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AVANT-PROPOS 

L’Institut national de santé publique du Québec est le centre d’expertise et de référence en 
matière de santé publique au Québec. Sa mission est de soutenir le ministre de la Santé et des 
Services sociaux du Québec, les autorités régionales de santé publique, ainsi que les 
établissements locaux, régionaux et nationaux dans l’exercice de leurs fonctions et 
responsabilités. 

La collection Transfert de connaissances rassemble sous une même bannière une variété de 
productions scientifiques dont le format a été adapté pour une adéquation plus fine aux besoins 
de la clientèle cible. 

Le présent guide vise à outiller les acteurs et actrices du milieu municipal et toute personne 
soutenant ou œuvrant directement à l’aménagement des villes. Globalement, il vous permettra 
de : 

1) Définir l’éco-embourgeoisement; 

2) Reconnaître, au sein des secteurs, les groupes de personnes plus susceptibles de vivre des 
impacts négatifs de cet embourgeoisement; 

3) Comprendre les facteurs augmentant le risque d’embourgeoisement des quartiers et des 
impacts négatifs sur les populations en situation de vulnérabilité; 

4) Considérer certaines interventions prometteuses pour prévenir et atténuer les effets négatifs 
potentiels sur la santé et la qualité de vie de la population dus à l’éco-embourgeoisement; 

5) Disposer d’une boîte à outils avec des ressources pour approfondir certains thèmes, comme 
la participation citoyenne et la collaboration intersectorielle. 

Ce guide est financé par le gouvernement du Québec dans le cadre du Plan pour une économie 
verte 2030. Il a été élaboré à la demande du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les 
changements climatiques, de la Faune et des Parcs en lien avec la mise en œuvre de la sous-
action Implanter des mesures d’adaptation comme le verdissement – Développement d’outils et 
de normes (3.1.1.3b), s’inscrivant dans la mesure Prévenir les risques liés aux changements 
climatiques à l’échelle des communautés. 
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1 INTRODUCTION 

Le verdissement urbain joue un rôle de premier plan dans l’adaptation aux changements 
climatiques, l’aménagement des villes durables et la transition juste. Il fait partie des solutions 
d’adaptation aux aléas climatiques, comme les pluies abondantes et les épisodes de chaleur 
extrême par la gestion des eaux pluviales pouvant prévenir les inondations et la réduction de la 
température ambiante permettant de lutter contre les îlots de chaleur urbains. Les arbres, en 
emmagasinant temporairement le carbone, participent aussi aux solutions d’atténuation des 
changements climatiques. De plus, les arbres et les espaces verts, qui constituent la forêt 
urbaine, peuvent améliorer la qualité de l’environnement, et ainsi, la biodiversité et la santé 
humaine (1). Le verdissement peut également contribuer à la qualité de vie de la population en 
favorisant la cohésion sociale, le sentiment de sécurité et l’attractivité des quartiers.  

Cependant, les quartiers contenant le moins d’arbres et d’espaces verts sont souvent défavorisés 
économiquement et socialement (2). Ce sont pourtant les populations de ces quartiers qui 
tireraient le plus de bénéfices du verdissement, par exemple par l’accès à la nature, à des lieux 
de socialisation et pour la pratique d’activités sportives et récréatives, ou encore par 
l’amélioration de la qualité de l’air. Toutefois, bien que nécessaire, le verdissement de ces 
quartiers peut contribuer au processus d’embourgeoisement. L’embourgeoisement peut causer 
le déplacement et l’exclusion sociale des populations en situation de vulnérabilité. Tout 
investissement visant l’amélioration de la qualité de vie des quartiers et leur attractivité peut 
aussi engendrer un embourgeoisement.  

Il est plus que jamais nécessaire de verdir nos villes tout en amenant une meilleure justice dans 
la distribution de la forêt urbaine. Il faut néanmoins adapter nos pratiques, comme proposé 
dans ce guide, pour limiter les impacts négatifs liés à l’embourgeoisement (3). 

1.1 Objectifs 

Ce guide pour un verdissement équitable permettra aux acteurs et actrices du milieu municipal 
et toute personne soutenant ou œuvrant directement à l’aménagement des villes de : 

1) Définir l’éco-embourgeoisement; 

2) Reconnaître, au sein des secteurs, les groupes de personnes plus susceptibles de vivre des 
impacts négatifs de cet embourgeoisement; 

3) Comprendre les facteurs augmentant le risque d’embourgeoisement des quartiers et des 
impacts négatifs sur les populations en situation de vulnérabilité; 

4) Considérer certaines interventions prometteuses pour prévenir et atténuer les effets négatifs 
potentiels sur la santé et la qualité de vie de la population dus à l’éco-embourgeoisement; 

5) Disposer d’une boîte à outils avec des ressources pour approfondir certains thèmes, comme 
la participation citoyenne et la collaboration intersectorielle. 

  

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/environnement/publications-adm/plan-economie-verte/transition-juste-depliant.pdf
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1.2 Qu’est-ce que l’éco-embourgeoisement ? 

L’éco-embourgeoisement (ou gentrification verte1, un anglicisme) est une forme 
d’embourgeoisement causée ou amplifiée par des interventions de verdissement dans un 
secteur donné où les revenus des ménages sont sous la médiane de la municipalité (4–8). 
Globalement, l’embourgeoisement est un processus de changements sociodémographiques et 
économiques causé par des investissements dans un secteur au préalable désinvesti, abritant 
des populations à plus faible revenu (9,10). Cela s’illustre par l’arrivée de personnes plus aisées, 
jeunes, éduquées et blanches. Parfois, le verdissement — sans être la cause principale 
d’embourgeoisement — peut interagir avec d’autres causes et les renforcer (7,11,12) (p. ex. 
commerciale, touristique, étudiante [13,14]). D’autres initiatives visant la durabilité 
(aménagements favorisant le transport actif [15], développements résidentiels LEED [16], etc.) 
peuvent aussi engendrer de l’éco-embourgeoisement, mais ce guide est centré sur le 
verdissement. Dans un contexte d’adaptation aux changements climatiques, où le verdissement 
est utilisé comme solution, les effets négatifs qui pourraient en découler représenteraient alors 
des exemples de maladaptation (17).  

Comme le verdissement contribue à augmenter l’attractivité des secteurs concernés et donc la 
demande immobilière, le prix des habitations peut augmenter et influencer le coût des loyers 
(18). Ce phénomène risque alors de mener au déplacement des personnes à plus faible revenu 
qui ne peuvent plus payer leur loyer, l’entretien de leur habitation ou leurs taxes municipales si 
elles sont propriétaires (13) (voir la section qui suit sur les populations en situation de 
vulnérabilité face à l’embourgeoisement). Certains habitants et habitantes de longue date des 
quartiers en embourgeoisement peuvent aussi souffrir d’exclusion sociale et perdre leurs 
repères dans leur milieu de vie, leur sentiment d’appartenance, leur réseau d’entraide et leurs 
services de proximité (10,13,19,20). Ces personnes peuvent se sentir exclues des espaces verts 
en eux-mêmes à cause de processus de stigmatisation et de nouvelles normes d’utilisation de 
ces espaces (21). En fin de compte, ce ne seront pas nécessairement ces populations en situation 
de vulnérabilité qui bénéficieront des espaces verts même si l’initiative visait, entre autres, à 
améliorer leur milieu de vie (10,22). 

L’offre de commerces et de services change aussi durant le processus d’embourgeoisement. Elle 
peut devenir moins accessible et adaptée aux besoins des personnes défavorisées 
économiquement et socialement. La crainte d’embourgeoisement est également susceptible de 
rendre les initiatives de verdissement moins acceptables auprès de certaines populations. 

1  Le terme gentrification en anglais est parfois utilisé à tort, mais « gentrification verte » reste tout de même un 
synonyme d’éco-embourgeoisement. 

https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8977024/exclusion-sociale?utm_campaign=Redirection%20des%20anciens%20outils&utm_content=id_fiche%3D8977024&utm_source=GDT
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2 PERSONNES POUVANT ÊTRE EN SITUATION DE 
VULNÉRABILITÉ 

Dans un contexte d’embourgeoisement, les personnes en situation de vulnérabilité sont celles 
susceptibles d’être déplacées hors de leur milieu de vie ou encore de subir de l’exclusion sociale. 
Ce sont principalement des personnes à faible revenu et des locataires (3–5,8,10,11).  

