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Partenaires	  
Le	  Réseau	  des	  femmes	  en	  environnement	  

Mission	  

Le	   Réseau	   des 	   femmes	   en	   environnement	   (Réseau) 	   a 	   pour 	   miss ion	   de	   donner 	   au	  
Québec	   un	   espace	   d’échange	   et 	   une	   voix 	   aux 	   préoccupat ions 	   des 	   c i toyennes	   quant 	   à 	  
la 	   promotion	   du	   développement	   durable 	   et 	   pr ior i ta irement	   à 	   la 	   protect ion	   de	  
l ’environnement	  et 	  de	   la 	  santé. 	  

Object i fs 	  

Les 	   object i fs 	   du	   Réseau	   sont 	   de	   favor iser 	   la 	  mise 	   en	   l ien 	   des 	   femmes	   intéressées 	   par 	  
le 	   développement	   durable 	   et 	   l ’environnement, 	   renforcer 	   les 	   capacités 	   d ’ intervent ion	  
des 	   femmes	   dans	   les 	   domaines 	   du	   développement	   durable 	   et 	   de	   l ’environnement, 	  
informer	   et 	   sens ib i l i ser 	   la 	   populat ion	   sur 	   l ’environnement	   et 	   sur 	   les 	   l iens 	   entre 	  
l ’environnement, 	   les 	   femmes	   et 	   la 	   santé, 	   s ’ impl iquer 	   dans	   le 	   développement	   et 	   la 	  
d i f fus ion	   de	   nouvel les 	   connaissances 	   dans	   les 	   domaines 	   concernés 	   par 	   la 	   miss ion, 	  
entre 	  autres 	  en	   contr ibuant 	  à 	  des 	  act iv i tés 	  de	   recherche	  et 	   contr ibuer 	  à 	   la 	  protect ion	  
de	   l ’environnement	  et 	  au 	  développement	  durable 	  par 	  des 	  act ions 	  concrètes. 	  

Histor ique	  

L ' idée	   de	   la 	   créat ion	   du	   Réseau	   est 	   survenue	   lors 	   d 'un	   col loque	   organisé 	   en	   1998	   par 	  
le 	   Front 	   commun	   québécois 	   pour 	   une	   gest ion	   écologique	   des 	   déchets 	   (FCQGED)	   et 	  
ayant 	   pour 	   thème	   l 'environnement, 	   le 	   Sa int-‐Laurent 	   et 	   la 	   santé 	   des 	   femmes. 	   Les 	  
part ic ipantes 	  à 	  ce 	  co l loque	  ont 	   ins isté 	  sur 	   l ' importance	  de	  créer 	  un	  réseau	  de	   femmes	  
en	   environnement	   pour 	   mieux	   informer	   la 	   populat ion, 	   part icu l ièrement	   les 	   femmes, 	  
sur 	   les 	   problématiques 	   environnementales . 	   En 	   1999, 	   une	   v ingta ine	   de	   femmes	   de	  
d iverses 	   organisat ions 	   se 	   réunissa ient 	   pour 	   d iscuter 	   cette 	   fo is 	   des 	   l iens 	   entre 	  
l 'environnement	   et 	   la 	   santé	   des 	   femmes. 	  Un	   consei l 	   d 'administrat ion	   proviso ire 	   a 	   été 	  
formé	   lors 	   de	   cette 	   rencontre. 	   L ’assemblée	  de	   fondat ion	   s ’est 	   a ins i 	   tenue	   le 	   5 	   févr ier 	  
2000. 	   	  

Membership 	  et 	  populat ion	  rejointe 	  

En	   2011, 	   le 	   Réseau	   regroupe	   quelque	   400	   membres 	   dans	   l 'ensemble 	   du	   Québec	  
act ives 	   dans	   des 	   mi l ieux 	   d ivers i f iés 	   : 	   inst i tut ions, 	   munic ipal i tés , 	   entrepr ises , 	  
univers i tés 	   (professeures, 	   chercheures, 	   étudiantes) , 	   organisat ions 	   loca les , 	   ONG,	   	  
a ins i 	  que	  des 	  c i toyennes.1	  

	  

