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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 dans sa mission de santé publique. L’Institut a également comme mission, 
dans la mesure déterminée par le mandat que lui confie le ministre, de soutenir Santé Québec, 
la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik, le Conseil cri de la santé et 
des services sociaux de la Baie James et les établissements, dans l’exercice de leur mission de 
santé publique. 

La collection État des connaissances rassemble sous une même bannière une variété de 
productions scientifiques qui synthétisent et communiquent ce que la science nous dit sur une 
question donnée à l’aide de méthodes rigoureuses de recension et d’analyse des écrits 
scientifiques et autres informations pertinentes.  

Cet état des connaissances, présenté sous la forme d’une étude de portée, permet de décrire 
l’étendue, la nature et les caractéristiques des recherches disponibles portant sur les liens entre 
les systèmes alimentaires, l’alimentation et les changements climatiques pouvant être mises à 
profit pour orienter les actions de santé publique. 

Cette publication a été élaborée à la demande du ministère de la Santé et des Services sociaux 
(MSSS) dans le cadre de l’entente spécifique Habitudes de vie et prévention des problèmes 
reliés au poids.  

Ce document s’adresse aux professionnels et gestionnaires du MSSS impliqués dans les dossiers 
portant sur l’alimentation et les changements climatiques.  
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GLOSSAIRE 

Les termes définis dans le glossaire sont marqués d’une « * » lorsqu’ils apparaissent pour la 
première fois dans le texte. 

Adaptation aux changements climatiques : « ensemble d’initiatives et de mesures prises pour 
réduire la vulnérabilité et renforcer la résilience des systèmes naturels et humains aux effets réels 
ou prévus des changements climatiques » (Ouranos, 2023). 

Agriculture supportée par la communauté : action permettant « à des agriculteurs et à des 
agricultrices de vendre à l’avance leurs récoltes, directement à des citoyens voulant créer un lien 
avec le milieu agricole. Ainsi, le client se rapproche de celui ou celle qui cultive les légumes et les 
fruits ou qui élève des animaux. C’est une forme d’agriculture de proximité » (Ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, 2021). 

Agroécologie : « l’agroécologie est une approche holistique et intégrée qui applique 
simultanément des concepts et des principes écologiques et sociaux à la conception et à la 
gestion de systèmes agricoles et alimentaires durables » (FAO, 2024). 

Aléa climatique : phénomène d’origine naturelle ou anthropique susceptible d’occasionner des 
pertes en vies humaines ou des blessures, des dommages aux biens, des perturbations sociales 
et économiques ou une dégradation de l’environnement caractérisé par son niveau d’intensité 
et sa probabilité d’occurrence (Demers-Bouffard, 2021). 

Alimentation saine et durable : alimentation (…) qui favorise tous les aspects de la santé et du 
bien-être des individus, qui ont (…) un faible impact sur l’environnement, qui sont accessibles, 
abordables, sûrs et équitables, en plus d’être culturellement acceptables. Le respect de 
16 principes répartis sous trois aspects indissociables, soit la santé, l’environnement et le 
contexte socioculturel, permet de qualifier cette alimentation de saine et durable. » Adaptation 
libre de (FAO et WHO, 2019). 

Atténuation des changements climatiques : « intervention humaine visant à réduire les 
sources et les émissions de gaz à effet de serre et à renforcer l’efficacité des puits de gaz à effet 
de serre » (Ouranos, 2023). 

Co-bénéfices : effets positifs qu’une politique ou mesure visant un objectif peut avoir sur 
d’autres objectifs. Par exemple, les efforts d’atténuation des changements climatiques déployés 
dans les secteurs de l’énergie, de l’infrastructure, de l’agriculture et des transports peuvent 
contribuer à améliorer la santé de la population grâce aux avantages qu’ils procurent sur les 
plans de la qualité de l’air, des normes de logement, de l’alimentation et de l’activité physique 
(Agence de la santé publique du Canada, 2023; Holguera et Senn, 2021). 
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Digestion anaérobie : processus biologique par lequel les micro-organismes décomposent la 
matière organique en l’absence d’oxygène. Ce processus se produit naturellement dans des 
environnements tels que les marais, les sédiments et le tractus digestif des animaux ruminants. 
Dans le contexte de la gestion des déchets alimentaires, la digestion anaérobie est utilisée 
comme une méthode de valorisation des déchets organiques, y compris les déchets alimentaires 
(Mohareb, Heller et Guthrie, 2018). 

Empreinte carbone : « Somme des émissions de gaz à effet de serre découlant des activités 
humaines » (Office québécois de la langue française, 2010a). 

Empreinte écologique : « Mesure équivalant à la superficie des terres productives et des eaux 
nécessaires pour répondre aux besoins liés à la consommation humaine » (Office québécois de 
la langue française, 2013). 

Environnement alimentaire : « Ensemble des conditions dans lesquelles une personne ou un 
groupe de personnes a accès aux aliments, les choisit et les consomme. Les dimensions 
socioculturelles, économiques, politiques, géographiques et agroalimentaires font partie de 
l’environnement alimentaire d’une personne ou d’un groupe de personnes. » (MSSS, 2010) 

Étude de modélisation quantitative : les études de modélisation quantitative dans le domaine 
des changements climatiques et de l’alimentation sont des recherches qui utilisent des modèles 
mathématiques et statistiques pour analyser et prédire les interactions complexes entre le 
climat, l’environnement, l’agriculture, et l’alimentation. Ces modèles visent à estimer les effets 
potentiels des changements climatiques sur la production alimentaire, la sécurité alimentaire, et 
d’autres aspects liés à l’alimentation ou les effets potentiels de l’adoption de certains 
comportements alimentaires sur les émissions de GES (Jarmul et al., 2020). 

Gaz à effet de serre (GES) : « certains gaz présents naturellement dans l’atmosphère terrestre 
contribuent à retenir la chaleur près de la surface de la Terre. Ils sont appelés « gaz à effet de 
serre » (GES) et formés essentiellement de vapeur d’eau, de dioxyde de carbone (CO2 ou gaz 
carbonique), de méthane (CH4), de protoxyde d’azote (N2O) et d’ozone (O3). Sans ces gaz, la 
température moyenne sur Terre serait de -18 °C (…). Les gaz à effet de serre retiennent dans les 
basses couches de l’atmosphère une partie du rayonnement infrarouge émis vers l’espace par la 
surface de la Terre, réchauffée par le Soleil. Depuis environ deux siècles, les concentrations 
atmosphériques de certains gaz se sont toutefois mises à augmenter, alors qu’elles étaient 
plutôt stables auparavant » (Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements 
climatiques, de la Faune et des Parcs, 2023). 

Gestion des déchets : la gestion des déchets alimentaires fait référence à la manipulation et à la 
réduction systématiques des déchets alimentaires afin de minimiser leurs impacts 
environnementaux, économiques et sociaux. À l’échelle mondiale, environ un tiers de la 
nourriture produite pour la consommation humaine est gaspillée chaque année, soit environ 
1,3 milliard de tonnes par an (Thi, Kumar, et Lin, 2015; Trivedi et al., 2023). Ce gaspillage entraîne 
non seulement des pertes économiques, mais contribue également aux émissions de gaz à effet 
de serre, ce qui a un impact négatif sur l’environnement. 
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Potentiel de réchauffement planétaire (Global Warming Potential) : « le potentiel de 
réchauffement planétaire (PRP) est une mesure qui permet d’examiner la capacité de chaque 
gaz à effet de serre à piéger la chaleur dans l’atmosphère, par rapport au dioxyde de carbone 
(CO2) » (Environnement et Changements climatiques Canada, 2010). 

Sécurité alimentaire : « la sécurité alimentaire existe lorsque tous les êtres humains ont, à tout 
moment, un accès physique, social et économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive 
leur permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires pour 
mener une vie saine et active » (HLPE, 2020). 

Sécurité alimentaire communautaire : « est une stratégie visant à garantir un accès sûr à des 
quantités suffisantes d’aliments sains, nutritifs et culturellement appropriés pour tous, produits 
dans le respect de l’environnement et fournis d’une manière qui promeut la dignité humaine. » 
Traduction libre (OPHA, 2002). 

Systèmes alimentaires : « Les systèmes alimentaires (SA) englobent l’ensemble des acteurs et 
leurs activités de valorisation interdépendantes impliqués dans la production, l’entreposage, la 
transformation, la distribution, la consommation et l’élimination des produits alimentaires, 
provenant de l’agriculture, de la sylviculture ou de la pêche, ainsi que des éléments des 
environnements économique, sociétal et naturel dans lesquels ils s’inscrivent. » Traduction libre 
(FAO, 2018). 
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LISTE DES SIGLES ET ACRONYMES 

ACV Analyse du cycle de vie 

GES Gaz à effet de serre 

MSSS Ministère de la Santé et des Services sociaux 

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques 

PCC Population, concepts et contexte  
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FAITS SAILLANTS 

Les changements climatiques influencent les systèmes alimentaires, qui, en retour, jouent un 
rôle dans leur évolution. Ces derniers sont à l’origine les aliments achetés et consommés et 
influencent par le fait même l’alimentation et la santé des populations. La compréhension des 
liens entre les changements climatiques et les systèmes alimentaires participent au 
développement de stratégies pour s’adapter aux impacts négatifs des changements climatiques 
ou pour les atténuer. 

Les systèmes alimentaires réfèrent aux acteurs, à leurs activités et aux environnements 
(économique, sociétal, naturel) impliqués dans la production, l’entreposage, la transformation, la 
distribution, la consommation et l’élimination des produits alimentaires. Les produits peuvent 
provenir de l’agriculture, de l’élevage ou de la pêche. Cette étude de la portée tient compte des 
différentes composantes des systèmes alimentaires production, transformation, transport et 
chaînes d’approvisionnement, consommation et gestion des déchets. Elle décrit le corpus de 
littérature portant sur les liens entre ces composantes l’alimentation (achats alimentaires et 
aliments consommés ) et les changements climatiques. Seules les études provenant de pays 
membres de l’OCDE ont été incluses dans cette publication. 

Les faits saillants de l’étude de la portée sont les suivants : 

• Il y a une prédominance des études portant sur les composantes consommation et
production des systèmes alimentaires. La majorité de ces études se concentre sur la
réduction des émissions de gaz à effet de serre grâce à des changements dans les habitudes
de consommation alimentaire et de mode de production agricole. Certaines études
s’intéressent aux co-bénéfices* pour la santé et l’environnement de la réduction de la
consommation de viande rouge et de produits ultra-transformés, ainsi qu’à la promotion de
régimes alimentaires sains.

• Il y a une utilisation fréquente de la modélisation et de l’analyse du cycle de vie dans
l’analyse des liens. Bien que la modélisation soit robuste, elle présente des limites,
notamment la dépendance à la qualité des données et la simplification des systèmes
complexes que sont les systèmes alimentaires.

• Peu d’études analysent le système alimentaire dans sa globalité, c’est-à-dire l’ensemble des
liens entre les différentes composantes du système et leur influence potentielle sur
l’alimentation et les changements climatiques.
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SOMMAIRE 

Contexte 

L’alimentation exerce une influence importante sur la santé de la population québécoise et est 
liée aux défis des changements climatiques. En effet, la production et la consommation 
d’aliments, influencées par les choix alimentaires plus ou moins durables, contribuent aux 
changements climatiques en générant des émissions de gaz à effet de serre et d’autres impacts 
environnementaux. Les hausses des températures, des précipitations et des phénomènes 
météorologiques extrêmes induits par les changements climatiques exercent à leur tour des 
impacts sur l’agriculture, l’élevage et la pêche, constituant une menace pour l’accessibilité à des 
régimes alimentaires nutritifs et variés. Ainsi, une meilleure compréhension des liens 
bidirectionnels entre les changements climatiques et les systèmes alimentaires est essentielle 
pour développer des stratégies d’atténuation et d’adaptation efficaces. Dans la présente étude 
de la portée, les études sélectionnées portent sur les systèmes alimentaires ancrés aux échelles 
nationale, régionale et locale, car ce sont à ces échelles que l’État québécois, les municipalités 
régionales de comté et les municipalités ont la plus grande capacité d’agir. 

