la recherche dans le SAT

Soutenir l’agriculture 
locale/régionale

Encourager l’agroécologie et 
les pratiques agricoles les plus 
durables

Utiliser des ressources locales 
et durables pour la fertilisation 
des sols

Favoriser une gestion intégrée 
de l’eau

VOILÀ	COMMENT	ON	OBTIENT	DES	SAT	RÉSILIENTS	AUX	CHANGEMENTS	CLIMATIQUES.

CETTE DYNAMIQUE REQUIERT

Stratégies d’atténuation des 
changements climatiques

Stratégies d’adaptation  
aux changements climatiques

Conditions favorisant 
l’engagement climatique
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1.  MISE EN CONTEXTE

Un système alimentaire territorial, dit aussi 
« SAT », désigne un système où les parties 
prenantes aux activités commerciales et non 
commerciales de production, transformation, 
distribution, commercialisation, gestion des 
déchets et consommation collaborent pour 
promouvoir des environnements favorables à 
l’alimentation durable au sein d’un territoire 
précis (Rastoin, 2015; El Bilali, 2019). 
Normalement, un SAT fonctionne à l’échelle d’un 
quartier, d’une municipalité ou d’une région et 
fait appel à un large éventail de parties prenantes 
représentatives de l’ensemble du système alimen-
taire, dont des représentant.es d’organisations 
publiques, des secteurs agroalimentaire et 
environnemental, des secteurs communautaire, 
éducatif, social et de la santé, mais aussi des 
citoyen.nes (Galarneau, 2015). En définitive, un 
SAT vise à promouvoir l’accès de toutes et tous à 
une alimentation locale et saine, qui est produite 
de manière durable et qui soutient la production 
et l’autonomie alimentaires (Nougarèdes et coll., 
2022; Rastoin, 2015). Pour atteindre ces objectifs, 
les parties prenantes dédiées à la coordination 
d’un SAT entreprennent souvent de cerner les 
problèmes prioritaires du territoire, de déve-
lopper une vision partagée et de créer des plans 
d’action coordonnés (Galarneau, 2015).

Pour ces parties qui coordonnent un SAT, il est 
de plus en plus important d’évaluer les effets des 
changements climatiques sur leurs activités et de 
mettre en œuvre des stratégies d’atténuation et 
d’adaptation basées sur les données probantes. 
Les SAT en sont témoins, les changements 
climatiques font de plus en plus sentir leurs 
répercussions sur leur territoire. Des pluies 
excessives ou des sécheresses prolongées, ou 
encore des gels tardifs inattendus, par exemple, 
affectent les récoltes et font exploser les coûts 

alimentaires. Une réévaluation des pratiques 
agricoles et alimentaires s’impose (protection 
des cultures ou variétés de cultures mieux 
adaptées, par exemple) (Owino et coll., 2022). Les 
changements climatiques ont des répercussions 
directes sur la production agricole, mais aussi des 
répercussions indirectes qui doivent également 
être prises en compte (p. ex., disponibilité et 
qualité de l’eau, parasites et maladies, événements 
météorologiques extrêmes, taux de pollinisation, 
concentrations de CO2 atmosphériques) 
(IPCC, 2022). Des conséquences négatives 
sont donc observées de manière transversale 
sur la productivité alimentaire, la qualité, la 
disponibilité, l’abordabilité et la stabilité au 
fil du temps (Farooq et coll., 2022; IPCC, 2022). 
Ajoutons à cela que les SAT sont de plus en plus 
conscients de la contribution des systèmes 
agroalimentaires aux changements climatiques 
et autres enjeux environnementaux (comme le 
gaspillage alimentaire, les emballages plastiques, 
la pollution et la perte de biodiversité attribuable 
aux pesticides) (Fanzo, 2019; Tubiello et coll., 
2021). À titre d’exemple, le secteur agroalimentaire 
serait responsable de 19 % à 29 % des émissions 
de GES provenant de sources anthropiques 
(Vermeulen et coll., 2012), et plusieurs auteur.es 
débattent à savoir si les activités de production 
alimentaire locale émettent moins de GES que 
les chaînes mondialisées d’approvisionnement 
alimentaire, ou si elles en émettent davantage 
(Maynard et coll., 2023; Brodt et coll., 2013).  

Malgré ces constats, la contribution des SAT 
dans les stratégies d’atténuation et d’adaptation 
est souvent limitée, principalement en raison du 
manque d’informations, d’outils et d’expertise 
disponibles pour les parties prenantes sur ces 
problèmes émergents perçus, et du manque 
d’investissements financiers et techniques 
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pour encourager l’innovation (Medina Hidalgo 
et coll., 2021; Zurek et coll., 2022). Pourtant, 
plusieurs stratégies d’atténuation et d’adaptation 
pourraient être efficacement promues et mises 
en œuvre à l’échelle des SAT – par exemple pour 
l’augmentation de la matière organique du sol, la 
prévention de l’érosion du sol, les programmes 
de sélection des cultures, la gestion des déchets 
alimentaires ou l’amélioration des terres 
cultivables, du sol, de l’eau, de la gestion des 
parasites et des maladies (IPCC, 2022; Pitesky et 
coll., 2014; Wiebe et coll., 2019) – et permettraient 
en définitive d’augmenter la résilience aux 
changements climatiques (Fanzo et coll., 2019; 
IPCC, 2022).

Plusieurs études ont exploré des stratégies 
d’atténuation et d’adaptation qui pourraient être 
mises en œuvre à l’échelle locale (p. ex., Doyon 
et Klein, 2021; Spring et coll., 2018). Également, 
trois recensions de la littérature ont exploré 
plus globalement : 1) les effets des changements 
climatiques sur la sécurité alimentaire ainsi 

que la contribution des technologies pour 
l’adaptation de l’agriculture (Pitesky et coll., 
2014); 2) la contribution d’une agriculture 
climato-intelligente à la sécurité alimentaire 
et aux objectifs de développement durable 
(Loboguerrero et coll., 2019); 3) les politiques 
du système alimentaire et leurs synergies pour 
les stratégies d’atténuation des changements 
climatiques (Niles et coll., 2018). Cependant, ces 
recensions ne permettent pas d’établir un portrait 
global des initiatives et politiques qui pourraient 
être mises en œuvre par les SAT, ni de bien saisir 
les données probantes disponibles associées 
à ces politiques et initiatives, ce qui serait très 
utile pour les utilisateur.trices de connaissances. 
Dans ce contexte, cette étude visait à recenser 
les stratégies d’atténuation et d’adaptation aux 
changements climatiques qui seraient les plus 
prometteuses à mettre en place par les SAT. 
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Cette étude avait pour objectif de réaliser 
une revue de portée (dite scoping review) pour 
brosser un portrait des stratégies d’atténuation 
et d’adaptation aux changements climatiques 
qui pourraient être mises en œuvre par les 
SAT situés dans les pays occidentaux, et/ou au 
climat nordique. Une attention particulière a été 
portée à rendre compte, autant que possible, des 
données probantes disponibles quant aux effets 
respectifs des stratégies répertoriées (Bryant et 
coll., 2017). L’accent mis sur les climats nordiques 
et les communautés autochtones est dû au fait 
que l’équipe de recherche se trouve au Canada, et 
que ce sont deux éléments qui caractérisent les 
systèmes alimentaires de ce territoire.

Plus précisément, les questions de recherche 
étaient les suivantes : 

• Quels sont les effets des changements clima-
tiques sur les SAT et, réciproquement, quelles 
sont les incidences des SAT sur les changements 
climatiques dans les pays occidentaux et/ou au 
climat nordique? 

• Quelles sont les données probantes disponibles 
concernant les différentes stratégies d’atténu-
ation et d’adaptation aux changements clima-
tiques qui pourraient être mises en œuvre par 
les SAT? 

• Quelles sont les conditions de succès pour 
une mise en œuvre efficace de ces stratégies 
d’atténuation et d’adaptation?

2. 	OBJECTIFS
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3.1 DEVIS

Une étude de portée (scoping review) a été 
menée selon l’approche d’Arksey et d’O’Malley 
(2005). Cette approche est appropriée pour 
explorer les données probantes disponibles 
sur un sujet donné, en faire la synthèse et 
ainsi répondre à des questions de recherche 
précises. Sa force réside dans l’élaboration d’un 
portrait des connaissances disponibles, mais 
aussi dans la clarification des concepts et la 
détermination des tendances et des lacunes. 
Cette approche semblait particulièrement 
adaptée pour rendre compte des interventions 
et politiques pouvant être mises en œuvre par 
les SAT face aux changements climatiques. Les 
directives PRISMA-SC (Preferred Reporting Items 
for Systematic Reviews and Meta-Analyses - adapted 
for scoping review) ont été utilisées pour guider 
la réalisation et la présentation des résultats de 
cette étude (Tricco et coll., 2018).