                                                             
1	  Pour	  plus	  d’informations	  sur	  les	  projets	  du	  RFE,	  voir	  www.rqfe.org	  
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Résumé	  
Une	   recherche	   explorato ire 	   a 	   été 	   in it iée 	   af in 	   de	   fa ire 	   un	   état 	   des 	   l ieux 	   de	  
l ’ intégrat ion	   du	   genre	   dans 	   la 	   lutte 	   aux	   changements 	   c l imat iques 	   au	   Québec. 	   La 	  
recherche	   comprend	   tro is 	   vo lets 	   : 	   un 	   premier , 	   s ’ancrant 	   dans 	   les 	   lo is 	   canadiennes	   et 	  
québécoises , 	   s ’ intéresse 	   aux	   obl igat ions 	   et 	   out i ls 	   légaux	   prévus	   à 	   cet 	   effet . 	   Le 	  
deuxième	   volet 	   recense	   les 	   recherches 	   sur 	   les 	   changements 	   c l imat iques	   qui 	   intègrent 	  
le 	   genre	   comme	   var iable , 	   dans 	   un	   contexte 	   de	   pays 	   industr ia l isés . 	   F ina lement, 	   des 	  
rencontres 	   indiv iduel les 	   ont 	   été 	   réa l isées 	   avec 	   des 	   membres 	   de	   groupes	   de	   femmes	  
et 	  environnementaux, 	   a ins i 	  qu’avec	  des 	  é lu(e)s 	  munic ipaux	  et 	  des 	   fonct ionnaires . 	  Ces 	  
entrevues	   ont 	   serv i 	   à 	   explorer 	   la 	   sens ib i l i sat ion	   de	   ces 	  mi l ieux	   à 	   la 	   problématique, 	   à 	  
expl iquer 	   l ’absence	   actuel le 	   de	   la 	   d imension	   du	   genre	   dans	   la 	   lutte 	   aux	   changements 	  
c l imat iques 	  au	  Québec, 	  et 	  à 	  proposer 	  des 	  recommandat ions. 	   	   	  

Quant 	   au	   premier 	   vo let , 	  malgré 	   les 	   obl igat ions 	   internat ionales 	   auxquel les 	   est 	   tenu	   le 	  
Canada	  pour 	   l ’ intégrat ion	  du	  genre	  à 	   la 	   lutte 	   aux	   changements 	   c l imat iques, 	   et 	  malgré 	  
l ’ex istence	   d’out i ls 	   légaux 	   et 	   pol i t iques 	   au	   Québec, 	   les 	   progress ions 	   de	   la 	   protect ion	  
environnementale , 	   de	   la 	   lutte 	   aux	   changements 	   c l imat iques	   et 	   de	   l ’égal i té 	   des 	   sexes 	  
se 	   font 	   sans 	   intégrat ion	  mutuel le . 	   L ’absence	   de	   la 	   d imension	   environnementale 	   dans	  
la 	  pol i t ique	  québécoise 	   sur 	   l ’égal i té 	  a 	  même	  été 	   soul ignée	  par 	   le 	  Consei l 	  du	  Statut 	  de	  
la 	  Femme	  en	  2010. 	   	  

Regroupés	   sous	   les 	   thèmes	   des 	   impacts 	   d i f férenciés , 	   de 	   l ’atténuation, 	   et 	   des 	  
stratégies 	   d ’adaptat ion, 	   les 	   apports 	   des 	   recherches 	   permettent 	   de	  mettre 	   en	   lumière 	  
l ’ importance	   d’ intégrer 	   le 	   genre	   à 	   la 	   lutte 	   aux	   changements 	   c l imat iques. 	   En 	   ignorant 	  
cette 	   d imension, 	   i l 	   y 	   a 	   en	   effet 	   un	   r isque	   d’exacerber 	   des 	   inégal i tés 	   soc ia les 	   déjà 	  
ex istantes 	   dans	   la 	   lutte 	   et 	   l ’adaptat ion	   aux	   changements 	   c l imat iques. 	   Prendre	   en	  
compte	   les 	   rapports 	   soc iaux	   de	   sexe	   dans 	   l ’analyse 	   des 	   vulnérabi l i tés 	   permet	   de	  
pal l ier 	   à 	   cette 	   éventual i té , 	   et 	   de	   renseigner 	   comment	   ceux-‐c i 	   inf luencent 	   les 	  
réponses 	   et 	   les 	   rô les 	   d i f férenciés 	   des 	   hommes	   et 	   des 	   femmes. 	   Par 	   a i l leurs , 	  
approfondir 	   notre 	   connaissance	   des 	   comportements 	   et 	   percept ions	   des 	   hommes	   et 	  
des 	   femmes	   quant 	   aux	   changements 	   c l imat iques 	   est 	   essent ie l 	   pour 	   une	   p lus 	   grande	  
eff icac ité 	  des 	  mesures 	  que	  ce la 	  permet. 	   Les 	   thèmes	  des 	  percept ions 	  des 	  changements 	  
c l imat iques, 	  de	   la 	  consommation, 	  de	   la 	  consommation	  des 	   foyers 	  et 	  du	   transport 	  sont 	  
notamment	  abordés 	  et 	  des 	  p istes 	  de	  recherches	  sont 	  proposées. 	  