Objectif 

Cette étude de la portée décrit l’étendue, la nature et les caractéristiques1 des recherches 
disponibles sur les liens entre les composantes des systèmes alimentaires (production, 
transformation, transport et chaînes d’approvisionnement, consommation et gestion des déchets), 
l’alimentation, et les changements climatiques dans le contexte des pays de l’Organisation de 
coopération et de développement économique (OCDE).  

Méthode 

Pour atteindre cet objectif, une stratégie de recherche documentaire structurée incluant 
l’utilisation de critères d’inclusion et d’exclusion a été réalisée dans plusieurs bases de données. 
Deux examinateurs ont procédé à une sélection des articles en deux étapes. Une grille 
d’extraction de données a été élaborée afin de recueillir les informations clés des études 
sélectionnées. Un cadre conceptuel a aussi été élaboré pour guider l’analyse des données 
extraites.  

Résultats 

L’étude de la portée a examiné 97 publications, comprenant 96 articles scientifiques et un 
document de littérature grise, publiés entre 2007 et 2023 majoritairement en Europe et en 
Amérique du Nord. Les résultats montrent que plusieurs études ont exploré et mesuré des liens 
entre les composantes des systèmes alimentaires, l’alimentation et les changements climatiques. 

1  Dans ce document, le terme Étendue désigne le nombre d’études, leur année de publication et leur pays d’origine. 
La Nature correspond aux thèmes abordés et les types de liens examinés dans les études. Les caractéristiques 
correspondent quant à elles aux méthodes et approches utilisées pour analyser ces liens. 
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L’analyse de ce corpus montre que peu d’études (n = 9) portent sur le système alimentaire dans 
son ensemble. La majorité des études traite de l’une ou de plusieurs composantes des systèmes 
alimentaires. Cinq de ces composantes ont été explorées, soit celles liées à la production, la 
transformation, le transport et les chaînes d’approvisionnement, la consommation et la gestion des 
déchets. Les deux composantes les plus étudiées sont celles associées à la consommation 
(n = 48) et la production (n = 32). Bon nombre des études portant sur la consommation 
explorent l’adoption de régimes alimentaires plus durables comme stratégie pour réduire les 
impacts environnementaux associés à l’alimentation et améliorer la santé. Quelques études se 
sont également intéressées aux impacts économiques sur les ménages découlant de l’adoption 
de ce type de régimes alimentaires. Du côté de la production, les études recensées analysent 
divers modes de production telle l’agriculture biologique, conventionnelle, locale, soutenue par 
la communauté, urbaine, durable ou de type jardins communautaires dans un contexte de 
changements climatiques.  

La composante transformation des systèmes alimentaires, définie comme l’ensemble des 
processus par lesquels les matières premières agricoles sont converties en produits alimentaires 
finis, prêts à être distribués et consommés, est en revanche peu investiguée. Les études qui 
abordent la composante du transport et des chaînes d’approvisionnement des systèmes 
alimentaires considèrent différents modes de transport (route, rail, eau, air) et diverses activités 
d’approvisionnement. Le transport est analysé en termes de distances parcourues et d’émissions 
de GES associées. Des initiatives communautaires sont également abordées par les auteurs pour 
mettre en lumière leur rôle dans la réduction de la dépendance aux chaînes 
d’approvisionnement longues et complexes et dans l’amélioration de la sécurité alimentaire 
communautaire. 

Quant à la composante gestion des déchets, elle est abordée dans onze études. Ces dernières 
examinent diverses stratégies de réduction, de réutilisation et de valorisation des déchets 
alimentaires, comme la prévention des pertes alimentaires à la source, l’optimisation des 
méthodes de traitement des déchets, ainsi que l’amélioration des pratiques de gestion des 
déchets par les consommateurs et les infrastructures.  

Des études se sont plus particulièrement intéressées à des stratégies d’atténuation plutôt que 
d’adaptations aux changements climatiques. Parmi les stratégies d’atténuation, la réduction des 
émissions des GES par l’adoption de régimes alimentaires plus durables a été la plus étudiée. 
D’autres ont examiné et comparé les différents systèmes alimentaires ou certaines de leurs 
composantes afin d’en évaluer l’efficacité énergétique, l’empreinte carbone, et d’autres impacts 
environnementaux, et dans certains cas, proposer des solutions pour réduire leur répercussion. 
Du côté des stratégies d’adaptation, les études ont examiné l’adaptation des pratiques agricoles 
face aux changements climatiques, évalué les répercussions de différents modes de production 
agricole sur la sécurité alimentaire communautaire et exploré la réduction du gaspillage 
alimentaire pour maximiser l’utilisation des aliments disponibles en période de perturbations 
climatiques qui peuvent affecter la production alimentaire. 
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La majorité des études porte sur des systèmes alimentaires ancrés au niveau national (59 %) et 
dans une moindre mesure au niveau régional (19 %) et local (22 %). 

La modélisation (n = 70) est la méthode la plus employée dans le corpus pour explorer les liens 
entre les thèmes d’intérêt. Celle-ci utilise des modèles mathématiques et statistiques, comme 
l’analyse de cycle de vie (n = 30), pour analyser et prédire les interactions entre le climat, les 
systèmes alimentaires et l’alimentation. Outre les modélisations, d’autres devis quantitatifs ont 
été utilisés : transversaux (n = 6), longitudinaux (n = 4), études de cas (n = 2), ainsi que des devis 
qualitatifs (n = 5) et des approches mixtes (n = 8). 

Discussion 

L’accent sur les composantes consommation et production et le peu d’études s’intéressant à 
l’ensemble du système alimentaire représentent une limite importante du corpus de 
connaissances. En effet, cela conduit à une vision restreinte et fragmentée des systèmes 
alimentaires puisque cela ne tient pas compte des liens et des rétroactions avec les autres 
composantes des systèmes alimentaires. Davantage d’études ciblant l’ensemble des 
composantes du système alimentaire seraient donc nécessaires. 

Les études répertoriées dans le cadre de cette analyse s’inscrivent majoritairement dans une 
perspective d’atténuation des changements climatiques, donc de réduction des émissions de 
GES afin de limiter le réchauffement climatique. La recherche axée sur l’adaptation aux 
changements climatiques est cependant plus récente et complexe, ce qui pourrait expliquer le 
peu d’études recensées associées à cette perspective. En effet, les études liées à l’adaptation 
doivent modéliser des scénarios futurs incertains et prendre en compte divers facteurs sociaux, 
économiques et politiques, ce qui peut rendre cette recherche plus difficile et ces résultats plus 
incertains. 

Une bonne part des études ont été menées à l’échelle nationale, soit au niveau où les 
gouvernements ont la capacité d’influencer les systèmes alimentaires, notamment par des 
politiques publiques. Certains auteurs considèrent toutefois que les stratégies d’atténuation et 
d’adaptation aux changements climatiques doivent être adaptées aux contextes locaux et 
régionaux pour être efficaces. 

Diverses pistes pour améliorer les connaissances en santé publique sur ces liens ont été 
soulevées par les auteurs dont celles de miser sur une diversité de méthodes de recherche, de 
réaliser des recherches au Canada et dans d’autres régions climatiquement diversifiées et 
d’envisager l’adoption de l’approche « Une seule santé ».  



Étude de la portée : les liens entre les systèmes alimentaires, 
 l’alimentation et les changements climatiques 

Institut national de santé publique du Québec    5 

Conclusion 

Cette étude de portée a permis d’apprécier l’étendue, la nature et les caractéristiques des 
recherches scientifiques disponibles portant sur les liens entre les systèmes alimentaires, 
l’alimentation et les changements climatiques. L’étude de ces interactions n’en est encore qu’à 
ces débuts. Des développements méthodologiques et conceptuels restent nécessaires afin, 
d’une part, de mieux comprendre ce système complexe et ses retombées sur la santé qui 
touchent l’ensemble de la population, et d’autre part, d’assurer un accès équitable à une 
alimentation saine et durable pour toutes les communautés, particulièrement celles vulnérables 
aux changements climatiques. 
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1 INTRODUCTION 

L’alimentation est un déterminant important de la santé de la population (WHO, 2002; OMS, 
2018). Les caractéristiques individuelles tout comme le contexte dans lequel une population vit 
exercent une influence sur les choix alimentaires de cette dernière (Giskes et al., 2011; Raine, 
2005; Story et al., 2008; Vadiveloo et al., 2021). Les systèmes alimentaires* sont une façon de 
conceptualiser certaines des composantes de cet environnement. « Les systèmes alimentaires 
(SA) englobent l’ensemble des acteurs et leurs activités de valorisation interdépendantes 
impliqués dans la production, l’entreposage, la transformation, la distribution, la consommation 
et l’élimination des produits alimentaires, provenant de l’agriculture, de la sylviculture ou de la 
pêche, ainsi que des éléments des environnements économique, sociétal et naturel dans 
lesquels ils s’inscrivent. » (FAO, 2018). Les composantes des systèmes alimentaires influencent 
donc l’alimentation des populations (Comité de la sécurité alimentaire mondiale, s. d.) puisque 
généralement, ils produisent les aliments qui sont consommés. 

Aussi, l’alimentation se retrouve au cœur des défis posés par les changements climatiques 
(Fanzo et Miachon, 2023; Mirzabaev et al., 2023; Zurek, Hebinck, et Selomane, 2022). En effet, les 
différents systèmes alimentaires2 contribuent, de façon variable, aux émissions de GES* et donc 
aux changements climatiques selon le niveau de durabilité de leurs pratiques (Comité de la 
sécurité alimentaire mondiale, s. d.). Aussi, les changements climatiques, en rendant les 
températures plus élevées, les phénomènes météorologiques plus imprévisibles et les aléas 
climatiques* plus fréquents, peuvent exacerber les problèmes d’accès aux aliments sains (Fanzo 
et Miachon, 2023; Mirzabaev et al., 2023; Zurek et al., 2022).  

Une meilleure compréhension des liens bidirectionnels entre les changements climatiques et les 
systèmes alimentaires est essentielle pour développer des stratégies d’atténuation* et 
d’adaptation* efficaces aux changements climatiques (Crippa et al., 2021; Fanzo, Hood, et Davis, 
2020; W. Willett et al., 2019). 

C’est dans ce contexte que le MSSS a mandaté l’Institut national de santé publique du Québec 
pour réaliser une étude de la portée pour mieux connaître l’étendue, la nature et les 
caractéristiques des recherches disponibles sur les liens entre les systèmes alimentaires, 
l’alimentation et les changements climatiques, et éventuellement afin de mieux appréhender les 
enjeux sous-jacents à ces liens.  

2  Dans le cadre de ce document, les termes « systèmes alimentaires » désignent les systèmes alimentaires nationaux 
et infranationaux, les systèmes alimentaires mondiaux ayant été exclus de la stratégie de recherche. 
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1.1 Objectif 

La présente étude de la portée vise à décrire l’étendue, la nature et les caractéristiques3 des 
recherches disponibles portant sur les liens entre les composantes des systèmes alimentaires 
(production, transformation, transport et chaînes d’approvisionnement, consommation et gestion 
des déchets), l’alimentation4 et les changements climatiques dans le contexte des pays de 
l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE).  

3  Dans ce document, le terme Étendue désigne le nombre d’études, leur année de publication et leur pays d’origine. 
La Nature correspond aux thèmes abordés et les types de liens examinés dans les études. Les Caractéristiques 
correspondent quant à elles aux méthodes et approches utilisées pour analyser ces liens. 