Elles peuvent souvent présenter une ou plusieurs des caractéristiques sociodémographiques. 
Ces caractéristiques peuvent s’accumuler ou se croiser (concept d’intersectionnalité) (23). Les 
personnes concernées peuvent être : 

• Âgées; 

• Des femmes; 

• Membres de familles monoparentales; 

• Allophones;  

• À mobilité réduite; 

• Autochtones; 

• En situation d’itinérance;  

• Moins scolarisées; 

• Racisées;  

• Récemment arrivées au pays; 

• Sans statut; 

• Souffrant de maladies chroniques; 

• Vivant avec des troubles de santé mentale; 

• Vivant seules; 

• Résidentes non permanentes. 

Chaque groupe et chaque personne présentent donc des facteurs de vulnérabilité qui leur sont 
propres. Il importe de considérer chacun distinctement. 
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3 FACTEURS INFLUENÇANT LE RISQUE D’ÉCO-
EMBOURGEOISEMENT 

Les risques d’embourgeoisement diffèrent d’un quartier à l’autre. Si l’un ou plusieurs des 
facteurs énumérés ci-dessous sont présents dans le secteur où vous planifiez des interventions 
de verdissement, considérez les pistes d’intervention suggérées afin de prévenir les impacts 
négatifs potentiels du verdissement. 

Plusieurs facteurs peuvent influencer le risque d’embourgeoisement des quartiers :  

• Les caractéristiques de la population du secteur; 

• Les caractéristiques des espaces verts; 

• L’emplacement du quartier et la disponibilité des services; 

• Le cadre bâti; 

• Les interventions publiques.  

3.1 Caractéristiques de la population du secteur 

Un secteur susceptible d’embourgeoisement présente des caractéristiques spécifiques : des 
revenus de ménages sous la médiane de la municipalité (6) et une proportion élevée de 
locataires, de personnes issues de l’immigration ou de personnes aînées (4,5,27,30). La section 
précédente présente les populations pouvant être en situation de vulnérabilité face à 
l’embourgeoisement. 

3.2 Caractéristiques des espaces verts 

À ce jour, il n’existe pas de consensus de l’effet qu’ont différentes caractéristiques (taille et 
fonction) des espaces verts créés ou transformés sur l’embourgeoisement. Presque tous les 
types de verdissement pourraient présenter un certain risque dans les secteurs vulnérables à 
l’embourgeoisement. Même les infrastructures vertes de petite taille (25), les jardins 
communautaires (26) et les arbres de rue — surtout à maturité (27) — peuvent accentuer la 
désirabilité des quartiers et les coûts des habitations. Cependant, la conception d’espaces verts 
pour répondre aux besoins des populations locales et favoriser l’identité culturelle et les activités 
sociales pourrait réduire le risque d’impacts négatifs liés à l’embourgeoisement. Au contraire, 
créer des espaces verts pour attirer des visiteurs et visiteuses ou répondre aux besoins d’une 
population future accroîtrait ce risque (28,29). En fin de compte, l’influence des caractéristiques 
des espaces verts sur l’embourgeoisement pourrait différer surtout selon le contexte socio-
économique (6,12,24).  
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3.3 Emplacement du quartier et disponibilité des services 

Les éléments suivants liés à l’emplacement et la disponibilité des services peuvent augmenter le 
risque d’embourgeoisement d’un secteur donné : 

• Proximité du centre-ville (6,31,32); 

• Proximité d’une zone embourgeoisée ou s’embourgeoisant (4,12,31,33); 

• Bonne desserte par les transports en commun (32); 

• Fort potentiel piétonnier (30); 

• Proximité d’attraits et de services : institutions d’enseignement, bord de l’eau, commerces 
branchés (27,34). 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Légende : Un exemple bien connu d’éco-embourgeoisement :  

le Highline de la ville de New York aux États-Unis. 

3.4 Cadre bâti 

Les éléments suivants reliés au cadre bâti peuvent augmenter le risque d’embourgeoisement 
d’un secteur donné : 

• Un passé industriel et la requalification de ces zones pour l’habitation (4); 

• La présence de maisons historiques (34); 

• La présence de lots vacants (34,35); 

• Un réseau de parcs peu développé (6). 

Crédit photo : iStock 



Verdissement urbain et embourgeoisement – Guide à l’intention 
des municipalités pour promouvoir un verdissement équitable 

Institut national de santé publique du Québec    6 

3.5 Interventions publiques 

Certaines interventions publiques peuvent augmenter le risque d’embourgeoisement d’un 
secteur donné. Les politiques et les interventions visant à revitaliser des quartiers d’habitation en 
situation de vulnérabilité (4,32,34,36), comme tout investissement dans les quartiers auparavant 
désinvestis — y compris les partenariats publics-privés (37,38) —, comportent un risque 
d’embourgeoisement. Similairement, la volonté d’augmenter la mixité sociale vise les quartiers 
désinvestis avec des populations à faible revenu (39).  

De plus, planifier en silo le verdissement, l’habitation et le transport pourrait faire augmenter les 
risques d’embourgeoisement (40,41). Tout comme le verdissement, les projets de transport actif 
et collectif (p. ex. projets de type TOD, Transit-Oriented Development) peuvent causer 
l’embourgeoisement des milieux d’implantation. En même temps, une offre de transport collectif 
accessible est cruciale, notamment pour les populations moins nanties. Quant au logement, les 
pistes de solution qui suivent décrivent bien l’importance de ce secteur. 

Quant au rôle des OBNL en verdissement, partenaires privilégiés des villes, il est préférable de 
développer des partenariats plutôt que de déléguer complètement la planification du 
verdissement à des organismes qui ne sont pas redevables à la population et n’ont pas la 
vocation ou le pouvoir d’agir sur la planification du logement (41). 

Finalement, une planification qui viserait uniquement à corriger les iniquités territoriales en se 
concentrant sur la distribution (justice distributive) des arbres et des espaces verts à travers le 
territoire et les groupes sociaux (p. ex. définis par rapport au revenu), est nécessaire, mais n’est 
pas suffisante. Elle peut négliger les autres dimensions essentielles de la justice 
environnementale, comme la reconnaissance des différents groupes en situation de vulnérabilité 
et de leurs besoins (justice de reconnaissance) ainsi que leur participation dans la prise de 
décision (justice procédurale) (42,43). 



Verdissement urbain et embourgeoisement – Guide à l’intention  
des municipalités pour promouvoir un verdissement équitable 

Institut national de santé publique du Québec    7 

4 INTERVENTIONS PROMETTEUSES  

Différentes pistes d’intervention s’offrent à votre municipalité afin de prévenir les impacts 
négatifs associés à l’éco-embourgeoisement. Ces interventions devraient, dans l’idéal, être 
menées en parallèle et de façon coordonnée afin de maximiser les bienfaits et diminuer les 
impacts délétères pour les populations à risque d’être déplacées ou de subir de l’exclusion 
sociale (44). Pour protéger la population des effets de l’éco-embourgeoisement, des actions 
concertées sur plusieurs fronts sont souhaitables. 

Les pistes d’intervention suivantes vous sont présentées selon les différentes étapes d’un cycle 
de gestion :  

• Planification des projets de verdissement;  

• Conception des espaces verts;  

• Réalisation des travaux;  

• Programmation et entretien des aménagements;  

• Démarches transversales.  

PRATIQUES PROMETTEUSES POUR VISER L’ÉQUITÉ EN VERDISSEMENT 

Planification Conception Réalisation Programmation  
et entretien 

Démarches 
transversales 

Maintenir et 
développer l’offre de 
logement social et 
protéger les 
locataires 

Favoriser la 
participation de la 
population 

Favoriser la 
participation 
citoyenne  

Favoriser l’intendance 
(stewardship) 
communautaire 
inclusive 

Évaluer la démarche 
et ses impacts après 
chacune des étapes 

Animer les initiatives 
de verdissement avec 
le secteur de 
l’habitation et du 
transport actif et 
collectif 

Privilégier du 
mobilier accessible  
à tous et toutes et 
bannir le mobilier 
hostile 

Privilégier les 
entreprises ainsi que 
les travailleur(-euse)s 
locaux 

Planifier une 
programmation 
d’activités adaptées 

Viser la transparence 
et la diffusion 
proactive 

Soutenir les 
entreprises locales 

  Viser la résolution de 
conflits par une 
approche 
communautaire 

Sensibiliser les 
employé(e)s de la 
municipalité et les 
partenaires 

Viser l’équité 
territoriale 

    

Adopter des normes 
inclusives de 
participation 

    

Faire place aux  
savoirs et expériences 
autochtones et créer 
des espaces de 
décolonisation et de 
réconciliation 
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4.1 Planification des projets de verdissement  

Maintenir et développer l’offre de logement social et protéger les locataires 
(44–50). 