Ce	   premier 	   effort 	   de	   recherche	   aura 	   permis 	   de	   constater 	   qu’actuel lement, 	   au 	  
Québec, 	   les 	  quest ions 	  environnementales 	  et 	  d ’égal i té 	  des 	  sexes 	  évoluent 	  en	  s i lo , 	   sauf 	  
pour 	   certa ins 	   doss iers 	   concernant 	   la 	   santé 	   des 	   femmes. 	   I l 	   y 	   a 	   peu	   de	   compréhension	  
de	   la 	   problématique	   du	   genre	   dans	   la 	   lutte 	   aux	   changements 	   c l imat iques, 	   sauf 	   le 	   fa i t 	  
de 	   quelques	  mi l i tantes. 	   Cette 	   recherche	   aura 	   également	   permis 	   de	   fa ire 	   émerger 	   des 	  
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hypothèses 	   quant 	   à 	   ce 	   constat , 	   et 	   de	   cerner 	   un	   besoin 	   de	   sens ib i l i sat ion, 	   tant 	   des 	  
groupes	   de	   femmes	   aux	   enjeux	   environnementaux	   et 	   c l imat iques, 	   que	   des 	   groupes	  
environnementaux	   à 	   la 	   pert inence	   de	   réf léchir 	   la 	   lutte 	   aux	   changements 	   c l imat iques	  
en	  y 	   intégrant 	   l ’angle 	  du	  genre. 	   	   	   	  
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Problématique	  
	  

Se lon	   le 	   Groupe	   d’experts 	   intergouvernemental 	   sur 	   l ’évolut ion	   du	   c l imat 	   (GIEC) , 	   	   les 	  
changements 	   c l imat iques 	   sont 	   les 	   « 	   [c]hangements 	   de	   c l imat 	   qui 	   sont 	   attr ibués 	  
d irectement	   ou	   indirectement	   à 	   une	   act iv i té 	   humaine	   a ltérant 	   la 	   composit ion	   de	  
l ’atmosphère	   mondia le 	   et 	   qui 	   v iennent 	   s ’a jouter 	   à 	   la 	   var iabi l i té 	   naturel le 	   du	   c l imat 	  
observée	   au	   cours 	   de	   pér iodes 	   comparables	  » . 	   	   Se lon	   le 	   GIEC, 	   le 	   réchauffement	   de	   la 	  
p lanète	   est 	   indéniable 	   et 	   son	   accélérat ion	   anthropique. 	   Onze	   des 	   douze	   dernières 	  
années	   sont 	   parmi 	   les 	   douze	   années	   les 	   p lus 	   chaudes	   vécues	   depuis 	   1850. 	   Le 	   n iveau	  
moyen	  de	   la 	  mer	   s ’est 	  é levé	  de	  1 ,8 	  mm/an	  depuis 	  1961	  et 	  de	  3 ,1 	  mm/an	  depuis 	  1993. 	  
L ’étendue	   annuel le 	  moyenne	   des 	   g laces 	   en	   Arct ique	   a 	   d iminué	   de	   2 ,7%	   par 	   décennie. 	  
Le 	   réchauffement	   c l imat ique	   a 	   des 	   impacts 	   notamment	   sur 	   les 	   écosystèmes	  marins 	   et 	  
d ’eau	   douce	   (augmentat ion	   des 	   a lgues 	   et 	   p lancton) , 	   sur 	   l ’agr icu lture, 	   sur 	   la 	   santé 	   et 	  
la 	   morta l i té 	   humaine	   et 	   sur 	   certa ines 	   act iv i tés 	   des 	   communautés 	   v ivant 	   dans	  
l ’Arct ique	   (GIEC	   2008, 	   2-‐4) . 	   Les 	   changements 	   c l imat iques 	   sont 	   auss i 	   responsables 	   de	  
l ’augmentat ion	   des 	   catastrophes	   naturel les 	   te l les 	   que	   les 	   inondat ions 	   et 	   les 	  
sécheresses. 	   	   Les 	   impacts 	  seront 	  p lus 	   importants 	  dans 	   les 	  pays 	  en	  développement, 	   les 	  
zones	  côt ières 	  et 	   les 	  communautés 	  nordiques	   ( ib id . ) . 	  