3.2 STRATÉGIE DE RECHERCHE

La recherche bibliographique a été menée en 
deux étapes. La première étape a permis de 
répertorier la littérature scientifique publiée 
dans deux bases de données scientifiques liées à 
l’agriculture et à l’alimentation (CAB Abstracts) et 
à la recherche interdisciplinaire (Web of Science). 
La seconde étape a permis de répertorier la 
littérature scientifique publiée sur des moteurs 
de recherche (Google Scholar et Elicit.org) et 
dans la liste des références des études retenues. 
La recherche a été effectuée en combinant 
une chaîne de mots-clés relatifs aux systèmes 
alimentaires locaux (dont des synonymes tels 
qu’urbain, rural, communautaire, municipal, 
local, régional) et une chaîne de mots-clés 
relatifs aux changements climatiques (dont 
des synonymes tels que GES, réchauffement 

mondial, changement météorologique) (dispo-
nible dans l’annexe 1). Deux membres de 
l’équipe de recherche ont indépendamment 
effectué la recherche initiale sur les titres et les 
résumés. La dernière recherche a été effectuée le 
15 décembre 2023.

3.3 CRITÈRES DE SÉLECTION

Plusieurs critères d’inclusion ont été utilisés :  
1) l’étude se focalisait sur les effets des 
changements climatiques et/ou les stratégies 
d’atténuation et d’adaptation à ceux-ci; 2) l’étude se 
focalisait sur des problématiques locales (p. ex., 
dans un quartier, une municipalité, un comté, 
une région) liées aux changements climatiques 
et sur plus d’un secteur du système alimentaire 
(p. ex., production agricole, transformation 
alimentaire et commercialisation des aliments); 
3) l’étude était rédigée en anglais et menée dans 
un pays/une région d’un pays occidental (p. ex., 
l’Italie) ou présentant un climat nordique (p. ex., 
la Russie). Une attention a été portée à rendre 
compte des données relatives aux communautés 
autochtones dans ces contextes. 

Des critères d’exclusion ont également été 
utilisés. Les études focalisées à un niveau 
supra (p. ex., international, national, fédéral, 
comme dans le cas des politiques climatiques 
internationales) étaient exclues. Les études 
traitant des problèmes climatiques à une échelle 
locale mais de manière superficielle étaient 
exclues. Enfin, les recherches non évaluées par 
les pairs (p. ex., rapportées dans des revues 
professionnelles ou actes de conférence) étaient 
également exclues. Le processus de sélection 
comprenait plusieurs étapes. Premièrement, 
6 693 articles ont été répertoriés par chaînes 
de mots-clés. Deuxièmement, 178 articles ont 

3.  MÉTHODOLOGIE
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été sélectionnés en fonction de leurs titres et 
résumés. Troisièmement, après analyse du 
texte intégral, 64 articles ont finalement été 
sélectionnés par deux membres de l’équipe pour 
évaluation. Voir le diagramme de flux dans la 
figure 1.

3.4 CODAGE DES DONNÉES

L’arbre de codification initial a été établi à 
l’aide des questions de recherche (p. ex., effets 
des changements climatiques, stratégies 
d’atténuation et d’adaptation, barrières et facteurs 
clés de succès) et des recensions de la littérature 
précédemment publiées sur les stratégies 
d’atténuation et d’adaptation dans les systèmes 
alimentaires (Loboguerrero et coll., 2019; Niles 
et coll., 2018; Pitesky et coll., 2014). Ensuite, un 
total de 10 études a été codé par deux membres 
de l’équipe afin d’affiner l’arbre de codification, 
de considérer les codes émergeant du corpus et 
de s’assurer de la fiabilité du processus de codage. 

Après l’atteinte d’un consensus sur l’arbre 
de codification, les données concernant les 
caractéristiques générales des articles (auteur.
es, année de publication, pays, sujet principal de 
l’étude, zone géographique étudiée et méthodes 
de recherche) ont été codées par un membre de 
l’équipe (SEK). Parmi les méthodes de recherche, 
on distinguait 1) les méthodes qualitatives 
qui explorent les perceptions dans le cadre 
d’entretiens ou d’analyses de documents; 2) les 
méthodes quantitatives mesurant des données 
numériques à l’aide de questionnaires et d’autres 
procédés de collecte de données pour miser sur 
la quantification des problèmes; 3) les méthodes 
mixtes conjuguant ces deux approches. Ensuite, 
un membre de l’équipe (SEK) a codé le contenu 
des articles retenus en se basant sur l’arbre de 
codification et en utilisant une feuille de codage 
(copier et coller sans reformulation).

3.5 ÉVALUATION DES DONNÉES ASSOCIÉES 

À CHAQUE STRATÉGIE 

Cette recension des écrits sur les stratégies 
d’atténuation et d’adaptation aux changements 
climatiques devait au départ être guidée par 
les directives GRADE (Guyatt et coll., 2008; 
Schünemann et coll., 2008). Les directives 
GRADE sont utilisées en santé publique pour 
formuler des recommandations et promouvoir 
des prises de décision fondées sur une évaluation 
rigoureuse des données probantes disponibles 
pour différents types d’interventions. Cependant, 
considérant la qualité globalement modérée 
des données disponibles, les stratégies ont été 
classées dans trois catégories : 

Stratégie de niveau faible : Les études tendent à 
montrer une convergence vers un effet mesuré 
nul ou presque. Ce constat est représenté dans 
les tableaux de résultats par le symbole « - ».

Stratégie de niveau incertain : Les résultats des 
études sont nuancés, révélant des effets mesurés 
parfois positifs et parfois négatifs, fortement 

FIGURE 1.  DIAGRAMME DE FLUX

Articles répertoriés dans des
bases de données (n= 6,679)
• Web of Science
 (n = 3 455)
• CAB Abstracts
 (n = 3 224) 

Articles identi�és à partir
d’autres sources (n = 14)
• Elicit.org (n = 7)
• Google Scholar (n = 3)
• Liste des références des 
 études incluses (n = 4)

Articles éliminés comme
étant des doublons
(n = 1 406)

Articles examinés
(n = 5 287)

Articles exclus en fonction
du titre et du résumé
(n = 5 109)

Articles en texte intégral évalués
pour leur admissibilité (n = 178)

Articles exclus (n = 114)
• Contenu super�ciel (n = 37)
• Pas sur les changements
 climatiques (n = 22)
• Doublons (n = 18)
• Pas dans un contexte local (n = 15)
• Pas dans un contexte occidental
 (n =13)
• Pas scienti�que (n = 9) 
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dépendants du contexte et des modalités de mise 
en œuvre. Cette variabilité est représentée dans 
les tableaux par le symbole « +/- ». 

Stratégie de niveau bon : Les études tendent à 
montrer une convergence vers un effet mesuré 
positif. Ce constat est représenté par le symbole 
« + ».

Ces catégories ont été utilisées seulement pour 
les stratégies d’atténuation et d’adaptation, afin 
de dégager celles à privilégier. Dans un premier 
temps, le niveau associé à chaque intervention a 
été attribué indépendamment par trois auteur.
es de l’étude (LG, OB, TD), et dans un deuxième 
temps, un niveau final a été établi par consensus.

3.6	SYNTHÈSE	DES	DONNÉES

Les caractéristiques descriptives des articles 
retenus ont été analysées à l’aide de fréquences 
et de pourcentages. Les segments codés dans 
chaque catégorie ont été lus et résumés, et 
les extraits les plus révélateurs ont été mis en 
évidence en suivant l’approche de l’analyse 

thématique (Mays et coll., 2005). Les notes 
d’interprétation ont également été analysées. 
Les résultats ont été synthétisés dans un cadre 
conceptuel et des recommandations pour la 
recherche et la pratique ont été formulées dans 
la conclusion. Les résultats ont été placés dans le 
contexte de la littérature dans son ensemble en 
vue d’explorer davantage les leçons apprises, et 
les forces et limites de l’étude ont été examinées.
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4.  RÉSULTATS

Dans le cadre de cette recension, 64 articles publiés entre 2006 et 2022 ont été analysés. Les États-
Unis et le Canada étaient les pays les plus fréquemment étudiés, représentant respectivement 28 % 
et 27 % des études. Les effets des changements climatiques étaient le sujet principal de 39 % des 
articles. Les études quantitatives étaient prédominantes, constituant 45 % de l’échantillon, suivies 
par les études qualitatives à 38 %. Les pays occidentaux ayant un climat non nordique étaient 
les plus étudiés, représentant 52 % des études (tableau 1). L’analyse des données était structurée 
autour de cinq thèmes : 1) les effets des changements climatiques sur les SAT; 2) la contribution des 
SAT aux changements climatiques; 3) les stratégies d’atténuation pouvant être mobilisées par les 
SAT; 4) les stratégies d’adaptation pouvant être mobilisées par les SAT; 5) les conditions favorisant 
l’engagement des administrations dans la mise en œuvre d’initiatives et de politiques relatives aux 
changements climatiques.
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TABLEAU 1. 	CARACTÉRISTIQUES	DES	ÉTUDES	RETENUES	(N=64)