 

 

 

 

 

Contrairement au logement social, le logement abordable n’est pas une solution pour éviter le 
déplacement des personnes en situation de vulnérabilité. Un logement dit abordable est vendu 
sous la valeur du marché et demeure inaccessible pour certaines personnes à plus faible revenu. 
Souvent, les logements abordables sont pour des personnes gagnant 80 ou 60 % des revenus 
moyens d’une ville ou zone métropolitaine, alors que les revenus les plus faibles (40 ou 30 %) 
des revenus moyens restent exclus de ce type de logement. 

Afin de prévenir les déplacements, ces interventions sur le logement social doivent être prises en 
amont de la planification de l’intervention de verdissement, car même l’annonce 
d’investissements dans un quartier, comme de nouveaux parcs, peut entraîner une spéculation 
immobilière (45). 

Ces actions sont certes complexes, mais plusieurs mesures réglementaires et autres s’offrent aux 
municipalités qui souhaitent agir au niveau du logement social : 

• Avoir des objectifs et des cibles clairs à cet égard dans les plans d’urbanisme, par exemple; 

• Protéger et augmenter l’offre de logement social hors marché (HLM, coopératives 
d’habitation et OBNL d’habitation) à proximité des projets de verdissement, et ce, en amont 
de l’annonce des projets dans la mesure des pouvoirs des municipalités. Par exemple, par la 
mise en réserve ou l’acquisition de terrain pour le logement social ou encore la facilitation 
des démarches pour les organismes communautaires; 

• Se doter d’une réserve foncière afin de retirer certains terrains du marché spéculatif en 
utilisant le droit de préemption, notamment (RLRQ, C-27.1); 

• Développer un règlement d’inclusion avec un nombre minimal de logements sociaux dans les 
nouvelles constructions (fait partie du zonage incitatif selon la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, RLRQ, A-19.1). Toutefois, il faut se rappeler que le zonage d’inclusion, bien 
qu’utile pour ajouter de nouveaux logements abordables et sociaux, ne prévient pas 
nécessairement les déplacements (51); 

Le logement social permanent (HLM, coopératives d’habitation, OBNL 
d’habitation) et la protection des locataires à plus faible revenu dans les 
zones ciblées par des investissements en matière de verdissement sont les 
seules mesures qui peuvent prévenir les déplacements des personnes en 
situation de vulnérabilité.   

Les autres pistes d’intervention, bien qu’importantes, visent davantage à 
prévenir l’exclusion sociale des personnes en situation de vulnérabilité. 
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• Faciliter les initiatives de fiducies foncières communautaires ou de baux de longue durée par 
le biais d’un soutien financier (subvention, remboursement de taxes foncières, etc.) ou une 
simplification des démarches administratives (51);  

• Faire des représentations aux gouvernements provincial et fédéral pour obtenir un 
financement adéquat. 

Les municipalités peuvent aussi protéger les droits des locataires en : 

• Rendant accessible un registre des loyers; 

• Encadrant les usages associés à un logement de type hébergement touristique de courte 
durée dans ses règlements d’urbanisme (RLRQ, H-1.01); 

• Appliquant la loi interdisant les évictions pour agrandissements, subdivisions ou changement 
d’affection des logements, comme leur conversion en condominium (RLRQ, CCQ-1991); 

• Réglementant pour protéger les maisons de chambre et les résidences pour personnes âgées 
(RPA); 

• Appliquant la loi exigeant l’entretien du parc immobilier existant (RLRQ, A-19.1); 

• Communiquant l’information relative aux droits des locataires en référant aux autorités 
compétentes. 

  

https://tiess.ca/fiducie-dutilite-sociale-transfert-et-valorisation/
https://www.cmhc-schl.gc.ca/strategie-nationale-sur-le-logement/profils-de-projets-de-la-strategie-nationale-sur-le-logement/2021-nhs-projects/acceder-a-la-propriete-abordable-grace-aux-baux-emphyteotiques-au-quebec
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EXEMPLES INSPIRANTS 

Au Québec 

• Le Réseau québécois des OBNL d’habitation (RQOH) comprend 45 000 logements 
permanents et 8 000 temporaires. Il regroupe des organismes tels que ACHAT, 
Bâtir son quartier, Interloge, SHAPEM, SOLIDES, UTILE. 

• Au sujet du mouvement coopératif : la Confédération québécoise des 
coopératives d’habitation (30 000 logements) et la Fédération de l’habitation 
coopérative du Québec (13 000 logements). 

• Le réseau de fiducies foncières communautaires du Canada présente plusieurs 
exemples. 

• La Commission sur le développement urbain et l’habitation à Montréal 
recommande entre autres d’établir un registre des loyers ainsi que d’autres pistes 
d’intervention pour protéger les locataires.  

• Le Registre des loyers initié par l’organisme Vivre en Ville. 

À l’extérieur du Québec  

• 11th Street Bridge à Washington pour les mesures antidéplacements, dont une 
fiducie foncière communautaire.   

• Toronto a interdit la location à court terme dans les habitations secondaires ou 
séparées.     

• Vancouver et Ottawa taxent les logements inoccupés pour financer le logement 
abordable. 

• Vienne est reconnue pour son abondance de logement social et inspire les maires 
et mairesses du Québec. 

• Nantes a des politiques de création de nouveaux logements sociaux très 
ambitieuses. 

 
Référez-vous à la thématique 5.3 (logement social) de la Boîte à outils pour consulter des guides 
pratiques afin d’approfondir le sujet. 

Arrimer les initiatives de verdissement avec le secteur de l’habitation et du 
transport actif et collectif en adoptant une approche transversale du développement d’un 
secteur délimité (45–47,52,53), comme pour un Plan particulier d’urbanisme (PPU) ou un Plan 
d’aménagement d’ensemble (PAE).  

  

https://rqoh.com/
https://www.achat-habitation.org/fr/
https://www.batirsonquartier.com/
https://interloge.org/
https://www.shapem.org/
https://www.solides.info/
https://www.utile.org/
https://cooperativehabitation.coop/
https://cooperativehabitation.coop/
https://fhcq.coop/fr
https://fhcq.coop/fr
https://www.communityland.ca/
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/COMMISSIONS_PERM_V2_FR/MEDIA/DOCUMENTS/RECOMMANDATIONS_REGISTREPROPRIETAIRE_20220908.PDF
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/COMMISSIONS_PERM_V2_FR/MEDIA/DOCUMENTS/RECOMMANDATIONS_REGISTREPROPRIETAIRE_20220908.PDF
https://rentalregistry.ca/fr/qc
https://bbardc.org/wp-content/uploads/2018/10/Equitable-Development-Plan_09.04.18.pdf
https://www.toronto.ca/community-people/housing-shelter/short-term-rentals/10-things-you-should-know-about-short-term-rentals/
https://www.toronto.ca/community-people/housing-shelter/short-term-rentals/10-things-you-should-know-about-short-term-rentals/
https://www.lapresse.ca/actualites/national/2022-11-26/ottawa-commence-a-taxer-les-logements-vacants.php
https://www.lapresse.ca/actualites/national/2022-11-26/ottawa-commence-a-taxer-les-logements-vacants.php
https://www.lapresse.ca/actualites/2021-10-13/la-presse-en-autriche/logement-social-les-lecons-de-vienne.php
https://plus.lapresse.ca/screens/8d13501b-25ad-4d0c-bab9-af71d601b234%7C_0.html
https://plus.lapresse.ca/screens/8d13501b-25ad-4d0c-bab9-af71d601b234%7C_0.html
https://www.bcnuej.org/wp-content/uploads/2021/04/Toolkit-Urban-Green-Justice.pdf
https://www.bcnuej.org/wp-content/uploads/2021/04/Toolkit-Urban-Green-Justice.pdf
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La mise sur pied d’un comité intersectoriel entre les différentes équipes de votre milieu 
municipal et vos partenaires vous permet de favoriser la collaboration et de briser les silos 
internes et externes. Le comité peut : 

• Permettre de prioriser les enjeux de justice sociale pour répondre aux besoins et prévenir les 
impacts négatifs sur les populations en situation de vulnérabilité; 

• Contribuer à la planification, au suivi et à l’évaluation de toutes les étapes des projets de 
verdissement (ou d’autres initiatives pouvant entraîner de l’embourgeoisement), notamment 
des stratégies de participation citoyenne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Légende : Îlot de fraîcheur et de sécurité, La Voisinerie est devenue une place pour  
la parole citoyenne dans un secteur vulnérable de Montréal-Nord.  