Les 	   causes 	  du	   réchauffement	   c l imat ique	   sont 	   les 	   var iat ions 	  des 	   concentrat ions 	  de	  gaz 	  
à 	   effet 	  de	   serre 	   (GES) 	   et 	   d ’aérosols 	  dans	   l ’atmosphère. 	   En	  effet , 	   les 	   émiss ions 	  de	  GES	  
imputables 	   aux	   act iv i tés 	   humaines 	   ont 	   augmenté	   de	   70%	   entre 	   1970	   et 	   2004. 	   Les 	  
émiss ions 	   de	   CO2, 	   le 	   p lus 	   important 	   GES	   émis 	   par 	   les 	   act iv i tés 	   humaines, 	   p lus 	  
part icu l ièrement	   l ’ut i l i sat ion	   de	   combust ib les 	   foss i les , 	   ont 	   augmenté	   de	   80%	   dans	   la 	  
même	   pér iode	   (GIEC	   2008, 	   5) . 	   Les 	   autres 	   causes 	   des 	   émiss ions 	   de	   CO2	   sont 	   le 	  
déboisement, 	   la 	   décomposit ion	   organique	   et 	   la 	   tourbe. 	   Le 	   méthane	   et 	   l ’oxyde	  
n itreux, 	   en	   grande	   part ie 	   émis 	   par 	   les 	   act iv i tés 	   agr ico les , 	   sont 	   auss i 	   responsables 	   du	  
réchauffement	   c l imat ique	   (GIEC	   2008, 	   5) . 	   Malgré 	   les 	   mesures 	   d ’atténuat ion	   de	   GES	  
adoptées 	   depuis 	   les 	   années	   1990, 	   le 	   GIEC	   projette 	   néanmoins 	   que	   les 	   émiss ions 	   de	  
GES	  mondia les 	  augmenteront 	  de	  25	  à 	  90%	  entre 	  2000	  et 	  2030	  (GIEC	  2008, 	  7) . 	   	  

Considérant 	   que	   le 	   réchauffement	   p lanéta ire 	   est 	   indéniable , 	   qu’ i l 	   aura 	   des 	   impacts 	  
sur 	   les 	   écosystèmes	   et 	   les 	   act iv i tés 	   humaines 	   et 	   qu’ i l 	   est 	   causé	   pr inc ipalement	   par 	  
ces 	   act iv i tés 	   humaines, 	   une	   act ion	   concertée	   de	   la 	   communauté	   internat ionale 	   est 	  
donc	   nécessa ire 	   en	   amont, 	   par 	   la 	   réduct ion	   des 	   émiss ions 	   de	   GES	   et 	   en	   aval , 	   par 	  
l ’adaptat ion	  aux	  changements 	   inévitables . 	   	  
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L e s 	   c h an g emen t s 	   c l ima t i q u e s 	   a u 	   Qu éb e c 	  

Les 	   changements 	   c l imat iques	   sont 	   auss i 	   une	   réal i té 	   au	   Québec, 	   où	   les 	   températures 	  
moyennes	   annuel les 	   ont 	   augmenté	   entre 	   0 ,3 	   et 	   1 ,5 	   degré	   Cels ius 	   de	   1960	   à 	   2008. 	   Les 	  
averses 	  de	  neige	  ont 	  augmenté	  dans	   le 	  nord	  du	  Québec, 	  mais 	  d iminué	  dans 	   le 	   sud. 	  On	  
prédit 	   que	   les 	   températures 	   h ivernales 	   pourra ient 	   augmenter 	   de	   3 ,8 	   degrés 	   dans	   le 	  
sud	  et 	  de	  6 ,5 	  degrés 	  dans 	   le 	  nord	  du	  Québec	  d ’ ic i 	  2050. 	  On	  prévoit 	  également	  pour 	   le 	  
Québec	   l ’augmentat ion	   des 	   évènements 	   c l imat iques 	   extrêmes, 	   te l les 	   les 	   sécheresses, 	  
les 	   inondat ions 	   et 	   les 	   p lu ies 	   torrent ie l les 	   (PACC	   2020, 	   3-‐4) . 	   Ces 	   évènements 	   se 	  
produisent 	   déjà , 	   comme	   nous	   avons	   pu	   le 	   constater 	   avec 	   les 	   inondat ions 	   dans	   la 	  
Montérégie 	   au	   pr intemps	   2011, 	   les 	   problèmes	   sér ieux	   d 'éros ion	   des 	   berges 	   sur 	   la 	  
Côte 	   Nord	   dans	   les 	   dernières 	   années 	   a ins i 	   que	   l ’h iver 	   part icu l ièrement	   doux	   et 	   la 	  
sécheresse	   de	   2012. 	   Ces 	   évènements 	   extrêmes	   ont 	   des 	   conséquences 	   désastreuses 	  
entre 	   autres 	   pour 	   les 	   infrastructures 	   et 	   les 	   récoltes . 	   Outre 	   les 	   évènements 	   extrêmes, 	  
la 	   Stratégie 	   gouvernementale 	   d ’adaptat ion	   pour 	   les 	   changements 	   c l imat iques 	   2013-‐
2020 	   (SGACC	   2020) 	   prévoit 	   auss i 	   les 	   évènements 	   c l imat iques	   probables 	   et 	   poss ib les 	  
su ivants 	   : 	  