CARACTÉRISTIQUES POURCENTAGE

Année de publication 

2006-2010 8 %

2011-2014 23 %

2015-2019 33 %

2020-2023 36 %

Pays

Canada 27 %

États-Unis 28 %

Europe, soit : Royaume-Uni (5), Espagne (3), Danemark (2), Norvège (2), Autriche 
(1), France (1), Allemagne (1), Irlande (1), Portugal (1)

27 %

Australie 6 %

Russie 5 %

Multiples pays 6 %

Principal sujet de l’étude

Effets des changements climatiques 39 %

Réduction des émissions de GES 20 %

Adaptation aux changements climatiques 16 %

Atténuation des impacts environnementaux 11 %

Vulnérabilité aux changements climatiques 6 %

Résilience aux changements climatiques 3 %

Autres (p. ex., gouvernance du climat) 5 %

Principale zone géographique étudiée

Communauté/région/État au climat non nordique (p. ex., Italie) 52 %

Communauté autochtone (ayant ou non un climat nordique) 25 %

Communauté/région/État au climat nordique (p. ex., Russie) 23 %

Méthodes de recherche

Méthodes quantitatives (p. ex., enquêtes, mesures sur le terrain) 45 %

Méthodes qualitatives (p. ex., groupes de discussion) 38 %

Méthodes mixtes 17 %
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4.1 LES EFFETS DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES SUR LES SAT

Les études retenues faisaient état d’effets locaux des changements climatiques. L’analyse des 
résultats a permis de constater que les changements climatiques affectent de manière variable les 
rendements agricoles, avec des augmentations dans certaines régions grâce à l’allongement des 
saisons de croissance, mais aussi des diminutions dans d’autres à cause de conditions extrêmes 
comme les sécheresses et les tempêtes. Les communautés autochtones sont particulièrement 
vulnérables, en particulier pour ce qui est de la disponibilité des aliments traditionnels et de l’accès 
aux ressources naturelles. L’adoucissement des hivers pourrait réduire les coûts d’élevage dans 
les régions nordiques, mais pourrait également entraîner des risques accrus de maladies et des 
problèmes de disponibilité et de qualité du fourrage. La pêche et les infrastructures sont également 
touchées. Des mesures d’adaptation sont nécessaires dans ces secteurs pour maintenir la sécurité 
alimentaire et l’accès aux ressources. Ces constats soulignent à quel point il est important que les 
SAT mobilisent des stratégies d’atténuation et d’adaptation ciblées pour répondre aux défis que 
présentent les changements climatiques (tableau 2).

EFFETS  
(NUMÉRO DE RÉFÉRENCE*)

PRINCIPAUX RÉSULTATS RAPPORTÉS PAR LES ÉTUDES RETENUES

Effets des CC** sur 
les rendements 
agricoles 

Observé dans 22 % 
des études 

(7, 14, 17, 18, 27, 30, 
32, 38, 40, 41, 44, 45, 
56, 59)

Augmentation des rendements

En Norvège, en Alaska et en Irlande, la hausse des températures pourrait allonger 
la saison de croissance et augmenter le nombre de récoltes et les rendements 
(Uleberg et coll., 2014; Shrestha et coll., 2015; Meadow, 2012).

Dans le nord-est des États-Unis, le rendement du blé d’hiver a augmenté de plus de 
45 % (Mutiibwa et coll., 2018).

Diminution des rendements 

Dans certains pays (p. ex., Canada, Australie, Norvège, Russie, États-Unis), les 
sécheresses graves et prolongées, les températures record et l’augmentation 
des précipitations réduisent les rendements et exacerbent la vulnérabilité des 
producteurs (Doyon et coll., 2021; Kulshreshtha et coll., 2013; Dronin et coll., 2008; 
Uleberg et coll., 2014). 

Les changements climatiques font augmenter les populations de ravageurs et les 
besoins en irrigation (Meadow, 2012; Doyon et coll., 2021). 

Dans le nord des États-Unis, le maïs connaît une baisse des rendements de 19 % 
et la pomme de terre, de 42 % (Mutiibwa et coll., 2018), et une baisse de 10 % est 
prévue en 40 ans pour le sirop d’érable (Kuehn et coll., 2017).

Effets des CC sur 
la disponibilité 
des aliments 
traditionnels dans 
les communautés 
autochtones

 Observé dans 27 % 
des études

(3, 4, 5, 7, 10, 14, 16, 
19, 24, 38, 45, 50, 51, 
53, 57, 58, 63)

L’Arctique, qui connaît un réchauffement deux fois plus rapide que la moyenne 
mondiale, subit des changements écologiques majeurs qui perturbent la 
distribution des espèces et les systèmes alimentaires locaux et autochtones (Brown 
et coll., 2021; Andrachuk et coll., 2012).

Dans l’Arctique, les changements climatiques perturbent l’accès aux terres pour la 
chasse, la pêche et la cueillette (p. ex., problèmes mécaniques avec les motoneiges, 
augmentation des risques lors des déplacements, allongements des voyages, coûts 
accrus d’équipement) (Naylor et coll., 2021; Spring et coll., 2018; Ford, 2009; Douglas 
et coll., 2014; Guyot et coll., 2006).

TABLEAU 2. 	LES	EFFETS	DES	CHANGEMENTS	CLIMATIQUES	SUR	LES	SAT	
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EFFETS  
(NUMÉRO DE RÉFÉRENCE*)

PRINCIPAUX RÉSULTATS RAPPORTÉS PAR LES ÉTUDES RETENUES

Effets des CC** sur 
la disponibilité 
des aliments 
traditionnels dans 
les communautés 
autochtones

 Observé dans 27 % 
des études

(3, 4, 5, 7, 10, 14, 16, 
19, 24, 38, 45, 50, 51, 
53, 57, 58, 63)

La disponibilité des aliments traditionnels s’en trouve affectée (p. ex., diminution 
de la disponibilité du bœuf musqué, de l’oie, du morse, du caribou, du phoque, de 
l’orignal, du bison, du wapiti, de la baleine, du poisson et des baies, et augmentation des 
parasites et des maladies chez le bœuf musqué et l’omble), ce qui a des répercussions 
sur les pratiques traditionnelles de partage (Naylor et coll., 2021; Spring et coll., 2018; 
Beaumier et coll., 2010; Wesche et coll., 2010; Guyot et coll., 2006, Ross et Mason, 2020; 
Smith et coll., 2019). 

Si les changements climatiques peuvent entraîner l’augmentation des populations 
de certaines espèces comme les bélugas et/ou l’apparition de nouvelles espèces, ces 
dernières sont souvent mal intégrées, faute de savoir traditionnel (Spring et coll., 2018; 
Wesche et coll., 2010; Ross et Mason, 2020; Ruelle et coll., 2022).

Au Canada, c’est l’ensemble de la chaîne alimentaire qui est perturbée (Callaghan 
et coll., 2012). Par exemple, une hausse de 31 % de la population de loups a doublé 
la mortalité des jeunes caribous, ce qui a causé une baisse de la population de cette 
espèce et entraîné des répercussions sur la sécurité alimentaire des communautés 
autochtones (Rempel et coll., 2021).

La perte d’accès des peuples autochtones à leurs aliments traditionnels a des 
conséquences néfastes sur leur santé et leur bien-être (Callaghan et coll., 2012). Aux 
États-Unis, la dégradation des systèmes alimentaires autochtones a pour résultat des 
taux élevés de diabète et d’obésité, et une espérance de vie inférieure à celle de tout 
autre groupe culturel (Ruelle et coll., 2022).

Effets des CC 
sur l’élevage 
Observé dans 14 % 
des études)

(7, 11, 14, 32, 40, 56, 
58, 59, 60)

Dans les pays nordiques (p. ex., Canada, Norvège), le réchauffement des températures 
hivernales pourrait diminuer les coûts en énergie et en alimentation pour les éleveurs, 
mais il donnerait aussi lieu à une hausse des maladies du bétail et affecterait la 
production de fourrage et le pâturage (p. ex., en raison des croûtes de glace) (Uleberg et 
coll., 2014; Kulshreshtha et Wheaton, 2013). 

Dans certains pays (p. ex., Australie, Irlande), la variabilité accrue des températures 
record et des précipitations affecteraient la croissance de l’herbe et le rendement des 
pâturages (Brown et coll., 2015; Shrestha et coll., 2015).

Dans l’Arctique, où le réchauffement climatique est deux fois plus rapide qu’ailleurs, le 
mode de vie des éleveurs de rennes est perturbé, notamment en raison du surpâturage et 
des changements dans les itinéraires de pâturage des troupeaux (Bogdanova et coll., 2021).

Effets des CC 
sur la pêche 
Observé dans 8 % 
des études

(7, 23, 29, 45, 51)

Les variations des températures des eaux (p. ex. en Scandinavie) tendent à diminuer les 
ressources alimentaires marines (Krossa et coll., 2017).

En réaction, des quotas et des moratoires sur la pêche commerciale, comme celle de 
l’omble au Canada, sont instaurés (Naylor et coll., 2021).

À Fort Providence (Canada), les changements climatiques menacent la tradition de 
pêche au poisson blanc, essentielle pour la subsistance et la culture des communautés 
dénées et métisses (Ross et Mason, 2020).