Votre municipalité gagnerait à prendre le leadership et organiser des rencontres régulières sur 
les initiatives touchant au milieu de vie des résidents et résidentes (verdissement, transport 
collectif et actif, habitation, etc.). Ce comité pourrait inclure :   

• Différents services municipaux et équipes qui en découlent, dont : urbanisme, génie, parcs et 
espaces verts, travaux publics, habitation, transport actif et collectif, services récréatifs et 
loisirs, sécurité publique, conseillères et conseillers municipaux; 

• Partenaires des secteurs institutionnels, communautaires et de la société civile pour bien 
représenter les personnes en situation de vulnérabilité : 

− OBNL de défense des droits de personnes en situation de vulnérabilité, de verdissement, 
d’habitation, de sécurité, d’aménagement et d’urbanisme, de développement social et 
communautaire; 

− Santé publique, comme les professionnels et professionnelles en santé environnementale 
et en prévention et promotion de la santé, par le biais des directions de santé publique 

Crédit : Daniela Kowu 
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ainsi que les organisateurs communautaires, par l’entremise des organismes, CISSS et 
CIUSSS; 

− Groupes citoyens. 

• La composition devrait être adaptée selon les populations et les secteurs concernés.  

EXEMPLES INSPIRANTS 

• Tables de quartier présentes dans plusieurs villes du Québec. 

• Le comité interservices de la démarche de revitalisation urbaine intégrée de Laval. 

• Projet impact collectif (PIC) de Centraide du Grand Montréal. 

 
Référez-vous à la thématique 5.2 (collaboration intersectorielle) de la Boîte à outils pour 
consulter des guides pratiques afin d’approfondir le sujet. 

Soutenir les entreprises locales qui répondent aux besoins de la population à plus faible 
revenu. 

Afin de préserver l’identité et les ressources du quartier qui répondent aux besoins de la 
population à plus faible revenu, votre municipalité peut soutenir (financièrement ou 
techniquement) les organismes communautaires et les petits commerces locaux (épiceries, 
friperies, etc.) qui peuvent aussi être affectés par l’augmentation des loyers (en offrant par 
exemple des subventions pour les loyers, la rénovation, le verdissement [42,45,47]). Votre 
municipalité peut aussi règlementer, au zonage par exemple, pour favoriser la rétention des 
grands générateurs d’emplois dans les secteurs considérés comme vulnérables et, par 
conséquent, les emplois qui s’y rattachent (39). 

http://www.tablesdequartiermontreal.org/les-tables-de-quartier/
https://www.laval.ca/Documents/Pages/Fr/Citoyens/participation-citoyenne/RUI-cadre-intervention.pdf
https://www.centraide-mtl.org/projet-impact-collectif/
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Viser l’équité territoriale dans la planification de la distribution des espaces verts, autant 
en quantité qu’en qualité, pour favoriser un accès équitable (53). 

Légende : Les quartiers centraux d’Amérique du Nord sont souvent fortement minéralisés. 

Une densification de la couverture d’arbres et d’espaces verts doit être priorisée dans les zones 
moins verdies en se référant aux cartes d’îlots de chaleur et d’indice de vulnérabilité 
(p. ex. Géoportail de l’Institut national de santé publique du Québec [INSPQ]), de couverture de 
canopée et aux connaissances plus fines des acteurs du terrain, comme les organismes 
communautaires et la santé publique. 

QUELS OBJECTIFS VISER? (54) 

 

 

 

 

 

 

 
Pour éviter de concentrer trop d’investissements au même endroit au même moment, vous 
pouvez prévoir une planification par phase à travers un Plan directeur des parcs et espaces verts 
préconisant l’équité territoriale et l’accès de proximité à des espaces verts de qualité (sur 5, 10 et 
15 ans). Le phasage peut se penser dans l’espace (p. ex. tronçon de rue, îlot, aire de diffusion, 
quartier, secteur/arrondissement, ville, agglomération, région métropolitaine) et dans le temps 

• Viser 30 à 40 % de canopée, et ce, à l’échelle des aires de diffusion; 

• Chaque personne devrait avoir accès à un espace vert d’au moins 
1 hectare situé à 300-500 m qui représentent 5 à 10 minutes de marche 
de leur domicile ou lieu de travail; 

• L’Alliance québécoise du loisir public présente aussi une typologie de 
parcs ainsi que les tailles et le rayon d’accessibilité proposés; 

• Connecter ces zones vertes entre elles par des possibilités de transport 
actif, comme des sentiers pédestres et des pistes cyclables. 

 

Crédit : iStock 

https://www.inspq.qc.ca/geomatique/geoportail
https://unpointcinq.ca/comprendre/foret-urbaine-l-indice-de-canopee/#:%7E:text=La%20canop%C3%A9e%20est%20la%20partie,des%20arbres%20les%20plus%20hauts.
https://loisirmunicipal.qc.ca/wp-content/uploads/2019/12/AgoraForum_HIVER2018_p36.pdf
https://www.guides-sports-loisirs.ca/projetespaces/typologie-des-parcs/
https://www.guides-sports-loisirs.ca/projetespaces/typologie-des-parcs/
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(p. ex. le phasage sur plusieurs années [5, 10 et 15 ans]) afin de disperser les investissements où 
vivent des populations en quête d’équité (55,56).  

Consolidez les trames vertes existantes. Votre municipalité peut réglementer pour restreindre au 
maximum l’abattage d’arbres et protéger les milieux naturels existants. 

Pour développer de nouveaux espaces verts accessibles à la population, vous pouvez aussi 
réglementer pour exiger un pourcentage de cession aux fins de parc : la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme permet d’exiger 10 % des superficies et/ou le versement d’une somme d’argent. 
Vous pouvez aussi réglementer pour demander une couverture végétale minimale dans les 
nouvelles constructions (p. ex. concept du biotope de surface).  

Le cadre bâti limite les possibilités de verdissement, surtout dans les quartiers centraux. Il est 
alors essentiel de développer des partenariats avec les propriétaires privés et institutionnels. En 
effet, les terrains commerciaux, industriels et institutionnels asphaltés (p. ex. : stationnements) 
ou gazonnés présentent un potentiel de verdissement. Concernant les milieux trop densément 
bâtis pour abriter des arbres de rue, le verdissement des façades avec des vignes et la plantation 
d’arbres dans les cours arrière en impliquant la population pourra notamment constituer une 
solution de remplacement. 

EXEMPLES INSPIRANTS 

• L’application du concept de biotope de surface à l’arrondissement de Rosemont–
La-Petite-Patrie à Montréal). 

• Quelques bonnes pratiques pour construire un Plan directeur des parcs et 
espaces verts. 

 
Adopter des normes inclusives de participation des différents groupes de personnes 
en situation de vulnérabilité pour prévenir l’exclusion sociale (44,48,50,57). 

La participation citoyenne comporte de multiples avantages pour votre municipalité. Elle permet 
de comprendre et de répondre aux besoins spécifiques des différents groupes sociaux. En 
verdissement, cette approche permet de maximiser les bénéfices des espaces verts sur la qualité 
de vie, le sentiment d’appartenance et la cohésion sociale (46). Les démarches participatives 
permettent également de développer l’autonomisation (empowerment). En outre, les 
participants et participantes améliorent leurs capacités en matière de gouvernance municipale et 
de leadership communautaire et de ces communautés qui sont souvent peu écoutées (45).  

Les initiatives de participation citoyenne peuvent servir à créer une vision future du quartier tout 
en préservant son identité culturelle (29). Cette participation collective peut également aider à 
développer des critères communs pour évaluer les approches d’équité. Des résultats mesurables 
permettent un suivi par la communauté, par exemple sous la forme de bulletin de notes (48). 
Aux États-Unis, des ententes (Community Benefit Agreements) sont parfois conclues entre des 

https://urbanisme.ecologieurbaine.net/sites/default/files/upload/document/tool/20191007_biotope_area_factor_fr.pdf
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/rosemont-la-petite-patrie-reforme-son-reglement-d-urbanisme-pour-accelerer-la-transition-ecologique-816611159.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/rosemont-la-petite-patrie-reforme-son-reglement-d-urbanisme-pour-accelerer-la-transition-ecologique-816611159.html
https://loisirmunicipal.qc.ca/wp-content/uploads/2019/12/AgoraForum_HIVER2018_p36.pdf
https://loisirmunicipal.qc.ca/wp-content/uploads/2019/12/AgoraForum_HIVER2018_p36.pdf
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promoteurs immobiliers ou de grandes entreprises et des coalitions communautaires au sujet 
des bénéfices souhaités pour la population en échange d’un soutien au projet (p. ex. logement 
abordable et social, pratiques d’embauche locale [29,47,48]). 