•  une	  d iminut ion	  du	  couvert 	  de	  g lace	  et 	  de	   la 	  pér iode	  d’englacement; 	  

•  un	  raccourc issement	  de	   la 	  durée	  de	   la 	  sa ison	  h ivernale; 	  

•  une	  d iminut ion	  de	   la 	   f réquence	  et 	  de	   l ’ intens ité 	  des 	  vagues	  de	  fro id; 	  

•  une	  accélérat ion	  de	   la 	   fonte 	  du	  pergél iso l ; 	  

•  des	  pér iodes	  de	  canicule 	  p lus 	   fréquentes 	  et 	  p lus 	  chaudes; 	  

•  des	  n iveaux	  d’eau	  extrêmes	  en	  zones	  côt ières 	   lors 	  des 	  tempêtes; 	  

•  une	  augmentat ion	  des 	  redoux	  h ivernaux; 	  

•  une	   augmentat ion	   des 	   f luctuat ions 	   des 	   n iveaux	   d’eau	   ( fortes 	   crues 	   et 	   ét iages 	  
p lus 	  bas) 	  causant 	  de	   l ’éros ion	  dans	   les 	  cours 	  d ’eau; 	  

•  un	  déplacement	  vers 	   le 	  nord	  de	   la 	   tra jecto ire 	  des 	  tempêtes; 	  

•  une	   augmentat ion	   du	   nombre	   tota l 	   de 	   tempêtes 	   tropica les 	   et 	   des 	   ouragans	  
p lus 	   intenses; 	  

•  une	  prolongat ion	  des 	  pér iodes 	  de	  sécheresse	  est iva le 	   (SGACC	  2020,3) . 	   	  

	  

Les 	   changements 	   c l imat iques 	   auront 	   des 	   impacts 	   sur 	   l ’environnement	   bât i , 	   c ’est-‐à-‐
d ire 	   les 	   infrastructures, 	   comme	   l ’éros ion	   des 	   routes, 	   la 	   fermeture	   de	   tronçons	   en	  
ra ison	   d’ inondat ions, 	   les 	   débordements 	   des 	   égouts 	   munic ipaux, 	   les 	   pr ises 	   d ’eau	  
potable , 	  a ins i 	  que	  sur 	   les 	  écosystèmes	  et 	  espèces. 	  
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La 	   d ispar it ion	   progress ive 	   de	   la 	   g lace	   de	   mer	   et 	   la 	   fonte 	   du	   pergél iso l 	   dans 	   le 	   Nord	  
québécois 	   ont 	   auss i 	   des 	   impacts 	   sur 	   la 	   v ie 	   des 	   Autochtones, 	   les 	   écosystèmes, 	   les 	  
infrastructures 	   et 	   les 	   bât iments . 	   Les 	   changements 	   c l imat iques	   auront 	   auss i 	   des 	  
impacts 	   sur 	   la 	   qual i té 	   de	   l ’eau	   et 	   le 	   traf ic 	   dans 	   la 	   vo ie 	   marit ime	   du	   Sa int-‐Laurent 	  
(ét iage	   extrême	   poss ib le) 	   et 	   sur 	   la 	   répart i t ion	   des 	   vecteurs 	   de	  maladies 	   humaines 	   (p . 	  
ex . 	  maladie 	  de	  Lyme) 	   (PACC	  2020, 	  3-‐4) . 	   	  