4  Dans ce document, le terme alimentation correspond aux achats alimentaires et aux aliments consommés. 
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2 MÉTHODOLOGIE 

Afin de maximiser l’expertise interdisciplinaire et faciliter l’exploration des liens entre les 
systèmes alimentaires, l’alimentation et les changements climatiques, une équipe de trois 
conseillers scientifiques a été constituée pour mettre en œuvre cette étude de la portée. Une 
stratégie de recherche documentaire a été élaborée avec l’aide de deux bibliothécaires. Les trois 
conseillers scientifiques ayant une expertise interdisciplinaire dans les domaines de la nutrition, 
l’agronomie, la santé publique et les changements climatiques étaient impliqués dans les étapes 
de sélection des études et d’extraction des données. Le tri des articles pertinents a été réalisé en 
binôme par des membres de l’équipe. L’avis d’un troisième professionnel a permis de régler les 
différends survenus à l’étape de la sélection des études.  

L’identification de la question de recherche a été élaborée en suivant les directives du Joanna 
Briggs Institute (M. D. Peters et al., 2017). Dans le cadre de la réalisation d’une étude de la 
portée, la méthode PCC (Population; Concept; Context) est utilisée pour guider la formulation 
d’une question de recherche spécifique et bien définie, ainsi que pour faciliter l’identification des 
critères d’inclusion et d’exclusion pour la sélection des études. Le tableau 1 présente les 
paramètres de cette méthode utilisés pour élaborer la question de recherche et guider la 
stratégie de recherche documentaire5. 

Tableau 1 Cadre utilisé pour la stratégie de recherche documentaire 

P - Population Populations vivant dans les pays de l’OCDE. 
Cela inclut diverses sous-populations telles que les enfants, les adultes, 
les personnes vieillissantes, les communautés rurales et urbaines, etc. 

C – Concepts Composantes des systèmes alimentaires : 
production 
transformation,  
transport et chaînes d’approvisionnement, 
consommation, 
gestion des déchets* 

Environnement alimentaire 
Sécurité alimentaire 
Alimentation (achats et consommation) 
Santé 
Changements climatiques : 

atténuation et/ou adaptation aux changements climatiques 
C - Context Systèmes alimentaires (locaux, régionaux et nationaux) 

5  https://guides.library.unisa.edu.au/ScopingReviews/ApplyPCC 

https://guides.library.unisa.edu.au/ScopingReviews/ApplyPCC
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En se basant sur ces paramètres, la question de recherche utilisée dans le cadre de cette étude a 
été définie comme suit :  

Quelles sont l’étendue, la nature et les caractéristiques des recherches disponibles portant sur 
les liens entre les systèmes alimentaires, l’alimentation et la santé face aux défis des 
changements climatiques dans le contexte des pays de l’Organisation de coopération et de 
développement économique (OCDE)? 

2.1 Identification des études pertinentes 

Deux requêtes ont été exécutées pour cette étude de la portée. Dans les deux cas, les bases de 
données électroniques suivantes ont été interrogées : Medline, Embase, Global Health, 
SocINDEX, Environment Complete et GreenFILE. Les requêtes ont été adaptées aux différentes 
bases de données et à leur syntaxe. La première série de requêtes portait sur l’ensemble des 
composantes des systèmes alimentaires et des changements climatiques. Les concepts utilisés 
étaient les suivants : systèmes alimentaires, territoire, changements climatiques. L’aspect 
alimentation et santé de cette première série de requêtes était considéré à l’aide des critères 
d’inclusion et d’exclusion. La seconde série de requêtes portait sur des éléments plus précis liés 
au système alimentaire, à l’alimentation et à la santé. Des exemples de requêtes finales sont 
disponibles à l’annexe 1.  

Pour trouver des articles scientifiques rédigés en français, la base de données Érudit a été 
utilisée. Le choix de ne pas utiliser deux requêtes en français repose sur une analyse préalable 
des résultats et des contraintes linguistiques : la littérature scientifique en français sur ces sujets 
étant souvent moins abondante, une recherche combinée permettait d’obtenir un corpus 
suffisamment large tout en restant pertinent. Cette différence de stratégie visait à maximiser 
l’exhaustivité sans compromettre la spécificité des résultats. La stratégie de recherche qui a été 
utilisée dans la base de données Érudit (Consortium Érudit, 2023) est présentée à l’annexe 1. 

Une méthode de recherche de la littérature grise sur le sujet, publiée en anglais et en français, a 
aussi été utilisée. La stratégie de recherche de littérature grise est principalement basée sur 
l’utilisation du moteur de recherche Google, en utilisant des options de recherche avancée pour 
cibler des sites Web spécifiques d’agences gouvernementales ou d’organisations qui se 
concentrent sur les thèmes d’intérêt pour l’étude de la portée. Certains opérateurs ont été 
utilisés pour limiter les résultats aux sites Web gouvernementaux (site:gov) et pour limiter les 
résultats aux fichiers PDF, qui sont couramment utilisés pour les rapports officiels (filetype:pdf). 
L’annexe 2 présente la stratégie de recherche de la littérature grise utilisée et la liste des sites 
Internet gouvernementaux, des agences et des organisations qui ont été consultés. 
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2.2 Sélection des études 

Les articles et les documents de la littérature grise trouvés à l’aide des stratégies de recherche 
ont été transférés dans Covidence (Veritas Health Innovation, 2023) pour y être évalués. Les 
doublons ont été supprimés avant l’importation dans Covidence, qui à son tour a supprimé tous 
les doublons restants. Tous les articles ont été triés en évaluant tout d’abord la pertinence selon 
les titres et les résumés par rapport à la question de recherche par deux professionnels. Les 
études jugées non pertinentes ont été exclues à ce stade. Après cette première sélection, les 
études restantes ont fait l’objet d’un examen du texte intégral par les mêmes professionnels. Au 
cours de cette phase, des critères d’inclusion et d’exclusion prédéterminés ont été appliqués 
pour statuer sur l’admissibilité de l’étude. Un troisième professionnel était chargé d’arbitrer et 
de résoudre tout conflit pouvant survenir au cours du processus de sélection. La sélection des 
publications a été guidée par la question de recherche et par le processus PCC. Les critères 
d’inclusion et d’exclusion sont présentés ci-dessous :  

Critères d’inclusion 
Années : Aucune limite 

Langue : En français et en anglais 

Méthodologie (pour les articles scientifiques) : 

• Articles ou document de recherche primaire
• Études quantitatives, qualitatives ou mixtes
• Études qui examinent les effets entre les variables étudiées
• Études de modélisation théorique des liens ou associations entre les variables étudiées

Portée géographique : 

• Pays membres de l’OCDE
• La notion de territoire ne doit pas nécessairement être explicite dans le titre ou le résumé, elle peut être implicite

Thèmes : 

• Études portant sur deux ou trois des thèmes suivants : changements climatiques, systèmes
alimentaires, alimentation, environnement alimentaire, sécurité alimentaire et aspects de la santé

• Études qui se concentrent sur une ou plusieurs composantes du système alimentaire ou sur l’ensemble du système
alimentaire

• Études couvrant des filières agroalimentaires du système alimentaire (agriculture, pêche, sylviculture)

Critères d’exclusion 

• Études d’opinion et thèses (ex. : commentaires, thèses, dissertations, résumés de conférences)
• Études axées sur des maladies spécifiques
• Études traitant d’une dimension éthique des systèmes alimentaires (ex. : la production biologique, la justice

alimentaire) sans aborder la question de la durabilité ou du territoire
• Études axées sur les scénarios climatiques futurs
• Études présentant une méthodologie ou des outils sans mentionner les résultats
• Études portant sur les systèmes alimentaires mondialisés
• Études à propos de communautés autochtones
• Études à propos de pays qui ne sont pas membres de l’OCDE
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2.3 Cadre conceptuel 

Afin de guider l’extraction et l’analyse des données, un cadre conceptuel a été adapté à partir 
d’autres cadres conceptuels existants (Intergovernmental Panel on Climate Change, 2019; James 
et Friel, 2015; MSSS, 2012; Zurek et al., 2022) (figure 1). L’annexe 3 résume l’approche 
méthodologique qui a mené à la conception de ce cadre. Le cadre conceptuel développé 
montre, de manière schématique, les liens possibles entre les systèmes alimentaires, 
l’alimentation et les changements climatiques (adaptation ou atténuation aux changements 
climatiques). Les lignes pointillées qui séparent les éléments du cadre permettent d’illustrer les 
influences que les changements climatiques, les systèmes alimentaires (ancrés à différentes 
échelles : mondiale et plurinationale, nationale, régionale et locale) et l’alimentation ont les uns 
sur les autres. Dans une perspective de systèmes alimentaires, les GES, l’utilisation de l’eau, du 
sol et de l’énergie sont étroitement liés aux changements climatiques. Les GES émis par 
l’agriculture, le transport et la transformation des aliments contribuent au réchauffement 
climatique. Ce réchauffement affecte la disponibilité de l’eau et la santé des sols, se répercutant 
ainsi sur la production alimentaire. De plus, les besoins énergétiques pour la production et la 
distribution des aliments influencent les émissions de GES.  
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Figure 1 Cadre conceptuel des liens entre les changements climatiques, les systèmes 
alimentaires et l’alimentation, un déterminant important de la santé des 
populations6 

Adapté de : (Intergovernmental Panel on Climate Change, 2019; James et Friel, 2015; MSSS, 2012; Zurek et al., 2022) 

6 Les études sélectionnées portent sur les systèmes alimentaires ancrés aux échelles nationale, régionale et locale, 
car ce sont à ces échelles que l’État québécois, les municipalités régionales de comté et les municipalités ont la 
plus grande capacité d’agir. Les études sur les systèmes alimentaires mondiaux et plurinationaux sont exclues de 
la sélection. C’est la raison pour laquelle ce niveau est en grisé dans le cadre conceptuel. 
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2.4 Extraction des données 

Une grille d’extraction préliminaire a été créée en suivant les recommandations de Pollock et al. 
(2023) (titre de l’article; auteurs; date de publication; population; contexte; concept; 
méthodologie; résultats principaux). Cette grille préliminaire a également été adaptée en 
fonction du cadre conceptuel montré à la figure 1. 

La grille a ensuite été soumise à un processus itératif de révision et d’amélioration (Pollock et al., 
2023). Deux professionnels de recherche ont utilisé la grille d’extraction préliminaire pour 
extraire les données des articles. Ce processus a également permis d’identifier de nouveaux 
éléments importants à inclure dans la grille d’extraction pour la compréhension des articles 
inclus. En cas de désaccord persistant, un troisième professionnel a été consulté pour prendre 
une décision finale. Ces éléments ont été intégrés dans la grille d’extraction lors des itérations 
suivantes.  

Après ce processus itératif, la grille d’extraction finale a été élaborée. La grille finale est celle qui 
a été utilisée pour extraire les données de toutes les études incluses dans cette étude de la 
portée. Elle est conçue pour faciliter l’analyse et la synthèse des données. Une grille vierge est 
disponible à l’annexe 5.  

La grille d’extraction des données a été conçue à l’aide d’un formulaire électronique 
Excel (Microsoft Corporation, 2021).  

L’analyse de la qualité des études n’a pas été effectuée en raison de la nature hétérogène des 
objectifs des études repérées et de la variété des études incluses dans l’étude de la portée. Par 
ailleurs, l’analyse de la qualité des études ne fait habituellement pas partie des études de la 
portée (M. D. J. Peters et al., 2015). 

2.5 Synthèse des résultats 

Dans la phase de synthèse des résultats, les lignes directrices du Joanna Briggs Institute en 
matière d’étude de la portée ont été suivies. L’analyse principale consiste en une description des 
caractéristiques des études examinant les liens entre les composantes des systèmes 
alimentaires, l’alimentation et les changements climatiques. L’analyse descriptive a été réalisée à 
partir du tableau d’extraction7 des articles et documents.  