Dans un projet de verdissement participatif, gardez à l’esprit qu’il faut : 

• Aller à la rencontre des participantes et participants potentiels dans leur milieu de vie;

• Expliquer clairement dans quelle mesure et sur quels aspects les personnes participantes
peuvent influencer la démarche;

• Utiliser des outils adaptés tels que les budgets participatifs, le diagnostic participatif et des
activités consultatives sur les lieux (p. ex. marche exploratoire, kiosque de consultation,
photovoix);

• Reconnaître l’expertise des personnes sur leur vécu et leur milieu de vie;

• Valoriser la contribution de la population dans les médias traditionnels et sociaux;

• Assurer un suivi et une rétroaction à la suite de la participation pour présenter les résultats,
les étapes à suivre et les possibilités d’implication. Le contact peut s’établir avec les
coordonnées recueillies des participants et participantes, les organismes communautaires, les
médias sociaux et locaux, des affiches dans les lieux publics, etc.

Afin d’adopter des pratiques spécifiques pour la participation de différents groupes de 
personnes en situation de vulnérabilité, vous pouvez :  

• Dresser un portrait sociodémographique sur le Géoportail de santé publique du Québec pour
identifier les secteurs où logent les populations plus susceptibles d’être difficiles à joindre.
Puis, raffiner ce portrait en faisait appel aux connaissances des acteurs du terrain comme les
organismes communautaires et la santé publique;

• Impliquer les organismes communautaires qui représentent les personnes en situation de
vulnérabilité tout au long du processus et leur accorder le financement nécessaire pour
accomplir le mandat;

• Effectuer du porte-à-porte dans certains secteurs ciblés (en incluant les organismes
communautaires) pour aller à la rencontre des personnes plus difficiles à joindre par d’autres
moyens;

• Penser aux personnes allophones et se faire accompagner d’organismes communautaires qui
peuvent joindre différentes communautés linguistiques et culturelles;

• Reconnaître l’apport et l’expertise en offrant une compensation financière, des possibilités de
formation ou d’accès à des services municipaux, au moins pour les personnes en situation de
vulnérabilité;

• Penser que certaines caractéristiques des personnes vont influencer leur utilisation des
espaces verts : enfants, adolescents, personnes âgées, femmes, hommes, personnes à
mobilité réduite, etc.;

https://www.inspq.qc.ca/geomatique/geoportail
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• Garder en mémoire que les personnes en situation d’itinérance utilisent souvent les parcs et 
espaces verts pour combler leurs besoins vitaux; 

• Respecter les bonnes pratiques d’engagement auprès des populations autochtones et voir la 
démarche de participation citoyenne comme une opportunité de réconciliation.  

Vous trouverez plusieurs ressources dans la thématique 5.4 (participation citoyenne) de la Boîte 
à outils pour vous aider à favoriser la participation citoyenne afin de (29,47,50,53,57) : 

• Déterminer les conditions favorables à la participation;  

• Définir les objectifs de la participation; 

• Choisir le type et le degré de participation (p. ex. la consultation et le partenariat); 

• Définir l’échéancier et le budget qui s’y rattachent; 

• Identifier et mobiliser les participants et participantes dans la démarche; 

• Favoriser l’accès de différents groupes de population; 

• Reconnaître et compenser la participation; 

• Assurer un suivi et rendre des comptes; 

• Évaluer la démarche et les impacts. 

Faire place aux savoirs et expériences autochtones et créer des espaces de 
décolonisation et de réconciliation. 

Au moins 50 % des personnes autochtones habiteraient dans les villes du Québec (58) et 
peuvent faire partie des personnes en situation de vulnérabilité face à l’embourgeoisement des 
quartiers. Les parcs et les espaces verts urbains peuvent donc constituer des lieux de choix pour 
des initiatives de décolonisation, de vérité et de réconciliation entre personnes autochtones et 
allochtones (59). Ces espaces peuvent notamment permettre aux personnes autochtones de 
pratiquer des activités traditionnelles, de se rencontrer et de transmettre des savoirs entre les 
générations. 
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EXEMPLES INSPIRANTS 

• Le numéro de la revue Urbanité : Adopter une vision renouvelée du territoire. 

• Le comité-conseil autochtone au parc Jean-Drapeau qui veille à la réalisation de 
l’engagement pris pour la réconciliation dans son plan directeur 2020-2030. 

• La restitution des espaces urbains est un acte de décolonisation (Amis des 
parcs/Park People, 2022).   

• La vision de Parcs Canada : La voie du changement : favoriser une culture de 
réconciliation au sein de Parcs Canada et l’ébauche de la Politique sur les parcs 
urbains nationaux. 

• Un point de vue sur le financement de Parcs Canada d’un réseau de parcs 
nationaux urbains dont un pilier est la réconciliation ainsi que des exemples 
canadiens inspirants.   

• La Politique sur la pratique de l’urbanisme et la réconciliation de l’Institut 
canadien des urbanistes. 

• Entente de partenariat entre la Réserve naturelle Gault de l’Université McGill et le 
Grand Conseil de la Nation Waban-Aki. 

• La démarche de réconciliation du High Park Nature Centre à Toronto (en anglais). 

• Initiatives de réconciliation du Conseil des parcs de Vancouver (en anglais). 

• Un jardin autochtone à Cully Park à Portland sur un ancien site industriel (en 
anglais). 

 

Afin de vous guider à travers ce processus, vous pouvez demander l’accompagnement des 
Centres d’amitié autochtones ou d’autres organisations communautaires autochtones travaillant 
avec les personnes autochtones vivant en centres urbains. 

Référez-vous à la thématique 5.4 (participation citoyenne) et la sous-section s’intéressant aux 
personnes autochtones de la Boîte à outils pour consulter des guides pratiques sur le sujet. 

4.2 Conception des espaces verts 

Favoriser la participation de la population.  

La participation citoyenne est aussi encouragée dans la conception des espaces à aménager 
(53), une fois que la vision pour le quartier est comprise. Cette étape peut aller de la cocréation 
avec la population à la validation des aménagements proposés par la municipalité. Vous pouvez 
tester des aménagements transitoires pour en observer l’utilisation par la population et évaluer 
si les aménagements répondent aux besoins. De nombreux OBNL de verdissement ou de 
participation citoyenne ont l’expertise requise pour vous accompagner dans cette démarche. 

https://ouq.qc.ca/revues/adopter-une-vision-renouvelee-du-territoire/
https://www.parcjeandrapeau.com/files/publications/communique_communique_conseil_autochtone_20211214_vf2.pdf
https://ccpr.parkpeople.ca/2022/fr/articles/inclusion/la-restitution-des-espaces-urbains-est-un-acte-de-decolonisation
https://parcs.canada.ca/agence-agency/aa-ia/reconciliation
https://parcs.canada.ca/agence-agency/aa-ia/reconciliation
https://parcs.canada.ca/pun-nup/politique-policy
https://parcs.canada.ca/pun-nup/politique-policy
https://conservation-reconciliation.ca/blog/urban-parks-are-landscapes-of-opportunity-for-indigenous-conservation-leadership-0qEsG
https://www.cip-icu.ca/Files/Policies/policy-indigenous-fr
https://gault.mcgill.ca/fr/nouvelles/detail/entente-de-partenariat-entre-la-reserve-naturelle-gault-de-luniversite-mcgill-et-le-grand-conseil-de-la-nation-waban-aki/
https://gault.mcgill.ca/fr/nouvelles/detail/entente-de-partenariat-entre-la-reserve-naturelle-gault-de-luniversite-mcgill-et-le-grand-conseil-de-la-nation-waban-aki/
https://highparknaturecentre.com/land-acknowledgement/
https://vancouver.ca/parks-recreation-culture/why-reconciliation.aspx#:%7E:text=For%20the%20Vancouver%20Park%20Board,people%20whose%20lands%20we%20occupy.
https://letusbuildcullypark.org/park-feature/native-gathering-gardens/
https://www.rcaaq.info/
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L’acceptabilité de ces démarches pourrait être favorisée si elles sont réalisées par une instance 
perçue comme neutre. 

Bien que, parfois, l’environnement à verdir soit dégradé, les habitants et habitantes peuvent 
avoir développé une relation avec ce lieu et un attachement à la nature présente (60). Il est 
important de comprendre ces relations existantes et de tabler sur les actifs écologiques (en 
dressant un inventaire de la faune et de la flore existantes) et culturels qui contribuent au 
sentiment d’appartenance.  