Certa ins 	   secteurs 	   de	   l ’économie	   québécoise 	   seront 	   p lus 	   affectés 	   que	   d’autres 	   par 	   les 	  
changements 	   c l imat iques, 	   notamment	   l ’agr icu lture, 	   l ’explo itat ion	   de	   ressources 	  
naturel les 	   ( forêts , 	   mines) , 	   la 	   product ion	   hydroélectr ique	   et 	   le 	   tour isme. 	   Se lon	   le 	  
gouvernement	   québécois , 	   les 	   changements 	   c l imat iques	   peuvent 	   auss i 	   avoir 	   des 	  
impacts 	   sur 	   « 	   la 	   v i ta l i té 	   des 	   entrepr ises 	  » 	   (SGACC, 	   8) , 	   surtout 	   s i 	   ce l les-‐c i 	   ont 	   une	  
dépendance	   envers 	   les 	   infrastructures 	   de	   transport , 	   les 	   ressources 	   naturel les , 	   l ’eau	  
et 	   l ’énerg ie , 	   b ien	   que	   de	   nouvel les 	   opportunités 	   puissent 	   se 	   concrét iser 	   en	   fonct ion	  
des 	   nouvel les 	   réa l i tés 	   c l imat iques, 	   notamment	   dans	   le 	   domaine	   de	   produits 	   et 	  
serv ices 	  re l iés 	  à 	   l ’adaptat ion	  aux	  changements 	  c l imat iques	   (SGACC, 	  8) . 	   	  

Les 	   émiss ions 	   de	   GES	   au	   Québec	   s ’é levaient 	   à 	   81,8 	   Mt	   éq. 	   C02 	   en	   2009, 	   ce 	   qui 	  
équivaut 	   à 	   10,4 	   tonnes	   de	   GES 	   par 	   habitant . 	   Le 	   secteur 	   des 	   transports 	   (surtout 	   le 	  
transport 	   rout ier) 	  est 	   responsable 	  de	  43,5%	  des 	  émiss ions 	  de	  GES	  au	  Québec, 	  ce lu i 	  de 	  
l ’ industr ie 	  de	  28%,	   le 	   secteur 	  du	  bât iment 	  de	  14%,	   l ’agr icu lture 	  de	  7 ,9%, 	   les 	  mat ières 	  
rés iduel les 	   de	  5 ,9%	  et 	   f ina lement, 	   le 	   secteur 	  de	   l ’é lectr ic i té 	   émet	   0 ,8%	  des 	   émiss ions 	  
de	   GES	   au	   Québec. 	   La 	   grosse 	   part 	   des 	   émiss ions 	   de	   GES	   (70%)	   provient 	   de	   la 	  
product ion	  et 	   la 	  consommation	  de	  carburants 	  et 	  de	  combust ib les 	   (PACC	  2012, 	  7) . 	   	  

Comme	  nous	   le 	   verrons	   dans	   ce 	   rapport , 	   les 	   impacts 	   des 	   changements 	   c l imat iques	   ne	  
sont 	   pas 	   vécus 	   de	   la 	   même	   façon	   par 	   les 	   femmes	   et 	   les 	   hommes	   et 	   ceux-‐c i 	   ont 	   des 	  
rô les 	   d i f férents 	   à 	   jouer 	   dans	   l ’atténuat ion	   des 	   GES	   à 	   l ’or ig ine	   du	   réchauffement	  
p lanéta ire . 	   Les 	   instruments 	   et 	   les 	   organismes	   internat ionaux	   reconnaissent 	  
l ’ importance	   d’ intégrer 	   une	   d imension	   de	   genre	   dans 	   la 	   lutte 	   aux	   changements 	  
c l imat iques. 	   Pourtant, 	   les 	   pol i t iques 	   et 	   mesures 	   lég is lat ives 	   adoptées 	   par 	   le 	   Québec	  
sont 	   toujours 	   s i lencieuses 	   sur 	   la 	   d imension	   de	   genre	   à 	   la 	   lutte 	   aux	   changements 	  
c l imat iques. 	   	   Le 	   Réseau	   des 	   femmes	   en	   environnement	   a 	   donc	   amorcé	   cette 	  
recherche. 	  

Object i fs 	  de 	   la 	  recherche 	  
Les 	  object i fs 	  de 	   la 	  recherche	  sont 	   les 	  su ivants 	   : 	  

1)  Ident i f ier 	   les 	   enjeux	   et 	   préoccupat ions 	   des 	   Québécoises 	   quant 	   aux	  
changements 	  c l imat iques; 	  
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2)  Bât ir 	   un	   argumentaire 	   sur 	   l ’ importance	   des 	   l iens 	   entre 	   le 	   genre	   et 	   les 	  
changements 	   c l imat iques, 	   l ’art icu lat ion	  du	   genre	  étant 	   vue	   ic i 	   comme	  un	  atout 	  
dans	   une	   gest ion	   adaptée	   des 	   effets 	   des 	   changements 	   c l imat iques, 	   dans 	   la 	  
mise 	   en	  p lace	  de	   changements 	   dans 	   les 	   comportements 	   et 	   dans 	   l ’ ident i f icat ion	  
d’ innovat ions 	  soc ia les; 	  

3)  Consol ider 	   un	   réseau	   québécois 	   de	   co l laborat ion	   et 	   d ’act ion	   pol i t ique	   sur 	   la 	  
problématique	   du	   genre	   et 	   des 	   changements 	   c l imat iques, 	   réunissant 	   des 	  
groupes	  de	  femmes	  et 	  des 	  groupes	  environnementaux, 	  a ins i 	  que	  des 	  décideurs-‐
es 	  pol i t iques 	  et 	  économiques	  dans	   le 	  domaine	  des 	  changements 	  c l imat iques. 	   	  