7  Les tableaux d’extraction sont disponibles sur demande. 
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3 RÉSULTATS 

Les résultats sont présentés en trois grandes sections, afin de répondre à l’objectif de l’étude de 
la portée. La première section porte sur l’étendue des études recensées, soit le nombre d’études, 
leur année de publication et leur pays d’origine. La deuxième section présente la nature des 
études en rapportant les thèmes et les types de liens qui y sont étudiés. Enfin, la troisième 
section des études aborde les caractéristiques des études, c’est-à-dire les différentes méthodes 
et approches utilisées pour analyser les liens entre les systèmes alimentaires, l’alimentation et les 
changements climatiques.  

3.1 Étendue des études recensées 

L’examen de l’étendue des études permet d’apprécier la quantité de littérature disponible sur les 
thèmes des systèmes alimentaires, de l’alimentation et des changements climatiques. Elle sert 
aussi à identifier les années de publication et les régions du monde qui s’y intéressent.  

Du côté de la littérature scientifique, sur un total de 3039 articles trouvés après dédoublonnage, 
96 ont été retenus pour cette étude de la portée. Pour la littérature grise, la démarche de 
recherche a permis d’identifier un document supplémentaire qui rapporte les résultats d’une 
étude de cas portant sur les circuits alimentaires de proximité. Ainsi, un total de 97 études a été 
consulté pour cette étude de la portée (annexe 4).  

Les articles et le document de littérature grise recensés ont été publiés entre 2007 et 2023. Les 
résultats de la recherche documentaire semblent indiquer une augmentation marquée de la 
publication d’études sur les thèmes étudiés dans les dernières années. En effet, entre 2007 et 
2018 (période de 17 ans), les résultats de 43 études recensées ont été publiés alors que de 2019 
à 2023 (période de 5 ans), ce chiffre a bondi à 54. 

D’un point de vue géographique, les études comprises dans cette étude de la portée ont été 
menées en Europe (n = 47), en Amérique du Nord (n = 41), en Océanie (n = 7) et en Asie (n = 1). 
De plus, une étude a été réalisée en Europe et en Amérique du Nord simultanément. De toutes 
les études menées en Amérique du Nord, quatre ont été tenues au Canada, dont une au 
Québec. 

En s’appuyant sur l’analyse des écrits recensés, un constat est que les thématiques des systèmes 
alimentaires, de l’alimentation et des changements climatiques font l’objet d’un nombre 
grandissant de publications dans les dernières années et que les études sont réalisées un peu 
partout à travers le monde. Ces résultats d’analyse suggèrent donc une augmentation de 
l’intérêt de ces thématiques dans le pays de l’OCDE dans les dernières années. 
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3.2 Nature des études recensées 

La consultation et l’analyse des différents documents recensés font ressortir quatre aspects 
permettant de comprendre la nature des études, soit les niveaux d’ancrage territorial des 
systèmes alimentaires examinés, les composantes du système alimentaire explorées, les aspects 
étudiés des changements climatiques et la description des liens entre ces différents thèmes. 

3.2.1 Niveaux d’ancrage territorial des systèmes alimentaires dans les études 

Dans cette étude de la portée, les systèmes alimentaires sont définis comme étant enracinés 
dans un territoire et coordonnés par une gouvernance territoriale (locale, régionale, provinciale 
ou nationale) (Bareja-Wawryszuk et Golebiewski, 2014; Blouin, Lemay, Ashraf, Imai, et Konforti, 
2009; Corsi, Mazzocchi, Sali, Monaco, et Wascher, 2015; Food and Agriculture Organization of 
the United Nations, 2018, 2019). L’analyse des niveaux d’ancrage des études recensées dans 
cette étude de portée indique une prépondérance de l’ancrage national (n = 57), par rapport 
aux ancrages à l’échelle régionale (n = 19) et locale (n = 21). 

Les études ancrées au niveau national (n = 57) sont réalisées à l’échelle des pays, des états ou 
des provinces. Plusieurs études sont qualifiées de nationales, car les auteurs utilisent des 
données représentatives à cette échelle (ex. : aux Pays-Bas avec la Dutch National Food 
Consumption Survey [Dooren, 2019] ou aux États-Unis la National Health and Nutrition 
Examination Survey (NHANES) [Conrad, Johnson, Peters et Jahns, 2018]). Les systèmes 
alimentaires nationaux sont généralement décrits comme des structures qui englobent la 
production, la distribution et la consommation alimentaire à l’échelle d’un pays entier ou d’un 
état. Ils incluent souvent des chaînes d’approvisionnement interconnectées qui peuvent 
s’étendre au-delà des frontières nationales, intégrant à la fois la production locale et 
l’importation mondiale de denrées alimentaires. Ces systèmes sont influencés par des politiques 
nationales agricoles et alimentaires, des pratiques commerciales et des règlementations 
gouvernementales (Bartek et al., 2022; Conrad et al., 2018; Dooren, 2019; Fardet, Desquilbet et 
Rock, 2022; Frehner et al., 2022ab; Hitaj, Rehkamp, Canning et Peters, 2019; Kurtz et al., 2020; 
Schmidt Rivera, Rodgers, Odanye, Jalil-Vega et Farmer, 2023). 

Les études ancrées au niveau régional (n = 19) sont réalisées à l’échelle de territoires 
administratifs tels que les comtés aux États-Unis, des régions urbaines ou des régions 
métropolitaines. Au niveau régional, les études définissent les systèmes alimentaires régionaux 
comme étant des modèles d’organisation, intégrant la production, la transformation, le transport 
et les chaînes d’approvisionnement et la consommation alimentaire. Ils sont souvent 
conceptualisés dans une volonté de réduire la dépendance aux chaînes d’approvisionnement 
mondiales et de renforcer la résilience régionale face aux chocs extérieurs (Christensen et al., 
2018; Jensen et Orfila, 2021; Wilkins, 2005).  



Étude de la portée : les liens entre les systèmes alimentaires, 
 l’alimentation et les changements climatiques 

Institut national de santé publique du Québec    16 

Les études ancrées au niveau local (n = 21) sont réalisées à l’échelle de territoires administratifs 
tels que les municipalités, les villes et les villages. Selon les études recensées, à cette échelle, les 
systèmes alimentaires locaux sont définis comme des réseaux de production, de transformation 
et de transport et de chaînes d’approvisionnement alimentaire qui privilégient la proximité 
géographique entre producteurs et consommateurs, souvent dans un rayon de quelques 
centaines de kilomètres. Ils visent à réduire l’empreinte carbone* et la demande d’énergie en 
favorisant des chaînes d’approvisionnement courtes et la vente directe aux consommateurs. Les 
études réalisées à cette échelle mettent l’accent sur l’agriculture biologique, saisonnière et 
urbaine, ainsi que sur les initiatives communautaires, telles que l’agriculture soutenue par la 
communauté*, pour renforcer la résilience alimentaire des communautés locales (Canal Vieira, 
Serrao-Neumann et Howes, 2021; James et Friel, 2015; Pérez-Neira et Grollmus-Venegas, 2018; 
Puigdueta et al., 2021; Takacs, Stegemann, Kalea et Borrion, 2022; Zeuli, Nijhuis, Macfarlane et 
Ridsdale, 2018).   

En résumé, les systèmes alimentaires étudiés sont définis selon leur ancrage territorial (local, 
régional ou national) et leur gouvernance correspondante. Les études mettent en lumière des 
approches variées pour la production, la transformation et la consommation alimentaire, avec 
un accent sur la durabilité, la résilience régionale et les chaînes d’approvisionnement adaptées à 
chaque échelle. 

3.2.2 Composantes du système alimentaire 

Dans les études recensées, les aspects étudiés varient de l’étude d’une composante du système 
alimentaire, par exemple la consommation, à l’étude de l’ensemble du système. La 
consommation (n = 48) est la composante la plus étudiée dans les études consultées pour cette 
étude de la portée, suivie de la production (n = 32). Les autres composantes du système 
alimentaire semblent moins explorées.  

Dans cette sous-section, chacune des composantes du système alimentaire sera abordée selon 
un ordre logique allant de la production jusqu’à la gestion des déchets. Puis les informations sur 
les études ayant porté sur l’ensemble du système alimentaire seront présentées.  
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Production d’aliments 

Les études qui s’intéressent à la production portent sur différents modes de production qui sont 
rapportés de différentes façons dans les études. Le tableau 2 présente le nombre d’études 
répertoriées par mode de production. 

Tableau 2 Nombre d’études répertoriées par mode de production 

Modes de production Nombre d’études 
Agriculture biologique 11 
Agriculture conventionnelle 7 
Agriculture locale 7 
Agriculture soutenue par la communauté (ASC) 5 
Agriculture urbaine 11 
Jardins communautaires 3 
Agriculture durable 2 

Les études sur la production alimentaire explorent divers modes de production, tels que 
l’agriculture biologique, conventionnelle, locale, urbaine, et soutenue par la communauté, ainsi 
que les jardins communautaires et l’agriculture durable. Chaque mode est abordé sous des 
angles spécifiques, mettant en lumière leurs caractéristiques. 

Transformation des aliments 

La composante transformation est peu étudiée dans les études consultées. Peu d’études ont été 
reliées à cette composante des systèmes alimentaires (T. P. Clark, Longo, Clark et Jorgenson, 
2018; Kesse-Guyot et al., 2022; Sillman et al., 2021). Selon ces dernières, la composante 
transformation des systèmes alimentaires désigne l’ensemble des processus par lesquels les 
matières premières agricoles sont converties en produits alimentaires finis, prêts à être 
distribués et consommés (T. P. Clark et al., 2018; Kesse-Guyot et al., 2022; Sillman et al., 2021). 
Cela inclut des opérations telles que le tri, le nettoyage, la cuisson, le raffinage, le mélange, et 
l’emballage. Lorsque les études abordent les aliments ultra-transformés, ces derniers sont définis 
par un processus de transformation plus complexe.  

Transport et chaînes d’approvisionnement 

Quelques documents se sont penchés sur les transports et les chaînes d’approvisionnements. 
Les études définissent la composante transport et chaînes d’approvisionnement des systèmes 
alimentaires comme des processus essentiels pour acheminer les aliments des points de 
production jusqu’aux consommateurs, impliquant différents modes de transport (route, rail, eau, 
air) et diverses activités d’approvisionnement. Le transport est analysé en termes de distances 
parcourues et des émissions de GES associées. Les chaînes d’approvisionnement incluent 
également les circuits courts, comme les ventes directes et les marchés de producteurs.  
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Les initiatives communautaires (11) telles que les jardins communautaires et les marchés de 
producteurs, sont également abordées pour mettre en lumière leur rôle dans la réduction de la 
dépendance aux chaînes d’approvisionnement longues et complexes, et pour leur capacité à 
améliorer la sécurité alimentaire communautaire* (Bao et al., 2020; Benis et Ferrao, 2017; Collins 
et Fairchild, 2007; Dolstad et al., 2016; Koehn et al., 2020; P. Mundler et Criner, 2016; P. Mundler 
et CIRANO, 2020; Pérez Neira et al., 2016; Pérez-Neira et Grollmus-Venegas, 2018; Perez-Neira 
et al., 2021; Plawecki, Pirog, Montri et Hamm, 2014).  

Consommation 

Un thème récurrent dans ces études est la réduction de la consommation de viande et 
l’adoption de régimes alimentaires plus sains. Ces études examinent comment des modifications 
dans les choix alimentaires peuvent contribuer à la fois à l’amélioration de la santé et à la 
réduction des impacts environnementaux, notamment en termes de diminution des émissions 
de GES. Le tableau 3 présente le nombre d’études répertoriées par type de patron alimentaire 
(les définitions sont disponibles en annexe 6).  