En Sibérie (Russie), les changements climatiques entraînent une augmentation des 
stocks de poissons dans la mer de Barents (Bogdanova et coll., 2021). 

Effets des CC sur 
les infrastructures

Observé dans 2 % 
des études

(64)

À Toronto, les changements climatiques se traduisent par des tempêtes de verglas et 
des vagues de chaleur qui provoquent des pannes de courant (p. ex., dans des entrepôts 
frigorifiques) et perturbent les transports et l’approvisionnement (Zeuli et coll., 2018).

Notes : * La référence complète associée à chaque numéro d’étude est rapportée dans l’annexe 2. ** CC : changements climatiques.

TABLEAU 2. 	LES	EFFETS	DES	CHANGEMENTS	CLIMATIQUES	SUR	LES	SAT	 	 (SUITE)
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4.2	LA	CONTRIBUTION	DES	SAT	AUX	CHANGEMENTS	CLIMATIQUES

Les études retenues rapportaient des données locales et parfois nationales sur la contribution 
de l’agriculture et de l’alimentation aux émissions de GES (voir tableau 3). Globalement, les GES 
liés à la chaîne alimentaire (production, transformation et autres) représentent 20 % à 37 % des 
émissions totales de GES des pays, bien que ce pourcentage puisse sembler plus faible aux États-
Unis (environ 9 %, mais les émissions par habitant restent néanmoins comparables à celles d’autres 
pays). En particulier, l’agriculture et l’élevage sont responsables de 7 % à 10 % des GES au Canada et 
au Royaume-Uni, et jusqu’à un tiers des émissions mondiales, principalement en raison de l’élevage 
de bétail. Aux États-Unis, les émissions liées à l’élevage sont nettement plus élevées que celles 
des cultures et cinq fois plus élevées que celles des céréales. Une transition mondiale vers une 
alimentation plus riche en végétaux pourrait réduire les GES liés à l’agriculture de 80 % d’ici 2050.

TABLEAU 3. 	LA	CONTRIBUTION	DE	L’AGRICULTURE	ET	DE	L’ALIMENTATION 

AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES

EFFETS 
(NUMÉRO DE RÉFÉRENCE*)

PRINCIPAUX RÉSULTATS RAPPORTÉS PAR LES ÉTUDES RETENUES

Émissions de GES 
liées à l’agriculture et 
à l’alimentation

Observé dans 31 % des 
études 

(2, 4, 6, 8, 9, 13, 22, 25, 
28, 31, 34, 35, 36, 39, 
43, 49, 52, 54, 55, 56)

GES liés à la chaîne alimentaire (production, transformation, etc.) 

Que le calcul soit effectué à l’échelle locale, nationale ou mondiale, les GES liés à 
l’alimentation représentent de 20 % à 37 % des émissions totales de GES (Caat et coll., 
2022; Lauk et coll., 2022; Ali et coll., 2023; Maynard et coll., 2023; Puigdueta et coll., 2021; 
Saxe et coll., 2013; Shey et Bélis, 2013; Brodt et coll., 2013; Kim, 2017). 

Si l’on inclut les hôtels et les restaurants, les secteurs liés à l’alimentation sont responsables 
jusqu’à 40 % des GES liés à la consommation en Europe (Puigdueta et coll., 2021).

Aux États-Unis, les émissions nationales de GES liées à l’alimentation peuvent paraître 
plus faibles (environ 9 %) mais le nombre de kilogrammes émis par habitant pour 
l’alimentation est similaire à celui de pays comparables (Caat et coll., 2022).

GES liés à la production agricole, bétail compris

Au Canada et au Royaume-Uni, l’agriculture, élevage de bétail compris, serait responsable 
de 7 % à 10 % des émissions nationales de GES (Ali et coll., 2023; Moreau et coll., 2011).

Les émissions directes de N2O du secteur agricole représentaient 6 % des émissions 
totales de GES en Europe en 2012 (Llorach-Massana et coll., 2017).

Au Royaume-Uni, la production de blé génère 0,80 t CO2/tonne, 80 % des émissions 
agricoles étant dues au cycle de l’azote (López-Avilés et coll., 2019).

GES liés à la production de viande et de produits laitiers

Aux États-Unis, les émissions de GES liées à la production de bétail sont deux fois plus 
élevées que celles liées aux cultures (Gomez et Grady, 2023) et cinq fois plus élevées que 
celles liées aux céréales (Albert et coll., 2020).

Dans des pays comme le Danemark, l’élevage représente 78 % (8,75 Mt.) des émissions 
nationales de GES liées à la production alimentaire (Albert et coll., 2020). 

À l’échelle mondiale, la production de bétail génère 12 % des émissions totales de GES. 
À Londres, la consommation de viande représente 42 % des GES liés à l’alimentation 
(Kim, 2017).

À l’échelle mondiale, les GES liés à l’agriculture pourraient baisser de 80 % d’ici 2050 
grâce à une transition vers une alimentation riche en végétaux (Ali et coll., 2023).
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TABLEAU 3. 	LA	CONTRIBUTION	DE	L’AGRICULTURE	ET	DE	L’ALIMENTATION 

AUX	CHANGEMENTS	CLIMATIQUES	(SUITE)

EFFETS 
(NUMÉRO DE RÉFÉRENCE*)

PRINCIPAUX RÉSULTATS RAPPORTÉS PAR LES ÉTUDES RETENUES

Émissions de GES 
liées à l’agriculture et 
à l’alimentation

Observé dans 31 % des 
études 

(2, 4, 6, 8, 9, 13, 22, 25, 
28, 31, 34, 35, 36, 39, 
43, 49, 52, 54, 55, 56)

GES liés à d’autres aspects de la chaîne alimentaire 

Au Royaume-Uni, la transformation alimentaire émet 13 Mt éq. CO2. Pour le pain, la 
cuisson représente 20 % des GES, tandis que l’utilisation d’appareils électroménagers, 
le comportement des utilisateur.trices et l’utilisation d’engrais pour le blé constituent 
chacun 25 % des émissions (López-Avilés et coll., 2019). 

Selon la base de données EcoInvent, produire 1 kg de carton pour les emballages de 
l’industrie des boissons émet 5,25 kg éq. CO2, tandis que 1 kg de carton ondulé émet 
de 0,9 à 1,3 kg éq. CO2 (Rothwell et coll., 2016).

Aux États-Unis, si le transport alimentaire était effectué exclusivement par camion, 
l’utilisation énergétique serait multipliée par quatre, ce qui entraînerait une hausse de 
13 % à 25 % des émissions de GES par kg de produit final (Brodt et coll., 2013).

4.3 LES STRATÉGIES D’ATTÉNUATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

POUVANT	ÊTRE	MOBILISÉES	PAR	LES	SAT

Parmi les stratégies de réduction des émissions de GES pouvant être mobilisées à l’échelle 
locale par les secteurs agricole et alimentaire figurent la réduction des pertes et du gaspillage 
alimentaires, la promotion d’une alimentation moins riche en viande, le renforcement du 
compostage et de la digestion anaérobie des déchets alimentaires ainsi qu’un recours accru aux 
énergies renouvelables. D’autres stratégies ont également été répertoriées, comme le soutien à 
l’agriculture locale/régionale (voir tableau 4). Ultimement, des changements dans les pratiques de 
production agricole, la gestion des déchets et les habitudes de consommation sont essentiels pour 
réduire efficacement les GES dans les secteurs agricole et alimentaire.

TABLEAU 4. 	LES	STRATÉGIES	D’ATTÉNUATION	DES	CHANGEMENTS	CLIMATIQUES 

POUVANT	ÊTRE	MOBILISÉES	PAR	LES	SAT

STRATÉGIES
(NUMÉRO DE RÉFÉRENCE*)

PRINCIPAUX RÉSULTATS RAPPORTÉS 
PAR LES ÉTUDES RETENUES

CATÉGORIE DES 
STRATÉGIES**
(+,+/−,−) 

Influencer les pratiques de la chaîne alimentaire pour réduire les GES

Réduire les pertes 
et le gaspillage 
alimentaires

(6, 8, 34, 36, 37, 42)

À New York et Minneapolis, l’élimination des déchets alimentaires 
évitables pourrait réduire les impacts environnementaux de 18 % 
(Boyer et coll., 2020). 

+

Observé dans 
9 % des études

Au Royaume-Uni, réduire le gaspillage alimentaire à domicile 
permettrait d’économiser annuellement l’équivalent de 17 Mt 
éq. CO2 (López-Avilés et coll., 2019).

Aux États-Unis, une diminution de moitié des déchets produits par 
les consommateur.rices et les commerces de détail entraînerait 
une baisse de 11 % des GES (Mohareb et coll., 2018). 