Questions 	  de 	  recherche 	  
Considérant 	   la 	   problématique	   exposée, 	   les 	   besoins 	   du	   Réseau	   des 	   femmes	   en	  
environnement 	   et 	   les 	   object i fs 	   de	   la 	   recherche, 	   les 	   quest ions 	   de	   recherche	   portent 	  
sur 	   l ’ ident i f icat ion	   des 	   enjeux	   et 	   des 	   préoccupat ions 	   des 	   Québécoises 	   quant 	   aux	  
changements 	   c l imat iques 	   et 	   des 	   rô les 	   que	   les 	   Québécoises 	   et 	   les 	   Québécois 	   peuvent 	  
jouer 	   dans 	   la 	   lutte 	   aux	   changements 	   c l imat iques. 	   La 	   recherche	   explore 	   auss i 	   les 	  
façons	   dont 	   les 	   quest ions 	   de	   genre	   sont 	   pr ises 	   en	   compte	   dans	   la 	   lutte 	   aux	  
changements 	   c l imat iques 	   par 	   les 	   groupes	   environnementaux	   a ins i 	   que	   les 	   déc ideurs-‐
es 	  pol i t iques. 	   	  

Comme	   les 	   groupes	   de	   femmes	   et 	   les 	   groupes	   environnementaux	   avec 	   lesquels 	   nous	  
avons	   communiqué	  et 	   fa i t 	  des 	   rencontres 	  ne	   sembla ient 	  pas 	  promouvoir 	   la 	  d imension	  
de	   genre	   dans	   les 	   changements 	   c l imat iques, 	   nous	   avons	   également	   cherché	   à 	  
comprendre	   pourquoi . 	   F ina lement, 	   le 	   projet 	   propose	   des	   p istes 	   de	   recherche	   a ins i 	  
que	   des 	   avenues	   af in 	   que	   la 	   d imension	   de	   genre	   so it 	   intégrée 	   aux	   lo is , 	   pol i t iques 	   et 	  
act ions 	   québécoises 	   en	   matière 	   de	   changements 	   c l imat iques, 	   et 	   ce, 	   af in 	   d ’assurer 	  
l ’égal i té 	  entre 	   les 	   femmes	  et 	   les 	  hommes	  et 	  de	   l ’ef f icac ité 	  des 	  mesures. 	  

Méthodologie 	  
La 	   première	   étape	   de	   cette 	   recherche	   exploratoire 	   fut 	   une	   recherche	   b ib l iographique	  
et 	   documentaire 	   dans	   le 	   but 	   d ’approfondir 	   la 	   problématique, 	   d ’ ident i f ier 	   les 	   enjeux	  
re l iés 	   à 	   une	   analyse 	   de	   genre	   des 	   changements 	   c l imat iques	   au	   Québec, 	   comme	   pays 	  
nordique	  et 	   développé, 	   et 	   de	  dresser 	   le 	   cadre	  pol i t ique	  et 	   jur id ique	   actuel . 	   Le 	   corpus	  
documentaire 	   examiné	   a 	   été 	   t i ré 	   de	   p lus ieurs 	   d isc ip l ines, 	   notamment	   la 	   soc io logie , 	  
l ’écologie 	   pol i t ique, 	   le 	   dro it 	   et 	   l ’économie	   pol i t ique, 	   et 	   de	   p lus ieurs 	   n iveaux, 	   so it 	  
québécois , 	   canadien	   et 	   internat ional . 	   La 	   recherche	   b ib l iographique	   a 	   eu	   auss i 	   pour 	  
but 	   d ’ ident i f ier 	   les 	   débats 	   théor iques	   entourant 	   une	   approche	   genrée	   des 	  
changements 	  c l imat iques. 	   	  
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La 	   deuxième	   étape	   du	   projet 	   a 	   été 	   de	   communiquer, 	   après 	   sé lect ion, 	   avec 	   des 	  
groupes	   de	   femmes, 	   des 	   groupes	   environnementaux	   et 	   des 	   déc ideurs-‐es 	   et 	  
d ’organiser 	   des 	   ate l iers 	   (« 	   focus 	   groups	  ») 	   af in 	   de	   d iscuter 	   des 	   enjeux	   de	   genre	   et 	  
changements 	   c l imat iques. 	   Comme	   la 	   p lupart 	   des 	   groupes	   avec	   lesquels 	   nous	   avons	  
communiqué	   n’éta ient 	   pas 	   intéressés 	   à 	   part ic iper 	   ou	   n’éta ient 	   pas 	   d isponib les 	   pour 	  
les 	   dates 	   chois ies , 	   nous 	   avons	   changé	   de	   stratégie 	   de	   col lecte 	   de	   données	   et 	   avons	  
effectué	   des 	   entrevues	   indiv iduel les 	   semi-‐d ir igées 	   avec 	   des 	   représentants-‐es 	   de	   ces 	  
groupes. 	   	   Le 	   but 	   de	   ces 	   entrevues	   éta it 	   d ’ ident i f ier 	   les 	   enjeux	   et 	   préoccupat ions 	   de	  
ces 	   groupes	   quant 	   à 	   la 	   problématique	   de	   genre	   dans	   la 	   lutte 	   aux	   changements 	  
c l imat iques, 	  a ins i 	  que	   les 	   ra isons	  pour 	   lesquel les 	   ces 	  préoccupat ions 	  n ’ex ista ient 	  pas, 	  
le 	  cas 	  échéant. 	   	  