Tableau 3 Nombre d’études répertoriées par type de patron alimentaire 

Types de patrons alimentaires Nombre d’études 
Diète de baseƗ 6 
Diète végétarienne 11 
Diète végétalienne 8 
Diète EAT-Lancet 3 
Diète alignée aux lignes directrices nationales 
en matière d’alimentation 12 

Diète de meilleure qualité 1 
Ɨ Dans la cadre de l’étude de la portée, le terme « diète de base » est choisi pour désigner les patrons alimentaires 

initiaux, qui sont souvent comparés avec d’autres diètes. Les diètes de base sont évaluées ou estimées de 
différentes manières : diète fictive, diète typique déterminée à l’aide d’une enquête populationnelle ou avec des 
données d’importation et d’exportation nationales rapportées par habitant, etc. 

Six études ont aussi évalué l’impact économique sur les dépenses des ménages liées à 
l’adoption de différents patrons alimentaires présumés plus durables et ayant moins d’impacts 
sur les changements climatiques. L’objectif dans ces études est de savoir si l’adoption de ces 
patrons alimentaires coûtera plus cher ou moins cher aux ménages.  

Certaines études examinent également les émissions de GES et l’utilisation du sol et de l’eau, 
liée aux divers groupes d’aliments (12) (Boehm, Wilde, Ploeg, Costello et Cash, 2018; Cambeses-
Franco et al., 2022; Gonera et al., 2021; Heller et al., 2018; Hitaj et al., 2019; Perez-Neira et al., 
2021; Puigdueta et al., 2021; Ridoutt et al., 2021; Seconda, Baudry, Allès, et al., 2018; Takacs 
et al., 2022; Veeramani et al., 2017; Werner et al., 2014).  
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En somme, les études explorent notamment les liens entre la consommation de viande, 
l’adoption de régimes alimentaires plus sains, l’amélioration de la santé et la réduction les 
impacts environnementaux, notamment les émissions de GES. Divers types de régimes sont 
analysés (végétarien, végétalien, EAT-Lancet, etc.), ainsi que leurs impacts économiques, 
environnementaux (utilisation des sols et de l’eau) et leurs coûts pour les ménages. 

Gestion des déchets 

Onze études ont été répertoriées sur la gestion des déchets. Plus précisément, neuf articles 
abordent ce sujet en mettant en lumière diverses stratégies de réduction, de réutilisation et de 
valorisation des déchets alimentaires. Ces stratégies incluent la prévention des pertes 
alimentaires à la source, l’optimisation des méthodes de traitement des déchets telles que la 
digestion anaérobie* et le compostage, ainsi que des interventions visant à améliorer les 
pratiques de gestion des déchets au niveau des consommateurs et des infrastructures.  

Dans neuf de ces études, la gestion des déchets alimentaires est définie comme un processus 
incluant la réduction, la réutilisation et la valorisation des déchets tout au long de la chaîne 
alimentaire (Barker et al., 2023; Benis et Ferrao, 2017; Beretta et al., 2017; Cleveland et al., 2011; 
Collins et Fairchild, 2007; Mohareb et al., 2018; Puigdueta et al., 2021; Read, Hondula et Muth, 
2022; Read et Muth, 2021).   

Études considérant les systèmes alimentaires dans leur ensemble 

Neuf des études consultées portent sur les systèmes alimentaires dans leur ensemble (Canal 
Vieira et al., 2021; Cleveland et al., 2011; Conner et Garnett, 2016; John J. Green et al., 2019; 
Hossfeld et al., 2017; James et Friel, 2015; Jensen et Orfila, 2021; Walters et al., 2021; Zeuli et al., 
2018). Tous ces articles analysent la sécurité alimentaire en relation avec les systèmes 
alimentaires dans des contextes de changements climatiques. Le lien avec l’alimentation se 
manifeste par un accent mis sur la sécurité alimentaire, la résilience des systèmes alimentaires et 
les initiatives locales et régionales visant à renforcer l’accès à une alimentation durable et saine 
malgré les défis posés par les changements climatiques. 

3.2.3 Aspects des changements climatiques étudiés 

Dans les études retenues, les émissions de GES sont l’aspect le plus fréquemment étudié 
(n = 61), suivi par l’utilisation des sols (n = 15) et de l’eau (n = 13). Certains travaux s’intéressent 
plus globalement aux changements climatiques (n = 11) ou aux aléas climatiques (n = 1).  

En ce qui concerne les types de stratégies à utiliser face aux changements climatiques, les 
études du corpus abordent en majorité des mesures d’atténuation (n = 72), tandis que peu 
d’études concernent les mesures d’adaptation (n = 28) (annexes 7 et 8). Pour l’atténuation, un 
grand nombre d’études s’intéressent à la réduction des émissions de GES par l’adoption de 
régimes alimentaires plus durables. Similairement, quelques études explorent l’impact 
environnemental d’innovations alimentaires, notamment des nouveaux produits alimentaires et 
des substitutions alimentaires, en mettant l’accent sur leur potentiel à réduire les émissions de 
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GES. Plusieurs études examinent l’influence potentielle de certaines pratiques agricoles sur les 
émissions de GES, l’empreinte écologique*, l’utilisation de ressources (eau, sol, énergie) et le 
potentiel de réchauffement climatique. Un petit nombre d’études (4) aborde plutôt les 
répercussions des processus de transformation des produits alimentaires sur les changements 
climatiques (Kesse-Guyot et al. 2022, Sillman et al. 2021, Kendall et al. 2013, M. Clark, et al. 
2022). Du côté des études sur le transport et les chaîne d’approvisionnement, des éléments sont 
aussi soulignés pour réduire les émissions de GES, notamment par la diminution des distances 
de transport et l’électrification des moyens de transport. 

Quelques études ont porté leurs analyses sur l’adaptation des pratiques agricoles face aux 
changements climatiques (ex. : aléas climatiques). Toujours dans une perspective d’adaptation, 
d’autres études tentent d’évaluer les répercussions de différents modes de production agricole 
sur la sécurité alimentaire communautaire. Finalement, certaines se sont intéressées à la 
réduction du gaspillage alimentaire pour maximiser l’utilisation des ressources alimentaires 
disponibles, un élément crucial en période de perturbations climatiques qui peuvent affecter la 
production alimentaire. 

3.2.4 Description des liens étudiés entre les systèmes alimentaires, 
l’alimentation et les changements climatiques 

Les liens étudiés entre les trois concepts d’intérêt, soit les systèmes alimentaires, l’alimentation 
et les changements climatiques, sont variés. Sur l’ensemble des publications consultées pour 
cette étude de la portée (n = 97), la majorité des études se concentre sur les liens entre la 
composante consommation des systèmes alimentaires et les changements climatiques surtout 
dans une perspective d’atténuation. Seul un petit nombre d’études s’est intéressé à certaines 
composantes des systèmes alimentaires dans un contexte d’adaptation aux changements 
climatiques.  

3.3 Caractéristiques des études recensées 

Sur le plan méthodologique, les recherches sont majoritairement quantitatives, avec 70 études 
utilisant des modélisations. Quelques études ont adopté des devis transversaux (n = 6), 
longitudinaux (n = 4), ou encore des études de cas (n = 2). Les devis qualitatifs sont peu 
représentés (n = 5), tout comme les approches mixtes (n = 8).  

Dans les études transversales, les modélisations et les études longitudinales, les tailles des 
échantillons varient considérablement, allant de groupes de plusieurs centaines de volontaires à 
des simulations impliquant des millions de personnes. Par exemple, certaines études utilisent 
des échantillons représentatifs pour modéliser les répercussions à l’échelle nationale, tandis que 
d’autres se concentrent sur des populations spécifiques, telles que des consommateurs dans des 
régions ciblées. 
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Les études de modélisation quantitative* dans le domaine des changements climatiques et de 
l’alimentation sont des recherches qui utilisent des modèles mathématiques et statistiques pour 
analyser et prédire les interactions entre le climat, les systèmes alimentaires et l’alimentation. 
Ces modèles visent à estimer les effets potentiels des changements climatiques sur la 
production alimentaire, la sécurité alimentaire et d’autres aspects liés à l’alimentation, ou 
encore, les effets potentiels de l’adoption de certains changements dans l’alimentation sur les 
émissions de GES. Sur les 70 études de modélisation, les auteurs de 30 études mentionnent 
avoir utilisé la méthode de l’analyse du cycle de vie (ACV). L’ACV est une méthode de 
modélisation pour estimer les impacts environnementaux et sanitaires des différentes 
composantes et des processus impliqués dans la production, la transformation, le transport et les 
chaînes d’approvisionnement, la consommation et la gestion des déchets alimentaires. 

Quant aux approches mixtes utilisées dans les études incluses, elles combinent des méthodes de 
collecte de données qualitatives et quantitatives. Pour les méthodes qualitatives de collectes, 
elles font référence à des groupes de discussion, des observations de consommateurs, des 
entrevues d’experts et de parties prenantes.  
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4 DISCUSSION 

4.1 Prédominance des études sur les composantes 
consommation et production des systèmes alimentaires 

Les composantes consommation (n = 48) et production (n = 32) des systèmes alimentaires 
occupent une place centrale de ce corpus de littérature. Une majorité d’études se concentre sur 
l’estimation des émissions de GES découlant de changements dans les habitudes de 
consommation alimentaire de la population et dans le mode de production agricole. 

Ces études s’intéressent par exemple à l’influence potentielle d’une réduction de la 
consommation de viande rouge et de produits ultra-transformés, et de l’augmentation de la 
consommation de fruits, légumes, légumineuses sur le risque de maladies chroniques et sur les 
bénéfices sur le plan environnemental et climatique (Drew et al., 2020; Fardet et Rock, 2020; 
Hallstrom, Gee, Scarborough, et Cleveland, 2017; Milner et al., 2015; Minotti et al., 2022; 
Stubbendorff et al., 2021; Tainio et al., 2017; Vinci et al., 2022).  

En revanche, peu d’études incluent une intégration de l’ensemble des composantes des 
systèmes alimentaires, représentant en soi une limite importante du corpus de connaissances 
scientifiques actuellement disponibles. Un tel accent sur la consommation et la production 
conduit à une vision retreinte et fragmentée des systèmes alimentaires. Ce type d’études ne 
tient pas compte des interconnexions et des rétroactions avec les autres composantes des 
systèmes alimentaires, telles que le transport et les chaînes d’approvisionnement, la 
transformation ou la gestion des déchets alimentaires. Ces interconnexions peuvent non 
seulement entraîner des effets en cascade, mais aussi des boucles de rétroaction où les 
contrecoups d’une composante se répercutent sur d’autres et reviennent influencer la 
composante initiale. Par conséquent, davantage d’études ciblant l’ensemble des composantes 
des systèmes alimentaires seraient nécessaires pour d’une part, mieux comprendre et anticiper 
de quelle façon les interventions modifiant une composante du système alimentaire peuvent 
affecter les autres composantes et, d’autre part, pour concevoir des stratégies holistiques 
efficaces visant l’adaptation des systèmes alimentaires aux changements climatiques tout en 
maintenant la capacité des systèmes alimentaires à fournir une alimentation saine, durable*, 
abordable et culturellement acceptable à l’ensemble de la population.  

Certains auteurs soulignent d’ailleurs les limites des stratégies visant uniquement la production 
et la consommation qui isolément, pourraient ne pas suffire à transformer les systèmes 
alimentaires pour qu’ils soient résilients aux aléas climatiques ou économiques (Swinburn, 2019; 
Vivre en ville, 2014). D’autres auteurs évoquent l’importance de développer une approche 
intégrée permettant de mieux comprendre comment les différents éléments des systèmes 
alimentaires contribuent à des résultats de santé globaux, afin de concevoir des interventions 
qui promeuvent des régimes alimentaires sains tout en réduisant les risques de maladies 
chroniques (Hallstrom et al., 2017; Milner et al., 2015; Vinci et al., 2022).   
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4.2 Davantage d’études axées sur l’atténuation des changements 
climatiques 

La différence du nombre d’études portant sur l’atténuation et l’adaptation aux changements 
climatiques dans cette étude de la portée peut s’expliquer par plusieurs facteurs. La recherche 
sur les systèmes alimentaires et les changements climatiques a souvent mis l’accent sur 
l’atténuation, car il est important de réduire les émissions de GES afin de contribuer à limiter le 
réchauffement climatique. L’atténuation peut être perçue comme une mesure proactive pour 
prévenir des conséquences graves, ce qui pousse probablement les chercheurs à explorer 
comment les systèmes alimentaires peuvent contribuer à cette réduction. Par exemple en 
promouvant des pratiques agricoles plus durables ou en modifiant les régimes alimentaires pour 
réduire l’empreinte carbone (S. J. Vermeulen, Park, Khoury et Bene, 2020; Sonja J. Vermeulen, 
Campbell et Ingram, 2012). 