À Lisbonne, le fait de réduire les pertes et le gaspillage 
alimentaires pourrait diminuer les GES de 2,6 à 4,4 %, voire de 
8,2 à 13,4 % selon des scénarios optimisés (Benis et Ferrao, 2017).
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STRATÉGIES
(NUMÉRO DE RÉFÉRENCE*)

PRINCIPAUX RÉSULTATS RAPPORTÉS 
PAR LES ÉTUDES RETENUES

CATÉGORIE DES 
STRATÉGIES**
(+,+/−,−) 

Promouvoir une 
alimentation moins 
riche en viande et 
en produits laitiers  

(1, 2, 6, 8, 13, 25, 
28, 34, 37, 42, 48, 
49, 54)

 

Des recherches indiquent qu’un régime végétalien pourrait réduire 
les GES de 57 %, tandis qu’un régime végétarien pourrait les 
diminuer de 26 %, mais augmenter la consommation d’eau de 35 % 
(Caat et coll., 2022; Lauk et coll., 2022; Boyer et Ramaswam, 2020).

+

Observé dans 
20 % des études

Aux États-Unis et au Danemark, des études semblent indiquer 
que le fait de réduire la consommation de produits animaux ou 
de privilégier la viande blanche pourrait faire baisser les GES de 
4 % à 14 % (Mohareb et coll., 2018; Saxe et coll., 2013). À Mouans-
Sartoux (France), la diminution de la consommation de viande et 
d’aliments ultra-transformés a permis une baisse de 2 880 tonnes 
de CO2 (Lulovicova et coll., 2023).

Au Royaume-Uni, la stratégie la plus efficace pour réduire les GES 
liés à l’alimentation (réduction estimée de 22 % à 26 %) résiderait 
dans l’adoption d’un régime végétarien ou végétalien (Kim, 
2017). Plus modestement, le fait de suivre les recommandations 
alimentaires EatWell limiterait les GES de 1,49 kg éq. CO2/jour par 
personne (Ali et coll., 2022). 

Renforcer le 
compostage et 
la digestion 
anaérobie des 
déchets 
alimentaires

(8, 21, 42, 49, 61) 

Des recherches aux États-Unis révèlent que la gestion des déchets 
alimentaires par digestion anaérobie et compostage pourrait 
réduire les GES du secteur alimentaire de 2 % à 6 % dans diverses 
villes, avec une réduction spécifique de 5 % aux États-Unis grâce 
à la digestion anaérobie seule (Mohareb et coll., 2018; Boyer 
et coll., 2020).

+

Observé dans 8 % 
des études

À Madrid, une étude a montré que la participation aux jardins 
urbains permet une réduction de l’empreinte carbone individuelle 
d’environ 205 kg éq. CO2/an par personne, en premier lieu en 
raison du compostage des déchets alimentaires (Puigdueta et 
coll., 2021).

Encourager le 
recours aux énergies 
renouvelables ou 
moins polluantes, 
en particulier 
pour les cultures 
en serres et en 
bâtiments

(6, 8, 21, 26, 33, 
38, 39, 42, 52)

En Californie, l’agriculture en environnement contrôlé (AEC) – c.
àd. en serres ou en bâtiments – est utile pour réduire les GES si 
elle utilise des sources d’électricité à faible teneur en carbone 
(Maynard et coll., 2023). Autrement, elle émet plus de GES (2,6 à 
7,7 kg éq. CO2/kg) que la production intensive centralisée en 
champ (0,3 à 1,0 kg éq. CO2/kg).

+

Observé dans 
14 % des études

À Sydney (Australie), l’utilisation d’énergie renouvelable dans 
les serres à haute technologie réduit les GES, les faisant passer 
à 0,27 kg éq. CO2, ce qui les rapproche de la culture en champ 
(Rothwell et coll., 2016).

À Boston, l’énergie dissipative des bâtiments appliquée à la 
production de tomates en ferme urbaine a permis une baisse de 
77 % de l’impact climatique des activités (Goldstein et coll., 2016). 
Les fermes urbaines pourraient aussi utiliser l’énergie éolienne 
(Goldstein et coll., 2016).

TABLEAU 4. 	LES	STRATÉGIES	D’ATTÉNUATION	DES	CHANGEMENTS	CLIMATIQUES 

POUVANT	ÊTRE	MOBILISÉES	PAR	LES	SAT	(SUITE)
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STRATÉGIES
(NUMÉRO DE RÉFÉRENCE*)

PRINCIPAUX RÉSULTATS RAPPORTÉS 
PAR LES ÉTUDES RETENUES

CATÉGORIE DES 
STRATÉGIES**
(+,+/−,−) 

Encourager le 
recours aux énergies 
renouvelables ou 
moins polluantes, 
en particulier 
pour les cultures 
en serres et en 
bâtiments

(6, 8, 21, 26, 33, 
38, 39, 42, 52)

La décarbonation de l’électricité domestique et du carburant 
servant à la distribution alimentaire peut entraîner de nettes 
réductions des émissions de GES (Mohareb et coll., 2018). À 
New York et Minneapolis, l’énergie renouvelable permettrait de 
diminuer de 3 % à 4 % les GES émis par la cuisson domestique 
(Boyer et coll., 2020). 

+

Observé dans 
14 % des études

Aux États-Unis, la faible participation des exploitations agricoles 
aux programmes de crédits carbone et les difficultés d’accès au 
financement sont des obstacles à l’adoption de sources d’énergie 
renouvelable (Jiang et coll., 2013).

Encourager les 
déplacements 
durables pour 
faire l’épicerie

(37, 42)

Aux États-Unis, réduire de moitié les déplacements en voiture 
pour les courses alimentaires pourrait diminuer de 0,4 % les 
GES par habitant (Mohareb et coll., 2018). À Mouans-Sartoux 
(France), l’utilisation du vélo pour les achats alimentaires a 
permis d’économiser 150 tonnes de CO2 et 44 tonnes de pétrole 
(Lulovicova et coll., 2023). 

−

Observé dans 3 % 
des études 

Notes : * La référence complète associée à chaque numéro d’étude est rapportée dans l’annexe 2. ** Les stratégies ont été classées en 
trois catégories : le symbole « - » désigne une convergence vers des effets mesurés nuls ou faibles; le symbole « +/- » désigne des effets 
nuancés de la stratégie et fortement tributaires du contexte; le symbole « + » désigne une convergence vers des effets mesurés positifs.

4.4 LES STRATÉGIES D’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

POUVANT	ÊTRE	MOBILISÉES	PAR	LES	SAT

Pour accroître la résilience aux changements climatiques, il est possible de mobiliser une 
gamme variée de stratégies. Soutenir l’accessibilité des aliments sains et traditionnels dans les 
communautés autochtones constitue un levier essentiel pour assurer la durabilité et la sécurité 
alimentaires. Aussi, promouvoir l’agriculture locale, la diversification génétique et l’agroécologie 
est important pour renforcer la capacité d’adaptation des cultures à de nouvelles conditions 
climatiques (voir tableau 5). Ensemble, ces stratégies mettent en exergue l’importance de 
l’innovation dans les pratiques agricoles et de l’engagement politique en faveur de la durabilité des 
systèmes alimentaires. 

TABLEAU 4. 	LES	STRATÉGIES	D’ATTÉNUATION	DES	CHANGEMENTS	CLIMATIQUES 

POUVANT	ÊTRE	MOBILISÉES	PAR	LES	SAT	(SUITE)
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TABLEAU 5. 	LES	STRATÉGIES	D’ADAPTATION	AUX	CHANGEMENTS	CLIMATIQUES 

POUVANT	ÊTRE	MOBILISÉES	PAR	LES	SAT

STRATÉGIES
(NUMÉRO DE RÉFÉRENCE*)

PRINCIPAUX RÉSULTATS RAPPORTÉS 
PAR LES ÉTUDES RETENUES

CATÉGORIE DES 
STRATÉGIES**
(+,+/−,−) 

Soutenir 
l’accessibilité des 
aliments sains et 
traditionnels dans 
les communautés 
autochtones

(3, 5, 10, 16, 19, 20, 
22, 23, 24, 25, 37, 38, 
45, 48, 51, 53, 55, 58, 
63)

Les communautés arctiques sont confrontées à une augmentation 
des coûts de la chasse (hausse des difficultés d’accès aux sentiers 
et du coût de l’essence), à une baisse de la disponibilité des 
aliments traditionnels issus de la chasse et de la cueillette ainsi 
qu’à une dépendance accrue aux aliments commerciaux importés 
(Beaumier et coll., 2010; Brown et coll., 2021; Wesche et Chan, 
2010; Ford, 2009; Guyot et coll., 2006, Green et coll., 2021; Ross et 
Mason, 2020).

+

Observé dans 
30 % des études

  

Ces contraintes requièrent du soutien, notamment financier, 
technologique et politique, pour garantir la sécurité alimentaire 
(Beaumier et coll., 2010; Wesche et Chan, 2010; Guyot et coll., 
2006, Green et coll., 2021).