Référez-vous à la thématique 5.5 (verdissement participatif) de la Boîte à outils pour consulter 
des guides pratiques pour approfondir le sujet. 

Privilégier du mobilier accessible à tous et toutes et bannir le mobilier 
hostile (47). 

Favorisez l'inclusion, notamment des personnes en situation d'itinérance, avec des bancs où il 
est possible d'adopter plusieurs positions, des bancs à des hauteurs variées, des fontaines à 
boire et des toilettes, etc. Ces installations bénéficieront aussi à un grand nombre de personnes.  

4.3 Réalisation des travaux 

Favoriser la participation citoyenne lors de la réalisation des travaux.  

Les écoles, les résidences de personnes âgées du quartier et autres partenaires locaux peuvent 
être sollicités pour se joindre aux travaux. Que l’on pense à des plantations communautaires, à 
des fêtes de quartier pour lancer ou inaugurer les travaux, de nombreux OBNL de verdissement 
ont l’expertise requise pour vous accompagner dans cette démarche. 

Référez-vous à la thématique 5.5 (verdissement participatif) de la Boîte à outils pour consulter 
des guides pratiques afin d’approfondir le sujet. 
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Légende : Plantation d’arbres au sein de la communauté à Salaberry-de-Valleyfield dans le cadre  
d'un projet Sous les pavés. 

Privilégier les entreprises ainsi que les travailleuses et travailleurs locaux 
autant que possible (47,50). Cette intervention peut contribuer à maintenir la vitalité et l’identité 
du quartier. 

4.4 Programmation et entretien des aménagements 

Favoriser l’intendance (stewardship) communautaire inclusive par des personnes 
issues des groupes en situation de vulnérabilité (10,47,61). 

L’intendance, comme des corvées de nettoyage, l’entretien des végétaux et des bioblitz, est 
particulièrement intéressante pour les opportunités de socialisation et le développement des 
capacités (47). D’ailleurs, des lieux bien entretenus et fréquentés sont essentiels au sentiment de 
sécurité (44). 

Pour favoriser la participation des personnes en situation de vulnérabilité, il est recommandé 
d’offrir des repas et le transport gratuit, d’inclure les familles — comptant les enfants — et de les 
faire participer, mais aussi de proposer des possibilités de formations et de découvertes de 
ressources (emploi, organismes du quartier). Il est aussi souhaitable d’être accompagné d’OBNL 
œuvrant avec les populations en situation de vulnérabilité. 

Pour maintenir la mobilisation dans le temps, il est recommandé d’assurer un soutien pérenne 
pour accompagner les participants et participantes par un financement récurrent à des 
organismes communautaires ou des ressources dédiées de la municipalité. 

Crédit : CRE Montérégie 

https://mffp.gouv.qc.ca/jeunesse/recherche-bioblitz/
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EXEMPLES INSPIRANTS 

• Le programme TAPAJ (Travail alternatif payé à la journée) peut être une avenue de 
financement intéressante pour le travail des personnes en situation de vulnérabilité 
sans emploi. 

• Stanley Park Ecological Society à Vancouver offre des programmes intéressants : 
− EcoStewards. 
− Birding with Me: Welcoming the BIPOC Community. 

• Programme Green Jobs à Portland. 

 
Planifier une programmation d’activités adaptée dans les parcs pour répondre aux 
besoins des différents groupes de personnes en situation de vulnérabilité (53). 

Ce thème devrait être abordé lors de la phase de planification et de design des espaces verts. Il 
s’agit alors de mettre en pratique les souhaits exprimés par la population en visant l’inclusion 
des groupes en situation de vulnérabilité. Il est souhaitable de penser à cette programmation 
également en hiver, une saison parfois oubliée. 

Voir aussi la piste d’intervention Faire place aux savoirs et expériences autochtones et créer des 
espaces de décolonisation et de réconciliation (p. 16). 

Légende : Des activités de plantations et d’entretien des végétaux peuvent favoriser le contact  
des enfants avec la nature. 

Crédit : Eurêko! 

https://www.spectrederue.org/programmes/tapaj-2/#:%7E:text=C'est%20un%20programme%20pour,et%20de%20r%C3%A9duction%20des%20m%C3%A9faits
https://stanleyparkecology.ca/2023/02/02/ecostewards/
https://stanleyparkecology.ca/event/birding-with-me-bipoc2/
https://forestparkconservancy.org/conservancy/greenjobs/
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Viser la résolution de conflits par une approche communautaire plutôt que par la 
surveillance policière pour favoriser la cohabitation dans l’espace public, l’inclusion sociale et le 
sentiment de sécurité (47). Différentes méthodes se sont montrées efficaces à ce niveau, comme 
des ateliers de sensibilisation à la communication non violente et la médiation culturelle. De 
plus, une programmation adaptée, un entretien et une mise à niveau réguliers des lieux sont 
essentiels au sentiment de sécurité ressenti dans les parcs et espaces verts. 

EXEMPLES INSPIRANTS 

• L’ancien Programme Tandem à Montréal avec une patrouille communautaire et 
un service de médiation.  

• Les initiatives à cet effet des Centres d’amitié autochtones. 

• Policiers RÉSO à Longueuil. 

4.5 Démarches transversales : évaluation, sensibilisation et 
communication 

Évaluer la démarche et ses impacts après chacune des étapes (planification, 
conception, réalisation, entretien et programmation). L’évaluation permet de tirer de précieux 
apprentissages de la démarche et d’ajuster le tir au besoin – de l’importance de faire le point à 
plusieurs moments du cycle (47). 

Différentes approches existent allant de l’Évaluation d’impacts sur la santé (EIS), qui se penche 
de façon prospective sur les manières dont les déterminants de la santé sont affectés par les 
politiques publiques (62), à des méthodes participatives d’effets sur la communauté. Dans tous 
les cas, il faut se demander : qui participe? Qui n’est pas représenté? Qui bénéficie? Qui est 
négativement affecté? 

Si des indicateurs de succès en matière d’équité ont été élaborés lors de la phase de 
planification (voir piste d’intervention Adopter des normes inclusives de démocratie participative 
p. 14), ces derniers doivent être évalués pour rendre compte à la population de l’évolution de la 
démarche. Le comité intersectoriel sur l’équité (piste d’intervention Arrimer les initiatives de 
verdissement avec le secteur de l’habitation et du transport actif et collectif p. 10) doit aussi être 
impliqué ou mener la démarche. 

Afin d’évaluer si les interventions visant à prévenir les déplacements ont fonctionné et si elles 
doivent être adaptées, le portrait démographique doit être analysé post projet à long terme 
(47,50). Un suivi du portrait sociodémographique peut être fait directement à partir du site de 
Statistique Canada ou encore du Géoportail de santé publique du Québec présentant les 
données du recensement mis à jour aux 4 ou 5 ans. 

  

https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/1985545
https://nfcm.org/fran/services/
https://www.longueuil.quebec/fr/RESO
https://www.inspq.qc.ca/eis
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2021/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=F
https://www.inspq.qc.ca/geomatique/geoportail
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Il est essentiel de prévoir un budget pour ces démarches et de les confier à une instance perçue 
comme neutre. Par exemple, le milieu universitaire peut être sollicité pour évaluer la démarche 
et les effets sur les populations et émettre des recommandations pour les interventions 
futures (45).  

Référez-vous à la thématique 5.6 (évaluation) de la Boîte à outils pour consulter des guides 
pratiques sur le sujet. 

Viser la transparence et la diffusion proactive des informations touchant le 
développement des quartiers auprès de la population. Pour joindre le plus de personnes possible, 
les moyens de communication doivent être diversifiés, en passant par les médias traditionnels et 
sociaux à l’affichage public et dans les langues comprises par la population ciblée. 

Sensibiliser les employés et employées de la municipalité et les partenaires 
(p. ex. les développeurs et les organismes œuvrant en verdissement) aux impacts de l’éco-
embourgeoisement et aux possibilités qu’ils ont d’agir sur cet enjeu (47,50). 

 

Pour terminer, vous êtes invités à continuer à verdir, mais à 
verdir mieux, notamment en prenant conscience des effets 
négatifs potentiels et en encourageant la participation de la 
population, en particulier celle en situation de vulnérabilité. 
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5 BOÎTE À OUTILS 

Cette section vous propose des guides pratiques pour mettre en action ou approfondir 
certaines interventions proposées. Les thèmes sont : 

• Bonnes pratiques pour prévenir les impacts négatifs de l’éco-embourgeoisement;

• Collaboration intersectorielle;

• Logement social;

• Participation citoyenne;

• Verdissement participatif;

• Évaluation.