En revanche, l’adaptation aux changements climatiques est un domaine de recherche plus 
récent et complexe. Elle implique de nombreuses incertitudes sur la manière dont les impacts 
climatiques se manifesteront localement et comment les systèmes alimentaires devront 
s’adapter. Les études d’adaptation doivent modéliser des scénarios futurs incertains et prendre 
en compte divers facteurs sociaux, économiques et politiques, ce qui peut rendre cette 
recherche plus difficile et ces résultats plus incertains (Mbow et Rosenzweig, 2019). Bien que les 
études de modélisation permettent d’estimer des répercussions potentielles entre des concepts 
étudiés, d’autres méthodologies sont nécessaires pour établir l’existence de liens. De plus, les 
effets des changements climatiques sur les systèmes alimentaires et la santé se manifesteront 
souvent à moyen ou long terme, ce qui peut réduire l’urgence perçue de ces études par rapport 
à celles sur l’atténuation, où des actions immédiates peuvent avoir une incidence à plus court 
terme (Mirzabaev et al., 2023; Sparling et al., 2024). 

4.3 Ancrage territorial des études 

Plusieurs des études répertoriées, liées aux systèmes alimentaires et à l’alimentation dans un 
contexte de changements climatiques, ont été menées à l’échelle nationale ce qui peut entrainer 
l’utilisation de ces résultats dans l’élaboration de mesures de santé publique. 

Tout d’abord, cela suggère que les aspects sont souvent abordés à un niveau où les politiques 
publiques, la réglementation et les tendances de marché jouent un rôle déterminant. À l’échelle 
nationale, les gouvernements ont la capacité d’influencer les systèmes alimentaires par des 
politiques agricoles, des subventions, des normes de production, et des campagnes de santé 
publique. Ces interventions nationales peuvent avoir des effets directs sur les habitudes de 
consommation, l’approvisionnement en aliments, et la durabilité des pratiques agricoles, ce qui 
est important dans un contexte de changements climatiques (Parajua, Duncan et Tello, 2024). 
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Cependant, cette approche nationale peut aussi masquer les diversités locales et régionales en 
termes de pratiques de consommation et de production, ainsi que les disparités socio-
économiques et culturelles qui influencent ces composantes. Il est possible que des solutions 
nationales uniformes ne répondent pas adéquatement aux besoins spécifiques des 
communautés locales et régionales, ce qui pourrait limiter leur efficacité dans un contexte 
d’atténuation et d’adaptation aux changements climatiques.  

Les recherches à l’échelle locale et régionale soulignent l’importance de la contextualisation 
géographique dans l’étude des systèmes alimentaires. Les systèmes alimentaires, par nature, 
varient en fonction des ressources locales, des cultures alimentaires, des politiques régionales, et 
des conditions climatiques spécifiques. Certains auteurs considèrent donc que les stratégies 
d’atténuation et d’adaptation aux changements climatiques doivent être adaptées aux contextes 
locaux et régionaux pour être efficaces (López-García, Cruz-Maceín et DiPaula, 2024; Salpina et 
Pagliacci, 2022).  

Les systèmes alimentaires locaux et régionaux sont souvent perçus par les chercheurs comme 
plus durables, capables de renforcer la sécurité alimentaire, et mieux adaptés pour répondre aux 
chocs climatiques. Les politiques de soutien à ces systèmes, qu’il s’agisse de la promotion des 
circuits courts, de l’agroécologie*, ou de la protection des terres agricoles locales, sont des 
stratégies soutenues par plusieurs chercheurs en matière d’atténuation et d’adaptation aux 
changements climatiques (Canal Vieira et al., 2021; Cleveland et al., 2011; John J. Green et al., 
2019; Hossfeld et al., 2017; James et Friel, 2015; Jensen et Orfila, 2021; Walters et al., 2021; Zeuli 
et al., 2018).  

4.4 Implications pour la santé publique 

Cette première étude de portée sur les liens entre les systèmes alimentaires, l’alimentation saine 
et durable des populations, la sécurité alimentaire communautaire et les changements 
climatiques illustre bien la complexité et l’interrelation de ces problématiques. Malgré une 
augmentation des recherches à ce sujet au cours des dernières années, force est de constater la 
nature parcellaire et peu intégrée des connaissances scientifiques actuellement disponibles ainsi 
que le manque d’études réalisées au Québec.  

En dépit de ces limites, certains objectifs ou stratégies associés soit à l’atténuation, soit à 
l’adaptation aux changements climatiques ont davantage été étudiés (voir annexe 7 et 8). Par 
exemple, la réduction des émissions de GES par l’adoption de régimes alimentaires durables et 
l’évaluation de l’impact carbone des systèmes alimentaires ont fait l’objet de plusieurs études. 
En matière d’adaptation, la résilience des systèmes alimentaires locaux et la promotion de 
l’agriculture durable et des circuits alternatifs ont également attiré l’attention d’un plus grand 
nombre de chercheurs. Une analyse en profondeur de ces questions permettrait possiblement 
de mieux cerner et comprendre les forces et limites des connaissances sur ces sujets spécifiques. 
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L’identification de mesures et d’interventions permettant d’améliorer l’accès à une alimentation 
saine et durable tout en contribuant à l’atténuation et à l’adaptation aux changements 
climatiques, représente toutefois un défi colossal nécessitant l’intégration des connaissances 
disponibles et l’adoption d’une approche holistique. Une telle approche implique forcément 
l’inclusion de plusieurs perspectives et expertises, incluant celles de la santé publique, de la 
sociologie, de l’économie et des politiques publiques. 

Quelques publications de cette étude de la portée ont utilisé ce type d’approche globale 
intégrant changements climatiques, système alimentaire, alimentation et santé (Hallstrom et al., 
2017; Milner et al., 2015; Stubbendorff et al., 2021; Vinci et al., 2022). Le concept « Une seule 
santé » qui reconnaît l’interdépendance entre la santé humaine, la santé animale et la santé des 
écosystèmes représente un autre cadre holistique pouvant orienter les interventions de santé 
publique. Ce concept stipule que les enjeux de santé ne peuvent plus être abordés de manière 
isolée, mais nécessitent une approche intégrée qui considère les interactions complexes entre 
les systèmes naturels et les sociétés humaines (Mackenzie et Jeggo, 2019; OMS, 2024). Dans le 
contexte des systèmes alimentaires, l’évaluation conjointe des préoccupations 
environnementales et de la santé des populations est un sujet important. Les discussions sur la 
durabilité et la résilience des systèmes alimentaires mettent de plus en plus en avant la nécessité 
de prendre en compte à la fois les impacts environnementaux, comme les changements 
climatiques et la perte de biodiversité, et les implications pour la santé publique, telles que la 
sécurité alimentaire et les maladies liées à l’alimentation. L’approche « Une seule santé » en 
santé publique implique une collaboration interdisciplinaire renforcée, l’intégration de 
méthodologies permettant d’évaluer conjointement la santé de la population, animale et 
environnementale, et une approche systémique pour comprendre les interactions complexes 
entre ces domaines (Garcia, Osburn et Jay-Russell, 2020). 
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5 CONCLUSION 

Cette étude de la portée a permis de dresser un inventaire et de caractériser les recherches 
disponibles sur les liens entre les systèmes alimentaires, l’alimentation et les changements 
climatiques dans les pays de l’OCDE. 

L’étude de ces interactions n’en est encore qu’à ces débuts. Des développements 
méthodologiques et conceptuels restent nécessaires afin, d’une part, de mieux comprendre ce 
système complexe et ses retombées sur la santé, qui touchent l’ensemble de la population, et, 
d’autre part, d’assurer un accès équitable à une alimentation saine et durable pour toutes les 
communautés, particulièrement celles vulnérables aux changements climatiques. 
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ANNEXE 1 STRATÉGIES DE RECHERCHE DE LA 
LITTÉRATURE SCIENTIFIQUE 

Exemple de stratégie de recherche : Medline (OVID) 

Interrogée le 2023-04-03 
# Requête Résultats 

1 ("food system" or "food systems" or "agrifood system" or "agri-food system" or "agrifood systems" or
"agri-food systems" or "nutrition system" or "nutrition systems"). ti, ab, kw, kf. 4360 

2 
("nourishing city" or "nourishing cities" or "nourishing urban*" or "nurturing city" or "nurturing cities" 
or "nurturing urban*" or foodshed or bioregionalism or bio-regionalism or "Territorialized food 
system"). ti, ab, kf, kw. 

13 

3 

(((climat* or environmental) adj1 (change* or changing or effect* or resilien* or adaptation or 
mitigation or vulnerabil* or expos* or risk or crisis or sensib* or warning)) or "global warming" or 
"green-house effect*" or "greenhouse effect*" or "extreme weather"). ti, ab, kw, kf. or exp "climate 
change"/or "greenhouse effect"/ or "environmental impact"/ 

204 413 

4 (1 or 2) and 3 554 

5 

(australia or austria or baltic states or belgium or canada or chile or colombia or "costa rica" or "czech 
republic" or denmark or estonia or europe or finland or france or germany or greece or hungary or 
iceland or ireland or israel or italy or japan or korea or latvia or lithuania or luxembourg or mexico or 
netherlands or "new zealand" or "north america" or norway or poland or portugal or quebec or 
scandinavia or sweden or slovakia or slovenia or "south korea" or spain or switzerland or turkey or 
"united kingdom" or "united states" or "western europe" or "organisation for economic co-operation 
and development" or "european union" or "developed country").ti,ab,kf. 

164 9940 

6 

(afghanistan or africa or african or "africa south of the sahara" or albania or algeria or andorra or 
angola or argentina or "antigua and barbuda" or armenia or azerbaijan or bahamas or bahrain or 
bangladesh or barbados or belarus or belize or benin or bhutan or bolivia or borneo or "bosnia and 
herzegovina" or botswana or brazil or brazilian or "brunei darussalam" or bulgaria or "burkina faso" or 
burundi or cambodia or cameroon or "cape verde" or "central africa" or "central african republic" or 
chad or china or comoros or congo or "cook islands" or "cote d’ivoire" or croatia or cuba or cyprus or 
"democratic republic congo" or djibouti or dominica or "dominican republic" or ecuador or "el 
salvador" or egypt or "equatorial guinea" or eritrea or eswatini or ethiopia or "federated states of 
micronesia" or fiji or gabon or gambia or "georgia (republic)" or ghana or grenada or guatemala or 
guinea or guinea-bissau or guyana or haiti or honduras or india or indonesia or iran or iraq or jamaica 
or jordan or kazakhstan or kenya or kiribati or kosovo or kuwait or kyrgyzstan or laos or lebanon or 
liechtenstein or lesotho or liberia or "libyan arab jamahiriya" or madagascar or malawi or malaysia or 
maldives or mali or malta or mauritania or mauritius or melanesia or moldova or monaco or mongolia 
or "montenegro (republic)" or morocco or mozambique or myanmar or namibia or nauru or nepal or 
nicaragua or niger or nigeria or niue or "north africa" or oman or pakistan or palau or palestine or 
panama or "papua new guinea" or paraguay or peru or philippines or polynesia or qatar or "republic 
of north macedonia" or romania or russia or russian or "russian federation" or rwanda or sahel or 
"saint kitts and nevis" or "saint lucia" or "saint vincent and the grenadines" or "saudi arabia" or senegal 
or serbia or seychelles or "sierra leone" or singapore or "sao tome and principe" or "solomon islands" 
or somalia or "south africa" or "south asia" or "south sudan" or "southeast asia" or "sri lanka" or sudan 
or suriname or "syrian arab republic" or taiwan or tajikistan or tanzania or thailand or timor-leste or 
togo or tonga or "trinidad and tobago" or tunisia or turkmenistan or tuvalu or uganda or ukraine or 
"united arab emirates" or uruguay or uzbekistan or vanuatu or venezuela or "viet nam" or vietnam or 
"western sahara" or yemen or zambia or zimbabwe).ti. 