Au Canada et aux États-Unis, les initiatives d’adaptation 
comprennent, entre autres, l’adaptation des méthodes de 
chasse et de récolte, la valorisation des savoirs traditionnels, 
les activités traditionnelles de partage alimentaire, les jardins 
communautaires, l’aménagement de structures de stockage 
adaptées et les partenariats avec les entreprises de transport 
des aliments (Gilbert et coll., 2021; Naylor et coll., 2021; Spring 
et coll., 2018; Douglas et coll., 2014; Andrachuk et coll., 2012; 
Ford, 2009; Green et coll., 2021; Ruelle et coll., 2022)

Promouvoir 
l’agriculture locale 
(pour renforcer 
la résilience 
aux événements 
climatiques 
extrêmes) 

(1, 4, 13, 16, 17, 21, 
25, 34, 40, 48, 58, 59)

À Amsterdam, Belfast et Detroit, une étude menée à l’aide 
de l’outil FEWprint a montré qu’une production alimentaire 
locale permettrait de réduire la dépendance aux chaînes 
d’approvisionnement éloignées (Caat et coll., 2022).

+

Observé dans 
19 % des études

Une recension des écrits sur les pays au climat froid a conclu que 
l’expansion agricole dans les régions nordiques, la conversion de 
forêts boréales et l’utilisation de plantes adaptées aux conditions 
locales permettraient de renforcer la résilience alimentaire face 
aux changements climatiques (Unc et coll., 2021).

Encourager la 
diversification 
génétique et 
l’adaptation des 
cultures au climat

(11, 32, 43, 59, 60)

Une recension des écrits sur les pays des régions au climat 
froid a conclu que la diversité génétique, y compris des espèces 
sauvages, et l’introduction de variétés adaptées permettraient 
une adaptation rapide au réchauffement climatique (Unc et coll., 
2021).

+

Observé dans 
8 % des études 

En Norvège, une étude mixte basée sur des projections 
climatiques et des entretiens recommande la sélection d’espèces 
et cultivars adaptés au climat et résistants aux défis climatiques 
pour améliorer les rendements (Uleberg et coll., 2014).
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STRATÉGIES
(NUMÉRO DE RÉFÉRENCE*)

PRINCIPAUX RÉSULTATS RAPPORTÉS 
PAR LES ÉTUDES RETENUES

CATÉGORIE DES 
STRATÉGIES**
(+,+/−,−) 

Préserver les terres 
agricoles et exploiter 
les terres non 
productives

(6, 31, 34, 44, 59, 
60, 62)

Dans le nord-est des États-Unis, une étude utilisant des données 
géospatiales rapporte que selon les pires scénarios climatiques, 
l’ajout de 250 000 hectares serait nécessaire pour maintenir les 
niveaux de production historiques. Les pâturages et friches 
offrent un potentiel d’expansion agricole (Mutiibwa et coll., 2018).

+

Observé dans 
11 % des études

En Norvège, on recommande de reconvertir les terres 
abandonnées, d’exploiter les champs vulnérables aux 
changements climatiques et de limiter la conversion des terres 
agricoles en zones urbaines (Unc et coll., 2021; Uleberg et coll., 
2014; Vinge, 2018).

Encourager 
l’agroécologie et les 
pratiques agricoles 
les plus durables

(48, 60, 61)

Dans plusieurs pays, l’agroécologie peut réduire les GES, mais 
aussi bonifier les sols et la biodiversité, favoriser l’utilisation de 
variétés adaptées aux conditions locales, réduire la dépendance 
aux combustibles fossiles, soutenir les services écosystémiques 
et promouvoir une agriculture durable (Unc et coll., 2021; Perez-
Neira et coll., 2021).

+

Observé dans 
5 % des études

Utiliser des 
ressources locales 
et durables pour la 
fertilisation des sols

(17, 21, 26, 48, 55, 
59, 61)

Au Québec, la réutilisation de déchets de crabes et coquillages 
comme fertilisants locaux pourrait réduire la dépendance aux 
engrais importés (Doyon et coll., 2021).  

+

Observé dans 
11 % des études

 
Aux États-Unis, les matières organiques comme le fumier 
permettent de réduire les impacts environnementaux et de 
contourner les hausses de prix des intrants (Shey et Bélis, 2013; 
Jiang et Koo, 2013). 

En Norvège, une solution de rechange à l’usage accru d’engrais 
et pesticides résiderait dans l’utilisation de légumineuses pour 
fertiliser les sols et favoriser la biodiversité des champs (Uleberg 
et coll., 2014).

À Boston, la clé pourrait résider à long terme dans l’utilisation 
combinée de compost et de boues d’épuration à l’échelle de la 
ville (Goldstein et coll., 2016).

Favoriser une 
gestion intégrée de 
l’eau

(11, 21, 41, 59)

Des études menées en Australie, en Russie et en Norvège 
montrent que les technologies adaptatives, les incitatifs 
financiers et la modernisation des méthodes de gestion de l’eau, 
y compris l’amélioration de l’irrigation et du drainage, renforcent 
la résilience agricole face aux défis hydriques (Medyanik et coll., 
2021; Brown et coll., 2015; Uleberg et coll., 2014).

+

Observé dans 
6 % des études

Notes : * La référence complète associée à chaque numéro d’étude est rapportée dans l’annexe 2. ** Les stratégies ont été classées en 
trois catégories : le symbole « - » désigne une convergence vers des effets mesurés nuls ou faibles; le symbole « +/- » désigne des effets 
nuancés de la stratégie et fortement tributaires du contexte; le symbole « + » désigne une convergence vers des effets mesurés positifs.

TABLEAU 5. 	LES	STRATÉGIES	D’ADAPTATION	AUX	CHANGEMENTS	CLIMATIQUES 

POUVANT	ÊTRE	MOBILISÉES	PAR	LES	SAT	(SUITE)
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4.5 CONDITIONS POUVANT FAVORISER 

LA	MOBILISATION	DE	STRATÉGIES	

D’ATTÉNUATION ET D’ADAPTATION 

AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

PAR LES SAT

Pour maximiser la mobilisation et les retombées 
des stratégies d’atténuation et d’adaptation aux 
changements climatiques à l’échelle locale, 
quatre conditions principales se dégagent des 
études retenues. 

Premièrement, la mise en place de politiques 
publiques efficaces, accompagnées d’incitatifs 
économiques, est essentielle pour encourager 
la réduction des émissions de GES liées à 
l’alimentation. Par exemple, à Ames, en 
Espagne, la mise en œuvre de politiques d’achat 
public a encouragé la consommation d’aliments 
biologiques, locaux et saisonniers, ce qui a 
permis de réduire l’impact climatique de 13,4 % 
dans les cantines scolaires (Perez-Neira et coll., 
2021). 

Deuxièmement, l’efficacité des actions contre 
les changements climatiques est maximisée par 
l’utilisation combinée de différentes stratégies. 
À Mouans-Sartoux, en France, l’intégration de 
menus végétariens dans les cantines publiques, 
associée à une forte réduction du gaspillage 
alimentaire, a permis de réduire les émissions 
annuelles de GES de 3 660 tonnes (Lulovicova et 
Bouissou, 2023). Ainsi, le recours à des stratégies 
complémentaires qui peuvent se renforcer 
mutuellement permet d’atteindre des objectifs 
climatiques ambitieux.

Troisièmement, une gouvernance efficace 
favorisant une collaboration étroite entre les 
différents ordres de gouvernement, les entreprises, 
les organisations non gouvernementales et les 
communautés est essentielle pour le succès de 
ces stratégies, comme en témoigne l’exemple 
de la communauté autochtone d’Old Crow au 
Canada (Douglas et coll., 2014), où des ateliers 
participatifs ont permis une prise de décision 
communautaire et l’établissement de politiques 
alimentaires locales. Par exemple, à Sydney, en 
Australie, une combinaison d’actions politiques 
faisant appel à diverses instances de gouvernance 
et à la participation active des parties prenantes 

locales a permis une adaptation cohérente et 
efficace aux changements climatiques (James et 
coll., 2014). 

Enfin, l’innovation et la recherche favorisent 
le développement et l’adoption de nouvelles 
pratiques agricoles et technologies, qui sont 
essentielles pour atténuer efficacement et les 
changements climatiques et s’y adapter. Par 
exemple, la recherche sur les technologies 
climato-adaptatives dans l’agriculture russe a mis 
en lumière l’importance des incitatifs financiers 
pour l’adoption de pratiques agricoles durables 
et l’utilisation de technologies économes en eau 
(Medyanik et coll., 2021). 

Ces conditions favorables ne sont pas isolées 
mais interconnectées, chacune pouvant 
renforcer l’efficacité de l’autre. Par exemple, 
l’intégration de la recherche et de l’innovation 
peut améliorer les politiques publiques, tandis 
que la gouvernance collaborative peut faciliter 
l’adoption de nouvelles technologies. En adoptant 
une approche holistique et intégrée, les SAT 
peuvent jouer un rôle crucial dans la réduction 
des effets des changements climatiques tout 
en améliorant la résilience et la durabilité des 
systèmes alimentaires locaux.
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Cette étude consistait à passer en revue les prin cipaux effets des changements clima ti ques sur les 
SAT dans les pays occidentaux et/ou au climat nordique et à mettre en lumi ère des stratégies 
d’atténuation et d’adaptation pour y répondre. 