5.1 Bonnes pratiques pour prévenir les impacts négatifs de l’éco-
embourgeoisement 

Policy and planning tools for urban green justice. Fighting displacement and gentrification and 
improving accessibility and inclusiveness to green amenities (Barcelona Laboratory for Urban 
Environmental Justice and Sustainability, 2021, en anglais); 

Sharing in the benefits of a greening city (The CREATE Initiative, 2020, en anglais); 

Greening without Gentrification: Learning from Parks-Related Anti-Displacement Strategies 
Nationwide (Rigolon et Christensen, en anglais).  

5.2 Collaboration intersectorielle 

Outil d’appréciation des effets de l’action intersectorielle locale (Chaire de recherche du Canada 
– Approches communautaires et inégalités de santé);

Les outils proposés par EspaceRézo;

Innover dans l’action – Guide pratique de l’animation des réseaux locaux de services (Observatoire
québécois des réseaux locaux de services, 2013). 

https://www.bcnuej.org/2021/04/08/policy-and-planning-toolkit-for-urban-green-justice/
https://www.bcnuej.org/2021/04/08/policy-and-planning-toolkit-for-urban-green-justice/
https://create.umn.edu/wp-content/uploads/2020/02/sharing_in_the_benefits_of_a_greening_city_-_final_web.pdf
https://www.ioes.ucla.edu/project/prads/
https://www.ioes.ucla.edu/project/prads/
https://chairecacis-outilinteractif.org/l-outil/#1267
https://espacerezo.ca/
https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2380163
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5.3 Logement social  

Planifier une offre résidentielle saine et accessible de la collection OPUS de fiches synthèses du 
Centre de référence en environnement bâti et santé (INSPQ, 2022); 

PORTES OUVERTES : pour une sortie de crise durable en habitation (Vivre en Ville, 2022); 

La gentrification des quartiers centraux et l’accès au logement : un état de la question et pistes de 
solution. Rapport remis à monsieur Réal Ménard, maire de l’arrondissement Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve. Par Guillaume Lessard, Gilles Sénécal et Pierre J. Hamel (INRS, 2017); 

Mémoire présenté au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation et à la Société 
d’habitation du Québec – Plan d’action gouvernemental en habitation (Société immobilière, 
Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec, 2021); 

Zonage inclusif : pratiques canadiennes et internationales (SCHL, 2017) et le zonage incitatif (Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme, Section X.1). 

5.4 Participation citoyenne  

Boîte à outils de l’Institut du Nouveau Monde (INM); 

Guide pour la planification d’une démarche de participation publique (gouvernement du Québec, 
2020); 

Guide de l’engagement des citoyens (Institut de recherche en santé du Canada); 

L’expérience citoyenne au service de la prévention – Cadre de référence et outils de mise en œuvre 
pour une participation efficace de la population (Direction régionale de santé publique du CIUSSS 
du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, 2020); 

Recettes participatives – Cadre de référence sur la participation citoyenne (Ville de Candiac, 2020); 

Documents de référence de l’AIP2 Canada; 

Manuel pour un engagement inclusif de la communauté (C40 CITIES); 

L’urbanisme participatif : aménager la ville avec et pour ses citoyens (CÉUM, 2015); 

L’urbanisme participatif. Fiche conseils (CÉUM); 

Développement communautaire basé sur les actifs (Tamarack Institute). 

https://www.inspq.qc.ca/crebs/opus#:%7E:text=Planifier%20une%20offre%20r%C3%A9sidentielle%20saine%20et%20accessible
https://vivreenville.org/media/1308342/VenV_PORTES-OUVERTES_Publication_aou%CC%82t22_Web.pdf
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/ARROND_MHM_FR/MEDIA/DOCUMENTS/RAPPORT-LESSARD-S%C9N%C9CAL-HAMEL-FINAL25-4.PDF
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/ARROND_MHM_FR/MEDIA/DOCUMENTS/RAPPORT-LESSARD-S%C9N%C9CAL-HAMEL-FINAL25-4.PDF
https://www.rcaaq.info/wp-content/uploads/2022/04/SIRCAAQ_Memoire-SHQ_Aou%CC%82t-2021.pdf
https://www.rcaaq.info/wp-content/uploads/2022/04/SIRCAAQ_Memoire-SHQ_Aou%CC%82t-2021.pdf
https://assets.cmhc-schl.gc.ca/sf/project/archive/publications/recherche_en_action/69139_w.pdf?rev=c91b13c6-8ee7-4bad-87a2-773edd27fc5d
https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/a-19.1
https://inm.qc.ca/boite-a-outils/
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/gouvernement/SCT/participation_citoyenne/guide-planif-demarche-participation-pub_2020-01-15.pdf?1583952034
https://cihr-irsc.gc.ca/f/documents/ce_handbook_f.pdf
https://santemontreal.qc.ca/fileadmin/user_upload/Uploads/tx_asssmpublications/pdf/publications/Cadre-de-reference_10-01-2022.pdf
https://santemontreal.qc.ca/fileadmin/user_upload/Uploads/tx_asssmpublications/pdf/publications/Cadre-de-reference_10-01-2022.pdf
https://api.candiac.mon-agora.com/uploads/Documents_pdf/Candiac_Recettes_participatives.pdf
https://aip2canada.ca/documents-de-laip2-canada/
https://www.c40knowledgehub.org/s/article/Inclusive-Community-Engagement-Playbook?language=en_US
https://cdn.ca.yapla.com/company/CPYO9qxj5LhP6vbo8lrLkiEO/asset/files/CEUM_guide_urba_parti_FRA(1).pdf
https://cdn.ca.yapla.com/company/CPYO9qxj5LhP6vbo8lrLkiEO/asset/files/CEUM_Fiche_Urbanisme_participatif(1).pdf
https://www.tamarackcommunity.ca/hubfs/French%20Papers/ABCD%20At%20a%20Glance%20Fr%20.pdf
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5.4.1 Participation des populations en situation de vulnérabilité 

Accès universel pour les personnes en situation de handicap  

Accessibilité universelle : la conception d’environnements pour tous (INSPQ, 2021);  

Outils et guides en accessibilité universelle d’AlterGo (p. ex. conception d’outils de 
communication, tenue d’événements); 

Autoformation « Mieux accueillir les personnes handicapées » (Office des personnes 
handicapées du Québec); 

Guide d’analyse de l’expérience inclusive en parc urbain (Carbonneau et Gilbert, 2018); 

Accessibility Guidelines for organizers and facilitators (Centre des organismes communautaires, 
2015, en anglais). 

Enfants, jeunes et familles  

Lignes directrices relatives à la participation de l’enfant à la gestion des projets et des programmes 
de l’IBCR (Bureau international des droits des enfants, 2018); 

Guide – Engager véritablement les jeunes (Tamarack Institute, 2020); 

Consulter les familles – Les conditions de succès – Guide des parcs et autres espaces publics 
(CÉUM, 2021); 

Les neuf prescriptions de base pour une participation éthique et signification des enfants (Save the 
Children, 2021). 

Genre  

ADS+ Introduction à l’analyse différenciée selon les sexes dans une perspective intersectionnelle 
(Regroupement des groupes de femmes de la région de la Capitale-Nationale); 

Trousse d’outils pour une participation égalitaire et inclusive pour toutes les femmes – Pratiques 
prometteuses (Concertation Montréal, 2020); 

Gender and Inclusion Toolbox: Participatory Research in Climate Change and Agriculture (CGIAR 
Research Program on Climate Change, Agriculture and Food Security [CCAFS], CARE 
International and the World Agroforestry Centre, ICRAF, 2014, en anglais).  