848 388 

7 4 and 5 112 
8 4 not 6 488 
9 7 or 8 490 
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Exemple de stratégie de recherche complémentaire : Medline (OVID) 

Interrogée le 2023-08-01 
# Requête Résultats 

1 

(("food system" or "food systems" or "agrifood system" or "agri-food system" or "agrifood systems" 
or "agri-food systems" or "nutrition system" or "nutrition systems") adj10 (territor* or urban* or rural 
or peri-urban or regional* or local* or communit* or alternative or (short adj3 chain*) or 
metropolitan* or resilient* or sustainab*)).ti,ab,kf. 

1 276 

2 

(((alimentary or calori* or diet* or eat* or energy or food* or fruit? or nutriti* or nutrient* or 
vegetable?) adj2 (behavio?r? or change? or choice? or consum* or decreas* or deteriorat* or 
frequen* or habit? or health* or improv* or increas* or intake? or pattern? or practi#e? or 
preference? or purchas* or quality or routine? or selection? or shopping or unhealth* or inadequa* 
or adequa*)) or "health* behavio?r?").ti,ab,kf. or *"feeding behavior"/ or *"food preferences"/ 

506 561 

3 

*body mass index/ or *body weight/ or exp *overweight/ or *waist circumference/ or exp *Weight
Loss/ or *weight gain/ or (obese or obesity or adiposity or waist or overweight or "over weight" or
bmi or "body mass index" or (weight adj2 (manag* or control* or maintain* or gain* or loss* or
reduc* or increas*))).ti,ab,kf.

820 716 

4 
*Chronic Disease/ or *Hypertension/ or *Cardiovascular Diseases/ or (diabet* or hypertension or
"high blood pressure" or stroke or "metabolic syndrome" or cancer or ((chronic or cardio*) adj2
(diseas* or illness*))).ti,ab,kf.

3 982 903 

5 

exp *Food Supply/ or exp *Malnutrition/ or *Hunger/ or (hunger or malnutrition or malnourish* or 
undernourish* or "under nourish*" or underfed or (food adj3 (affordab* or access* or adequa* or 
availab* or unavailab* or desert or deserts or inadequa* or insecur* or safety or sustainab* or 
scarcit* or secur* or supply or supplies or stability or unsustainab* or price*))).ti,ab,kf. 

219 748 

6 2 or 3 or 4 or 5 4 963 368 
7 1 and 6 1 130 

8 

(australia or austria or baltic states or belgium or canada or chile or colombia or "costa rica" or 
"czech republic" or denmark or estonia or europe or finland or france or germany or greece or 
hungary or iceland or ireland or israel or italy or japan or korea or latvia or lithuania or luxembourg 
or mexico or netherlands or "new zealand" or "north america" or norway or poland or portugal or 
quebec or scandinavia or sweden or slovakia or slovenia or "south korea" or spain or switzerland or 
turkey or "united kingdom" or "united states" or "western europe" or "organisation for economic co-
operation and development" or "european union" or "developed countr*").ti,ab,kf. 

1 708 976 
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Exemple de stratégie de recherche complémentaire : Medline (OVID) (suite) 

Interrogée le 2023-08-01  

# Requête Résultats 

9 

(afghanistan or africa or african or "africa south of the sahara" or albania or algeria or andorra or 
angola or argentina or "antigua and barbuda" or armenia or azerbaijan or bahamas or bahrain or 
bangladesh or barbados or belarus or belize or benin or bhutan or bolivia or borneo or "bosnia and 
herzegovina" or botswana or brazil or brazilian or "brunei darussalam" or bulgaria or "burkina faso" 
or burundi or cambodia or cameroon or "cape verde" or "central africa" or "central african republic" 
or chad or china or comoros or congo or "cook islands" or "cote d’ivoire" or croatia or cuba or 
cyprus or "democratic republic congo" or djibouti or dominica or "dominican republic" or ecuador or 
"el salvador" or egypt or "equatorial guinea" or eritrea or eswatini or ethiopia or "federated states of 
micronesia" or fiji or gabon or gambia or "georgia (republic)" or ghana or grenada or guatemala or 
guinea or guinea-bissau or guyana or haiti or honduras or india or indonesia or iran or iraq or 
jamaica or jordan or kazakhstan or kenya or kiribati or kosovo or kuwait or kyrgyzstan or laos or 
lebanon or liechtenstein or lesotho or liberia or "libyan arab jamahiriya" or madagascar or malawi or 
malaysia or maldives or mali or malta or mauritania or mauritius or melanesia or moldova or 
monaco or mongolia or "montenegro (republic)" or morocco or mozambique or myanmar or 
namibia or nauru or nepal or nicaragua or niger or nigeria or niue or "north africa" or oman or 
pakistan or palau or palestine or panama or "papua new guinea" or paraguay or peru or philippines 
or polynesia or qatar or "republic of north macedonia" or romania or russia or russian or "russian 
federation" or rwanda or sahel or "saint kitts and nevis" or "saint lucia" or "saint vincent and the 
grenadines" or "saudi arabia" or senegal or serbia or seychelles or "sierra leone" or singapore or "sao 
tome and principe" or "solomon islands" or somalia or "south africa" or "south asia" or "south sudan" 
or "southeast asia" or "sri lanka" or sudan or suriname or "syrian arab republic" or taiwan or tajikistan 
or tanzania or thailand or timor-leste or togo or tonga or "trinidad and tobago" or tunisia or 
turkmenistan or tuvalu or uganda or ukraine or "united arab emirates" or uruguay or uzbekistan or 
vanuatu or venezuela or "viet nam" or vietnam or "western sahara" or yemen or zambia or 
zimbabwe).ti,ab,kf. 

1 631 954 

10 7 and 8 250 
11 7 not 9 887 
12 10 or 11 918 
13 12 and (english or french).lg. 911 
14 13 not (covid* or coronavirus*).ti. 856 

15 
14 not (book or chapter or conference or conference abstract or conference paper or "conference 
review" or editorial or letter or note or patent or preprint or tombstone or news or case reports or 
comment or interview).pt. 

822 

Stratégie de recherche : Érudit 

(Titre, résumé, mots-clés : "système alimentaire" OU "systèmes alimentaires" OU "ville 
nourricière" OU "villes nourricières") ET (Titre, résumé, mots-clés : climatiques OU climatique OU 
pollution OU réchauffement OU climat OU environnement OU environnemental OU 
environnementale OU "effet de serre" OU biodiversité OU transition OU écologique OU 
écologie) ET (Types de publication : Article) ET (Types d’articles savants : Article) ET (Fonds : 
['Érudit', 'UNB', 'Persée', 'FRQ']) 
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ANNEXE 2  STRATÉGIES DE RECHERCHE DE LA 
LITTÉRATURE GRISE 

Exemple : Recherche dans des sites Web en français 
2023-05-02 site:vivreenville.org filetype:PDF ("système alimentaire"|" systèmes alimentaires"|" ville 

nourricière"|" villes nourricières") 
(climatiques|climatique|pollution|réchauffement|climat|environnement|environnemen
tal|environnementale|" effet de serre"|biodiversité|transition|écologique|écologie) 
(santé|nutrition|obésité|maladie|maladies|sécurité|insécurité) 

Recherche 
complémentaire 
2023-05-30 

site:foodsecurecanada.org filetype:PDF site:foodsecurecanada.org filetype:PDF 
("food system"|"food systems"|"agri-food system"|"nourishing city"|"nourishing 
cities"|bioregionalism|bio-regionalism|foodshed) 
(climate|"global warming"|green-
house|greenhouse|weather|biodiversity|environmental) (food|diet) 

Sites Web consultés 

Français Anglais 
• Vivre en ville
• Forum SAT
• Equiterre
• Sites Web gouvernementaux de France
• Sites Web gouvernementaux du Québec

• Food Secure Canada
• Organisation des Nations unies pour

l’alimentation et l’agriculture (FAO)
• Organisation des Nations unies
• Organisation mondiale de la santé (OMS)
• Climate Health Connect
• Centers for Disease Control and Prevention

(CDC)
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ANNEXE 3 CONCEPTION DU CADRE CONCEPTUEL 

L’approche méthodologique pour créer un cadre conceptuel adapté à notre étude a impliqué 
plusieurs étapes clés. Dans un premier temps, nous avons entrepris une revue approfondie de la 
littérature existante dans le domaine pertinent, afin d’identifier les cadres conceptuels existants 
et d’évaluer leur applicabilité à notre contexte spécifique. Cette revue nous a permis de 
comprendre les lacunes et les limites des cadres conceptuels existants par rapport à nos 
objectifs de recherche. 

Ensuite, une analyse critique des concepts clés et des relations entre eux en tenant compte des 
spécificités de notre sujet d’étude a été réalisée. Cette analyse a aidé à identifier les éléments 
essentiels à inclure dans le cadre conceptuel adapté, ainsi que les ajustements nécessaires pour 
répondre aux besoins de notre étude.  

Une fois les éléments clés identifiés, une phase de conceptualisation a suivi, au cours de laquelle 
nous avons organisé les concepts et défini les relations entre eux de manière cohérente et 
logique. Cette phase a impliqué des discussions approfondies au sein de l’équipe de recherche.  



Étude de la portée : les liens entre les systèmes alimentaires, 
 l’alimentation et les changements climatiques 

Institut national de santé publique du Québec    47 

ANNEXE 4 DIAGRAMME PRISMA 

Raison 1 – Mauvaise variable d’intérêt 
Raison 2 - Mauvais type d’étude 
Raison 3 - Pas un article scientifique 
Raison 4 - Population (la population à l’étude n’est pas d’un ou des pays membres de l’OCDE) 
Raison 5 - Mauvaise intervention (l’étude n’aborde pas une ou plusieurs composantes du système alimentaire) 
Raison 6 - Revues de littérature 
Raison 7 - Article non retrouvé 
Raison 8 - À propos du système alimentaire « global » ou « mondialisé » 
Raison 9 - Mauvais contexte (l’étude n’a pas analysé l’influence d’un ou plusieurs aspects des changements climatiques) 
Raison 10 - En contexte de pandémie de COVID-19 
Raison 11 - Langue autre que le français ou l’anglais 

Traduit et adapté du PRISMA 2020 flow diagram 

http://www.prisma-statement.org/documents/PRISMA_2020_flow_diagram_new_SRs_v2.docx
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ANNEXE 5  VARIABLES INCLUSES DANS LA GRILLE 
D’EXTRACTION 

Numéro Covidence 
Auteurs 

Titre 
Année 

Pays d’origine 
Type de document 

Type d’étude 
Méthode 

Population 
Caractéristiques de la population (si applicable) 

Objectif de l’étude 
Résultats clés 

Aspects changements climatiques 
Adaptation/Atténuation 

Composante du système alimentaire 
Liens entre changements climatiques et systèmes alimentaires 

Nature du lien 
ISS (cocher si abordé) 

Limites 
Commentaires 
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ANNEXE 6  DÉFINITIONS DES DIÈTES ET PATRONS 
ALIMENTAIRES ÉTUDIÉS DANS LE CORPUS 

• Diète de base : dans la cadre de l’étude de la portée, le terme « diète de base » est choisi
pour désigner les patrons alimentaires initiaux, qui sont souvent comparés à d’autres diètes.
Les diètes de base sont évaluées ou estimées de différentes manières : diète fictive, diète
typique déterminée à l’aide d’une enquête populationnelle ou avec des données
d’importation et d’exportation nationales rapportées par habitant, etc. (Bassi et al., 2022;
Gonera et al., 2021; Lassen et al., 2021, 2023; Macdiarmid, 2022; Sugimoto et al., 2020).