5.  DISCUSSION

Au total, cinq stratégies d’atténuation ont été 
répertoriées : 

1) réduire les pertes et le gaspillage 
alimentaire;

2) promouvoir une alimentation moins riche 
en viande et en produits laitiers;

3) renforcer le compostage et la digestion 
anaérobie des déchets alimentaires; 

4) encourager le recours aux énergies 
renou velables ou moins polluantes, 
en particulier pour les cultures en serres 
et en bâtiments; 

5) soutenir l’agriculture locale/régionale.

Aussi, on a pu distinguer sept stratégies d’adapta-
tion pouvant être mises en œuvre par les SAT : 

1) soutenir l’accessibilité des aliments sains 
et traditionnels dans les communautés 
auto chtones;

2) promouvoir l’agriculture locale;

3) encourager la diversification génétique 
et l’adaptation des cul tures au climat;

4) préserver les terres agricoles;

5) encourager l’agroécologie;

6) utiliser des ressources locales et durables 
pour la fertilisation des sols;

7) favoriser une gestion intégrée de l’eau. 

Quatre conditions principales favorisant 
l’engagement climatique des SAT ont aussi été 
mises en évidence (voir figure 2).
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FIGURE 2. 	SYNTHÈSE	DES	STRATÉGIES	D’ATTÉNUATION	ET	D’ADAPTATION	AUX	CHANGEMENTS	

CLIMATIQUES POUVANT ÊTRE MISES EN ŒUVRE PAR LES SAT

RELATIONS RÉCIPROQUES ENTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET LES SAT

D’une part, les SAT contribuent aux 
émissions de GES, influençant ainsi 
les changements climatiques. 

D’autre part, les changements climatiques perturbent 
les SAT, notamment en affectant les rendements agricoles 
et la disponibilité des aliments traditionnels dans les 
communautés autochtones. 

Réduire les pertes et le 
gaspillage alimentaires

Soutenir l’accessibilité des 
aliments sains et traditionnels 
dans les communautés 
autochtones

Établir des politiques 
publiques et des incitatifs 
visant à réduire les émissions 
de GES

Promouvoir une alimentation 
moins riche en viande et en 
produits laitiers

Promouvoir l’agriculture locale 
(pour renforcer la résilience 
aux événements climatiques 
extrêmes

Combiner plusieurs stratégies 
d’atténuation et d’adaptation

Renforcer le compostage et 
la digestion anaérobie des 
déchets alimentaires

Encourager la diversification 
génétique et l’adaptation des 
cultures au climat

Favoriser une gouvernance 
collaborative, l’engagement 
et l’accompagnement des 
parties prenantes 

Encourager le recours aux 
énergies renouvelables 
ou moins polluantes, en 
particulier pour les cultures 
en serres et en bâtiments

Préserver les terres agricoles 
et exploiter les terres non 
productives

Promouvoir l’innovation et 
la recherche dans le SAT

Soutenir l’agriculture 
locale/régionale

Encourager l’agroécologie et 
les pratiques agricoles les plus 
durables

Utiliser des ressources locales 
et durables pour la fertilisation 
des sols

Favoriser une gestion intégrée 
de l’eau

VOILÀ	COMMENT	ON	OBTIENT	DES	SAT	RÉSILIENTS	AUX	CHANGEMENTS	CLIMATIQUES.

CETTE DYNAMIQUE REQUIERT

Stratégies d’atténuation des 
changements climatiques

Stratégies d’adaptation  
aux changements climatiques

Conditions favorisant 
l’engagement climatique
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Plusieurs leçons peuvent être tirées de ces 
résultats. Tout d’abord, il est important de noter 
que les conclusions de cette étude s’appuient sur 
des données issues de recherches menées à des 
échelles locales dans diverses régions du monde. 
Lorsqu’on les compare à celles issues de revues 
systématiques portant sur l’alimentation durable 
et ayant exploré les retombées de stratégies à 
large échelle (p. ex., nationale ou internationale), 
des résultats similaires sont souvent rapportés 
(Aleksandrowicz et coll., 2016; Jarmul et coll., 
2020; Kowalsky et coll., 2022). Par exemple, 
Aleksandrowicz et coll. (2016) ont rapporté 
que les régimes alimentaires avec la plus 
faible consommation de produits alimentaires 
d’origine animale étaient associés à une 
réduction moyenne des GES de 51 %. En outre, 
les politiques publiques favorisant la mise en 
œuvre de stratégies d’atténuation et d’adaptation 
aux changements climatiques avaient été définies 
comme des moteurs essentiels de la transition 
socioécologique des systèmes alimentaires, les 
pays nordiques étant en tête dans ce domaine 
(Halloran et coll., 2018; Wood et coll., 2019). 
Cependant, bien que l’agriculture locale/régionale 
soit apparue dans notre revue comme une 
stratégie pouvant contribuer à la réduction des 
GES, des résultats contradictoires ou plus nuancés 
ont été rapportés dans des études menées à 
l’échelle nationale ou internationale (Majewski et 
coll., 2020; Malak-Rawlikowska et coll., 2019). Par 
exemple, l’indicateur du kilométrage alimentaire 
(distance parcourue par kilogramme) peut se 
révéler deux fois plus élevé pour les chaînes 
d’approvisionnement alimentaire courtes 
(1,25 km/kg) par rapport aux chaînes longues 
(0,53 km/kg) en raison des moindres quantités 
de produit transportées à la fois en chaîne courte 
(Majewski et coll., 2020). Ce type de résultat 
montre la complexité des incidences des SAT sur 
les enjeux climatiques, ces incidences dépendant 
d’une combinaison de facteurs contingents, y 
compris de nature logistique et territoriale.  

Malgré ces contingences, qui limitent les 
possibilités de généraliser certaines initiatives 
observées dans les contextes particuliers 
couverts par les études analysées, le portrait 
des stratégies proposées par cette recension 
des écrits offre des données assez solides pour 

contribuer à la planification stratégique des 
SAT du Québec en matière de changements 
climatiques. Si l’on compare les stratégies 
répertoriées par cette recension des écrits et 
les plans d’action du ministère de l’Agriculture, 
des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) en 
matière de développement durable, à l’échelle 
tant provinciale que régionale (MAPAQ, 2023; 
MAPAQ, 2021), on constate d’ailleurs qu’ils 
partagent plusieurs objectifs communs. Par 
exemple, dans les plans d’action du MAPAQ, 
on souligne l’importance de réduire les pertes 
et le gaspillage alimentaires, notamment en 
encourageant l’adoption de meilleures pratiques 
de gestion des stocks et la sensibilisation des 
consommateur.trices. Conformément à notre 
étude qui encourage une consommation 
réduite de viande rouge et la transition vers 
des régimes alimentaires plus riches en fruits, 
légumes et légumineuses, les plans d’action du 
MAPAQ soutiennent l’éducation nutritionnelle 
pour des choix alimentaires sains et durables. 
Concernant le compostage et la digestion 
anaérobie, qui permettent de détourner les 
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déchets alimentaires des sites d’enfouissement 
et de réduire les émissions de méthane (un 
puissant GES), les plans d’action du MAPAQ 
encouragent le développement d’infrastructures 
et de programmes de compostage et de digestion 
anaérobie. Concernant la diminution de la 
dépendance aux combustibles fossiles dans les 
activités agricoles et la réduction des GES, les plans 
d’action du MAPAQ soutiennent l’adoption de 
technologies d’énergie renouvelable et l’efficacité 
énergétique dans les fermes. Concernant le 
développement et le renforcement de l’agriculture 
locale/régionale, les plans d’action du MAPAQ 
favorisent la mise en marché des produits locaux, 
les circuits courts de distribution et l’agriculture 
de proximité. En plus de ces points communs, 
la présente recension des écrits propose des 
stratégies complémentaires qui sont également 
souvent soutenues par d’autres programmes et 
d’autres modèles de financement du MAPAQ 
(p. ex., projet Haricot d’Équiterre, 2023).

Il semble également important de souligner 
l’interdépendance des stratégies répertoriées et 
de les mobiliser dans une approche systémique 
pour en analyser les retombées (Caron et coll., 
2018; Springmann et coll., 2018). En effet, les 
bienfaits des initiatives suggérées dans cette 
étude dépassent souvent largement le cadre des 
enjeux climatiques. Par exemple, en réduisant 
le gaspillage alimentaire, on peut évidemment 
minimiser la quantité de déchets envoyés dans 
les décharges, mais on peut également utiliser 
les déchets résiduels dans le compostage et ainsi 
enrichir naturellement le sol, et même incorporer 
l’énergie renouvelable pour faire fonctionner 
les opérations de compostage. Cependant, dans 
cette étude, les données disponibles peinent 
à rendre compte de la complexité des effets et 
des compromis. Lorsqu’elles sont considérées 
isolément, certaines stratégies peuvent 
apparaître comme des avenues séduisantes, mais 
s’avèrent en fait trompeuses ou contre-intuitives, 
car elles entraînent des conséquences négatives 
qui surpassent potentiellement les bénéfices. Par 
exemple, la conversion de terrains municipaux 
vacants en zones de production alimentaire 
pourrait faire obstacle à la densification urbaine, 
qui aide à lutter contre l’étalement urbain et qui 
réduit ainsi les émissions de GES. Par conséquent, 

il est essentiel de tenir compte de la complexité 
des effets des différentes stratégies, surtout en 
termes de compromis environnementaux (p. ex., 
les régimes végétariens réduisent les émissions de 
GES, mais peuvent augmenter la consommation 
d’eau). Pourtant, il s’agit d’un facteur rarement 
abordé par les études ciblées, qui manquent de 
recul et de perspective systémique. 