Personnes aînées  

Les outils et les guides proposés par Municipalités (& Villes) Amies des Aînés au Québec; 

La section « Penser aînés » des Guides Sports Loisirs de l’AQLM. 

https://www.inspq.qc.ca/publications/2775
https://www.altergo.ca/fr/accessibilite-universelle/outils-et-guides/
https://www.ophq.gouv.qc.ca/publications/guides-de-loffice/guides-pour-le-grand-public/autoformation-mieux-accueillir-les-personnes-handicapees.html
https://www.aqlph.qc.ca/app/uploads/2018/11/GUIDE-DANALYSE-DE-LEXPERIENCE-INCLUSIVE-EN-PARC-URBAIN-1.pdf
https://coco-net.org/accessibility-guidelines-organizers-facilitators/
http://www.ibcr.org/wp-content/uploads/2018/06/Lignes-directrices-participation-FR_WEB-1.pdf
http://www.ibcr.org/wp-content/uploads/2018/06/Lignes-directrices-participation-FR_WEB-1.pdf
http://www.tamarackcommunity.ca/hubfs/French%20Papers/Guide%20-%20Engager%20ve%CC%81ritablement%20les%20jeunes%20%20%20Engaging%20Youth%20FR.pdf
https://www.guides-sports-loisirs.ca/projetespaces/wp-content/uploads/sites/8/2021/09/3.9_CondSucces_ConsulterLesFamilles.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/basic_requirements-french-final_0.pdf/
https://cmquebec.qc.ca/wp-content/uploads/2020/09/RGFCN_brochureADS_mars020_VF.pdf
https://concertationmtl.ca/wp-content/uploads/2019/11/MTElles-TrousseOutils.pdf
https://concertationmtl.ca/wp-content/uploads/2019/11/MTElles-TrousseOutils.pdf
https://careclimatechange.org/gender-inclusion-toolbox/
https://madaquebec.com/mada-quebec/outils-et-guides/
https://www.guides-sports-loisirs.ca/projetespaces/parcs-pour-tous/penser-aines/
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Personnes autochtones  

Trousse d’outils pour les alliées aux luttes autochtones (Réseau pour la stratégie urbaine de la 
communauté autochtone de Montréal); 

La réconciliation avec les peuples autochtones : une approche holistique – Guide pratique pour des 
municipalités inclusives au Canada et ailleurs dans le monde (Commission canadienne pour 
l’UNESCO, 2019); 

Travailler efficacement avec les peuples autochtones – 23 pièges à éviter (Indigenous Corporate 
Training); 

27 conseils sur des choses à dire et à faire lorsque vous travaillez efficacement avec les peuples 
autochtones (Indigenous Corporate Training); 

Aide-mémoire sur la collaboration avec les créatrices et les créateurs autochtones (Mikana). 

Personnes en situation de pauvreté 

Un guide pour favoriser la participation des personnes en situation de pauvreté (Collectif pour 
un Québec sans pauvreté); 

Inclure les personnes en situation de pauvreté et la population locale à toutes les étapes 
(Communagir, 2020); 

Flash sur mon quartier! Trousse de facilitation – Démarche collective d’amélioration du milieu de 
vie (Vitalité, Laboratoire de recherche sur la santé, 2022). 

Personnes racisées et communautés ethnoculturelles  

Mémoire sur les obstacles et les modalités liés à la participation démocratique des citoyennes et 
des citoyens issu.e.s des communautés ethnoculturelles à Montréal (Conseil interculturel de 
Montréal, 2019); 

Guide de la terminologie liée à l'équité, la diversité et l'inclusion (gouvernement du Canada). 

5.5 Verdissement participatif 

Aménager des îlots de fraîcheur et améliorer les espaces de vie – Guide pour les gestionnaires 
d’habitation (Centre d’écologie urbaine de Montréal, 2013); 

Verdissement des villes avec les citoyens – Fiche conseils (Centre d’écologie urbaine de Montréal); 

Boîte à outils – Planification d’un projet de verdissement participatif (CREDDO 2021); 

De l’asphalte vers un milieu de vie – Guide pour la réalisation d’un projet de dépavage participatif 
(Centre d’écologie urbaine de Montréal, 2019). 

https://gallery.mailchimp.com/86d28ccd43d4be0cfc11c71a1/files/84889180-9bf0-46f2-8de0-dc932e485013/FR_Ally_email.pdf
https://fr.ccunesco.ca/-/media/Files/Unesco/Resources/2019/07/CMIGuidePratiqueReconciliation.pdf
https://fr.ccunesco.ca/-/media/Files/Unesco/Resources/2019/07/CMIGuidePratiqueReconciliation.pdf
https://www.ictinc.ca/23-conseils-sur-ce-quil-ne-faut-pas-dire-ou-faire
https://www.ictinc.ca/27-conseils-sur-des-choses-a-dire-et-a-faire
https://www.ictinc.ca/27-conseils-sur-des-choses-a-dire-et-a-faire
https://www.mikana.ca/wp-content/uploads/2022/08/Mikana_Aide-memoire_web.pdf
https://www.pauvrete.qc.ca/fiches-avec/
https://communagir.org/media/1533/fiche_8_inclure-les-personnes-en-situation.pdf
https://vitalite.uqam.ca/projets/flash-sur-mon-quartier/
https://vitalite.uqam.ca/projets/flash-sur-mon-quartier/
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/CONSEIL_INTERC_FR/MEDIA/DOCUMENTS/2019_M%C9MOIRE_COMMISSION%20DE%20LA%20PR%C9SIDENCE_CIM_WEB.PDF
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/CONSEIL_INTERC_FR/MEDIA/DOCUMENTS/2019_M%C9MOIRE_COMMISSION%20DE%20LA%20PR%C9SIDENCE_CIM_WEB.PDF
https://www.noslangues-ourlanguages.gc.ca/fr/publications/equite-diversite-inclusion-equity-diversity-inclusion-fra#notion-69399
https://cdn.ca.yapla.com/company/CPYO9qxj5LhP6vbo8lrLkiEO/asset/files/CEUM_brochureverdissement_20140122.pdf
https://cdn.ca.yapla.com/company/CPYO9qxj5LhP6vbo8lrLkiEO/asset/files/CEUM_brochureverdissement_20140122.pdf
https://urbanismeparticipatif.ca/sites/default/files/upload/document/guides/rqv_fiche_05_verdissement1.pdf
https://static1.squarespace.com/static/6022cabb8af2e31d40591caf/t/60c0d065b25baa661a9cb657/1623249002372/Boite+a+outils_VEV_CREDDO_2021.pdf
https://souslespaves.ecologieurbaine.net/sites/default/files/upload/document/outils/CEUM-brochure_SLP_web_0.pdf
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5.6 Évaluation  

Évaluation d’impact sur la santé – Guide pour les municipalités (Direction de la santé publique de 
la Montérégie); 

Guide pour soutenir la réalisation d’évaluations d’impact sur la santé en milieu municipal (INSPQ, 
2021); 

Différents documents de Tamarack Institute; 

Banque d’outils en évaluation (Commission de la santé et des services sociaux des Premières 
Nations du Québec et du Labrador, 2017); 

Evaluation Guidelines for Representative Deliberative Processes (OCDE 2021, en anglais); 

Evaluating Community Programs and Initiatives (Community Tool Box, en anglais). 

 

https://www.santemonteregie.qc.ca/sites/default/files/Extranet/DSP/promotion_prevention/PP-DSDC-GuideEIS-032012-11x17.pdf
https://www.inspq.qc.ca/publications/2846
https://www.tamarackcommunity.ca/fr-ca/%C3%A9valuation-de-limpact
https://cssspnql.com/produit/banque-doutils-en-evaluation/
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/10ccbfcb-en/1/4/3/index.html?itemId=/content/publication/10ccbfcb-en&_csp_=d69eda57e6c10e8b31b6dc1351befc3e&itemIGO=oecd&itemContentType=book
https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/evaluate/evaluation/framework-for-evaluation/main
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6 COMMENT CE GUIDE A ÉTÉ ÉLABORÉ 

L’information présentée dans ce guide a été colligée grâce à une revue de la littérature 
scientifique ainsi que de rapports produits par des organisations jugées crédibles réalisée 
en 2022. Plus de 350 articles scientifiques ont été consultés, dont 37 ont été retenus traitant des 
facteurs de risque et 27 des pistes d’intervention. Plus de 500 sources issues de la littérature 
grise ont été triées pour en retenir 11 en lien avec les pistes d’intervention. De plus, 
39 personnes représentant 23 groupes — organisations ou municipalités — ont été consultées à 
travers le Québec. Ces expertes et experts étaient issus du secteur municipal, d’OBNL 
représentant des personnes en situation de vulnérabilité, d’OBNL en verdissement, du milieu de 
la recherche dans différents domaines ainsi que de la santé publique (voir Crédits et 
remerciements pour plus d’information sur les expertes et experts consultés). Le guide a été relu 
par des membres du public cible afin d’en assurer l’applicabilité, l’accessibilité et l’utilité. La liste 
complète de ces derniers est disponible au début du guide, à la section Crédits et Remerciements 
(p. II).  

Ce champ de recherche est relativement nouveau et toujours en développement. Les nouvelles 
initiatives qui comprennent des mesures de prévention et d’atténuation de l’éco-
embourgeoisement ou de ses effets négatifs constituent donc des opportunités d’apprendre et 
de partager des pratiques prometteuses adaptées à certains contextes. 
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