• Diète végétarienne : il s’agit d’un patron alimentaire qui exclut la viande et le poisson.
Différentes déclinaisons de la diète végétarienne existent. Par exemple : l’ovo-lacto-
végétarisme exclut la consommation de viande et de poisson, mais inclut la consommation
d’œufs et de produits laitiers; le pesco-végétarisme inclut la consommation de poisson
(Barnsley et al., 2021; Blackstone et al., 2018; Di Donato et Carpintero, 2021; Frehner et al.,
2022a; Goldstein et al., 2016; Jennings et al., 2023; Lassen et al., 2023; Mazac et al., 2023;
Perez-Neira et al., 2021; Veeramani et al., 2017; Werner et al., 2014).

• Diète végétalienne : la diète végétalienne exclut tous les produits d’origine animale (Drew
et al., 2020; Filippin et al., 2023; Goldstein et al., 2016; Jennings et al., 2023; Takacs,
Stegemann, Kalea, et Borrion, 2022; ten Caat, Tenpierik, et van den Dobbelsteen, 2022;
Veeramani et al., 2017; Werner et al., 2014).

• Diète EAT-Lancet : il s’agit d’un régime de santé planétaire8 (traduction libre de « The
Planetary Health Diet ») proposé par la Commission EAT-Lancet (Heller et al., 2018; Lassen
et al., 2023; Stubbendorff et al., 2021). C’est un patron alimentaire qui serait conçu pour
favoriser la santé planétaire en considérant la santé humaine. Cette diète est basée
principalement sur les aliments d’origine végétale, en mettant de l’avant les grains entiers, les
fruits, les légumes, les noix et les légumineuses. La diète inclut également de la viande et des
produits laitiers, en moindre proportion.

• Diète alignée aux lignes directrices nationales en matière d’alimentation : comme son nom
l’indique, il s’agit d’une diète qui respecte les lignes directrices en alimentation d’un pays en
particulier et ces dernières sont généralement émises par les institutions nationales de santé
(Barnsley et al., 2021; Benis et Ferrao, 2017; Broekema et al., 2020; Di Donato et Carpintero,
2021; Dooren, 2019; Drew et al., 2020; Frehner et al., 2022ab; Jennings et al., 2023; Lassen et
al., 2023; Ridoutt et al., 2021; Stone et al., 2023; van de Kamp et al., 2018). De façon générale,
les lignes directrices nationales en matière d’alimentation considérées dans les articles
retenus pour cette étude de la portée incitent à consommer une variété d’aliments à haute
valeur nutritive. Elles encouragent généralement la consommation de fruits et légumes, de
grains entiers, de protéines d’origine végétale et d’eau. La consommation de produits laitiers
est aussi généralement encouragée, mais certaines lignes directrices recommandent de

8  « La santé planétaire est la santé de la civilisation humaine et l’état des systèmes naturels dont elle dépend. » 
Traduction libre (Horton et Lo, 2015). 
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choisir des produits laitiers faibles en matières grasses. Les lignes directrices nationales 
proposent généralement de limiter la consommation d’alcool et d’aliments transformés, 
riches en gras, en sucre et en sel. La plupart des lignes directrices nationales étudiées 
recommandent explicitement de limiter la consommation de viande, surtout la viande rouge 
et transformée. Quelques-unes proposent de choisir des viandes maigres parmi une variété 
d’aliments protéinés. 

• Diète de meilleure qualité : en plus des diètes alignées aux lignes directrices nationales en
matière d’alimentation, d’autres diètes de meilleure qualité ont été évaluées dans les études.
Par exemple, la diète méditerranéenne (W. C. Willett, 2006). Une diète de meilleure qualité est
une diète ayant un score de qualité nutritionnelle plus élevé calculé selon un outil
d’évaluation conçu à cet effet. Elles contiennent généralement plus de fruits, de légumes et
d’aliments frais et moins de viande et d’aliments de faible valeur nutritive, entre autres.
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ANNEXE 7  OBJECTIFS ET STRATÉGIES D’ADAPTATION AUX 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

Objectifs et stratégies 
d’adaptation aux CC Auteurs Thèmes communs 

Améliorer l’accès et l’offre 
alimentaire 

Bao et al., 2020; Koehn et al., 2020; 
Loring et al., 2013 

Ces études se concentrent sur l’amélioration 
de l’accessibilité alimentaire et la diversité des 
produits alimentaires, notamment pour les 
populations vulnérables, par le biais de 
systèmes alimentaires locaux. 

Résilience des systèmes 
alimentaires locaux  

Colasanti et Hamm, 2010; Conner 
et Garnett, 2016; J. J. Green et al., 
2019; Hossfeld et al., 2017; James et 
Friel, 2015; Jensen et Orfila, 2021; 
Kurtz et al., 2020; Nicholson et al., 
2015; Zeuli et al., 2018 

Ces études portent sur la résilience des 
systèmes alimentaires locaux pour répondre 
aux défis posés par les changements 
climatiques, tout en soutenant 
l’approvisionnement local et la souveraineté 
alimentaire 

Promotion de l’agriculture 
durable et de circuits alternatifs 

Bulla et Steelman, 2016, 2016; 
Canal Vieira et al., 2021; Cohen 
et al., 2012; Napawan et Burke, 
2016; Porter, 2018; Schmidt Rivera 
et al., 2023; Taylor et Lovell, 2015 

Ces études abordent la promotion de 
l’agriculture durable et des circuits alimentaires 
alternatifs, à travers des initiatives 
communautaires et des projets à petite 
échelle. Ces interventions constituent une 
stratégie pour adapter les systèmes 
alimentaires aux changements climatiques. 
Elles visent à renforcer la résilience des 
productions locales face aux aléas climatiques 
et à assurer une plus grande sécurité 
alimentaire en favorisant des pratiques 
agricoles durables et des circuits courts. 

Réduction des impacts 
environnementaux et gestion 
des déchets 

Barker et al., 2023; Bartek et al., 
2022; Cambeses-Franco et al., 
2022; Shurson et al., 2022 

Ces études présument qu’en réduisant le 
gaspillage alimentaire, les communautés 
peuvent maximiser l’utilisation des ressources 
alimentaires disponibles, ce qui est crucial en 
période de perturbations climatiques 
susceptibles d’affecter la production 
alimentaire. 

Sécurité alimentaire 
communautaire 

Dolstad et al., 2016; Walters et al., 
2021 

Ces études ciblent la sécurité alimentaire 
communautaire en renforçant les systèmes 
alimentaires non commerciaux et en 
sensibilisant aux avantages nutritionnels des 
systèmes locaux. 
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ANNEXE 8  OBJECTIFS ET STRATÉGIE D’ATTÉNUATION AUX 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

Objectifs et stratégies 
d’atténuation aux CC Auteurs Thèmes communs 

Réduction des émissions 
de GES par des régimes 
alimentaires durables 

Aceves-Martins et al., 2022; Barnsley et al., 
2021; Bassi et al., 2022; Biesbroek et al., 2019; 
Blackstone et al., 2018; Boehm et al., 2018; 
Broekema et al., 2020; Di Donato et 
Carpintero, 2021; Dooren, 2019; Fardet et al., 
2022; Filippin et al., 2023; Frehner et al., 
2022ab; Goldstein et al., 2016; Gonera et al., 
2021; Heller et al., 2018; Hitaj et al., 2019; 
Jennings et al., 2023; Kesse-Guyot et al., 
2022; Lassen et al., 2021, 2023; Macdiarmid, 
2022; Mazac et al., 2023; Mohareb et al., 
2018; Puigdueta et al., 2021; Ridoutt et al., 
2021; Rose, Willits-Smith et Heller, 2022; 
Seconda, Baudry, Alles, et al., 2018; Seconda, 
Baudry, Allès, et al., 2018; Stone et al., 2023; 
Sugimoto et al., 2020; Takacs et al., 2022; 
ten Caat et al., 2022; van de Kamp et al., 
2018; Veeramani et al., 2017; Vitale, Giosue, 
Vaccaro et Riccardi, 2021; Werner et al., 2014 

Ces études se concentrent sur l’impact des 
régimes alimentaires sur les émissions de 
GES et explorent comment des choix 
alimentaires durables peuvent atténuer les 
changements climatiques. 

Évaluation de l’impact 
carbone des systèmes 
alimentaires 

Barnsley et al., 2021; Benis et Ferrao, 2017; 
Beretta et al., 2017; Boehm et al., 2018; T. P. 
Clark et al., 2018; Liao et al., 2023; Mazac et 
al., 2023; Michalsky et Hooda, 2015; Minotti 
et al., 2022; Pérez Neira et al., 2016; Pérez-
Neira et Grollmus-Venegas, 2018; Plawecki 
et al., 2014; ten Caat et al., 2022; Veeramani 
et al., 2017; Vinci et al., 2022; Vitali et al., 
2018, 2018; Werner et al., 2014 

Ces études évaluent l’empreinte carbone des 
systèmes alimentaires, tant au niveau des 
chaînes d’approvisionnement que des choix 
alimentaires, et proposent des solutions 
pour réduire l’impact environnemental. 

Politiques publiques Cleveland et al., 2011; Collins et Fairchild, 
2007; Perez-Neira et al., 2021; Puigdueta 
et al., 2021; Stone et al., 2023; Stubbendorff 
et al., 2021; ten Caat et al., 2022 

Ces études se concentrent sur les stratégies 
urbaines et les politiques publiques pour 
atténuer les émissions de GES dans les 
systèmes alimentaires, notamment via 
l’agriculture urbaine.  

Comparaison des modes 
de transformation et des 
modes de distribution 

Broekema et al., 2020; T. P. Clark et al., 2018; 
Hollingsworth et al., 2020; Kesse-Guyot 
et al., 2022; P. Mundler et Criner, 2016; 
Plawecki et al., 2014; van Boxmeer et al., 2021 

Les études de cette catégorie examinent et 
comparent les différents modes de 
transformation des aliments, ainsi que les 
modes de distribution et les systèmes de 
production. L’objectif est d’évaluer 
l’efficacité énergétique, l’empreinte carbone, 
et les autres impacts environnementaux à 
chaque étape de la chaîne alimentaire, 
depuis la production jusqu’à la 
transformation et la distribution.  

Innovation alimentaire et 
nouveaux produits 

Blackstone et al., 2018; Heller et al., 2018; 
Mazac et al., 2023; Rose et al., 2022; Sillman 
et al., 2021 

Ces études explorent l’impact 
environnemental des innovations 
alimentaires, notamment les nouveaux 
produits alimentaires et les substitutions 
alimentaires, en mettant l’accent sur leur 
potentiel à réduire les émissions de GES. 
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Objectifs et stratégie D’atténuation aux changements climatiques (suite) 
Objectifs et stratégies 
d’atténuation aux CC Auteurs Thèmes communs 

Évaluation économique 
et environnementale des 
systèmes alimentaires 

Ridoutt et al., 2021; Sillman et al., 2021; 
van Boxmeer et al., 2021 

Ces articles évaluent les performances 
économiques et environnementales des 
systèmes alimentaires.  

Impact des régimes et 
activités combinés sur 
l’environnement et 
la santé 

Drew et al., 2020; Fardet et Rock, 2020; 
Hallstrom et al., 2017; Milner et al., 2015; 
Minotti et al., 2022; Stubbendorff et al., 2021; 
Tainio et al., 2017; Vinci et al., 2022 

Ces études abordent l’impact combiné des 
régimes alimentaires sur l’environnement et 
la santé. Elles examinent comment les choix 
alimentaires peuvent conjointement 
contribuer à atténuer les changements 
climatiques tout en améliorant la santé 
publique. 
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