L’étude réalisée apporte également un éclairage 
intéressant sur les implications des enjeux 
climatiques pour les communautés autochtones, 
en particulier en lien avec la nécessité de 
renforcer la souveraineté alimentaire des 
régions concernées (Blue Bird Jernigan 
et coll., 2021; Robin, 2019). Les communautés 
autochtones du Québec sont confrontées à 
des défis majeurs en matière d’accès à une 
alimentation saine et nutritive, notamment 
en raison de la perte de terres ancestrales, 
des effets des changements climatiques sur 
les pratiques agricoles traditionnelles et de 
la marginalisation économique. Les régions 
nordiques sont particulièrement concernées par 
ces enjeux, en particulier au Québec (Blanchet et 
Rochette, 2011; Picard, 2015). Le réchauffement 
de l’Arctique, deux fois plus rapide que dans le 
reste du monde, bouleverse les écosystèmes 
fragiles de ces régions et menace la sécurité 
alimentaire des communautés autochtones qui 
y vivent. La fonte du pergélisol, les variations 
extrêmes de température et les changements 
dans les cycles de migration des animaux 
perturbent l’accès à la chasse, à la pêche et 
à la cueillette, des activités essentielles à la 
subsistance et à la culture de ces communautés 
(Chen et Natcher, 2019; Rudolph et McLachlan, 
2013). Parmi les stratégies d’adaptation possibles, 
mentionnons le soutien à l’agriculture et à la 
pêche traditionnelles (p. ex., protéger les terres 
ancestrales et les ressources naturelles locales, 
promouvoir des pratiques agricoles durables, 
réintégrer les savoirs ancestraux en matière de 
production alimentaire, etc.) et le renforcement 
de la souveraineté alimentaire des communautés 
autochtones (p. ex., définition de leurs 
propres priorités en matière d’alimentation et 
d’agriculture, mise en place de mesures centrées 
sur la valorisation des savoirs et des valeurs 
ancestraux, etc.).
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De façon plus générale, cette recension met en 
lumière plusieurs sujets polémiques, comme les 
quantités importantes de GES associées à l’élevage 
et à la consommation de viande. La question des 
impacts environnementaux de la consommation 
de viande et de produits laitiers est au cœur 
de nombreux débats et représente un axe 
d’intervention délicat pour les SAT, qui doivent 
s’assurer de concilier les intérêts économiques 
des producteur.trices des localités avec les 
impératifs de durabilité environnementale et 
les attentes croissantes des consommateur.
trices pour des produits alimentaires éthiques et 
écologiquement responsables. De nombreuses 
études scientifiques révèlent le lien étroit 
entre l’élevage et la production de GES. Dans ce 
contexte, l’adoption de régimes alimentaires 
plus riches en végétaux ouvre la voie à une 
réduction draconienne de ces émissions. Les 
régimes végétaliens et végétariens apparaissent 
comme des choix particulièrement efficaces. 
Les premiers permettraient, selon certaines 
études, de réduire les émissions de GES jusqu’à 
57 %, tandis que les seconds entraîneraient une 

diminution de 26 %. Toutefois, au Québec et 
ailleurs dans le monde, la promotion de ce type 
de régime est particulièrement controversée 
en raison de l’importance de l’industrie laitière 
et de la production de viande, secteurs clés de 
l’économie provinciale. La transition vers des 
régimes alimentaires moins riches en produits 
animaux n’apparaît pas seulement comme une 
question de durabilité environnementale, mais 
également comme un enjeu d’acceptabilité 
sociale et de viabilité économique. Cet équilibre 
délicat entre les enjeux sociaux, d’équité, 
environnementaux et économiques est au cœur 
du concept de développement durable et illustre 
la nécessité d’une bonne gouvernance, qui est 
essentielle pour le succès des SAT (Donkers, 
2013; Mount, 2012).

L’une des principales limites de notre étude 
est que, bien que les études analysées aient été 
menées dans un contexte local, elles n’ont pas 
nécessairement exploré les effets ou les stratégies 
mobilisées par des SAT en tant qu’écosystèmes. 
Cet aspect a pu limiter notre compréhension 
des interactions complexes et des dynamiques 
systémiques qui caractérisent les SAT dans le 
cadre de l’atténuation et de l’adaptation aux 
changements climatiques. Afin de combler cette 
lacune, davantage de recherches pourraient être 
spécifiquement axées sur la mobilisation de 
ces stratégies par les SAT. Ces études devraient 
examiner de manière approfondie comment les 
structures de gouvernance influencent l’efficacité 
des SAT dans l’atténuation et l’adaptation aux 
changements climatiques, mais aussi faire une 
analyse approfondie des politiques publiques, 
de la collaboration entre les parties prenantes 
et de l’arrimage entre les initiatives locales 
et les politiques régionales, provinciales et 
nationales. Le développement de méthodes 
d’évaluation robustes, dont des analyses de 
cycle de vie et des évaluations de l’empreinte 
environnementale, serait aussi nécessaire pour 
mesurer précisément l’incidence globale de ces 
stratégies sur l’environnement et sur la transition 
socioécologique des SAT à long terme. Une 
autre limite concerne le fait que cette recension 
s’est focalisée sur les stratégies pouvant être 
mobilisées par les SAT et non sur les stratégies 
mobilisées dans chaque secteur de la chaîne 
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agroalimentaire. Cette approche a eu pour 
avantage de présenter un portrait des principales 
stratégies à la portée des SAT, mais elle a aussi 
eu pour effet de ne pas rendre compte de la 
richesse et du détail des initiatives menées dans 
chaque secteur de la chaîne agroalimentaire 
pour réduire ses GES. Enfin, cette recension était 
axée sur l’analyse de la littérature scientifique. 
Une analyse systématique de la littérature grise 
(p. ex., rapports d’organisations) aurait aussi 
permis de dresser un portrait plus complet 
des actions qui pourraient être mises en 
œuvre. En prenant en compte ces aspects dans 
des recherches ultérieures, il serait possible 
d’approfondir la compréhension des SAT en tant 
qu’écosystèmes, mais également d’améliorer 
la précision et l’efficacité des stratégies 
d’atténuation et d’adaptation et, par conséquent, 
de contribuer à la disponibilité de données de 
recherche plus solides pour les décisionnaires et 
les gestionnaires. 

En conclusion, cette étude a fourni, à partir 
d’une recension des écrits scientifiques, un 
aperçu des diverses stratégies d’atténuation 
des changements climatiques et d’adaptation 
à ceux-ci qui peuvent être mobilisées dans 
le cadre des SAT. Elle a également permis 
de constater que les données disponibles 
convergent quant au potentiel de ces 
stratégies pour contribuer à la lutte contre 
les changements climatiques. Cette étude 
a également mis en lumière la complexité 
des effets des différentes stratégies et 
l’importance d’approcher les SAT avec 
une perspective systémique. La prise en 
compte des particularités locales et la bonne 
gouvernance sont essentielles pour maximiser 
les avantages et minimiser les inconvénients 
des pratiques agricoles adoptées. Néanmoins, 
il convient d’interpréter ces résultats avec 
prudence. En effet, bien que cette étude ait 
visé à faire un portrait global des stratégies 
possibles, chacune d’entre elles pourrait 
faire l’objet d’une analyse plus approfondie 
pour évaluer son efficacité et ses retombées 
dans différents contextes. Cette approche 
nuancée est importante pour s’assurer que 
les stratégies proposées sont non seulement 
efficaces, mais aussi adaptées aux conditions 
locales et aux besoins propres aux territoires 
concernés. 
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     REQUÊTE DE RECHERCHE

1 TS=(((food OR foods OR agri-food OR agrifood OR agro-food OR agrofood) NEAR/2 (system* 
OR suppl* OR chain* OR production* OR distribution* OR “value chain*” OR network* 
OR logistic* OR econom* OR sustainab* OR securit* OR sourcing* OR procurement* 
OR consumption* OR access* OR availabilit* OR sovereignt* OR safet* OR resilienc* OR 
infrastructur* OR ecosystem* OR integrat*) OR “alimentar* system” OR “nutrition* system”) 
NEAR/3 (territor* OR local* OR region* OR communit* OR municipal* OR council* OR urban* 
OR rural* OR city OR cities OR county OR counties OR boreal OR aboriginal* OR inuit* OR 
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