Nous	   avons	   donc	   rencontré 	   des 	   personnes	   représentant 	   c inq	   groupes	  
environnementaux	   œuvrant 	   au	   Québec	   (Équiterre, 	   Greenpeace, 	   Réseau	   des 	   groupes	  
écologistes 	   du	   Québec, 	   Réseau	   des 	   femmes	   en	   environnement, 	   Associat ion	  
québécoise 	   de	   lutte 	   contre 	   la 	   pol lut ion	   atmosphér ique) , 	   de 	   c inq	   groupes	   de	   femmes	  
(Fédérat ion	   des 	   femmes	   du	   Québec, 	   Femmes	   en	   parcours 	   innovateurs , 	   Consei l 	   des 	  
Montréala ises , 	   Associat ion	   féminine	   d’éducat ion	   et 	   d ’act ion	   soc ia le , 	   Fédérat ion	   des 	  
agr icu ltr ices 	   du	   Québec) , 	   et 	   c inq	   personnes	   que	   nous	   pourr ions 	   c lasser 	   dans	   la 	  
catégor ie 	   de	   décideurs-‐es 	   (un	  maire, 	   préfet 	   et 	   prés ident 	   de	   la 	   CRÉ	   de	   sa 	   région, 	   une	  
mairesse, 	   deux	   fonct ionnaires 	   du	   gouvernement	   québécois , 	   une	   consei l lère 	  
munic ipale 	   et 	   représentante	   du	   Réseau	   des 	   é lues 	   de	   la 	   Montérégie)2. 	   Les 	   rencontres 	  
se 	  sont 	  déroulées 	  entre 	  décembre	  2011	  et 	  septembre	  2012. 	   	  

Le	  genre	  comme	  outil	  d’analyse	  

Lexique	  

Genre:	   	   	  

«	  Le	  genre	  fait	  référence	  aux	  opportunités	  et	  attributs	  sociaux	  associés	  au	  fait	  d'être	  un	  homme	  ou	  
une	  femme	  et	  aux	  relations	  entre	  les	  femmes,	  les	  hommes,	  entre	  les	  filles	  et	  les	  garçons	  ainsi	  qu'aux	  
relations	   entre	   femmes	   et	   entre	   hommes.	   Ces	   attributs,	   opportunités	   et	   relations	   sont	   des	  
constructions	  sociales.	  Cela	  signifie	  que	  ce	  sont	  des	  constructions	  et	  des	  produits	  de	  la	  société	  et,	  en	  
cela,	  ils	  peuvent	  être	  modifiés	  et	  transformés.	  »	  (Skinner	  2012,	  10	  –	  traduction	  de	  la	  définition	  d’ONU	  
Femmes).	  Pour	  la	  définition	  originale	  anglaise	  d’ONU	  Femmes,	  voir	  :	  	  

h t tp : / /www.un .org /womenwatch /osag i / conceptsandef in i t ions .htm	   ) 	   	   	  

                                                             
2	  Le	  Bureau	  des	  changements	  climatiques	  du	  ministère	  du	  Développement	  durable,	  de	  l’Environnement	  et	  des	  Parcs	  a	  été	  
contacté	  à	  l’été	  2012	  mais	  personne	  n’était	  disponible	  pour	  une	  rencontre	  dans	  le	  temps	  prévu	  pour	  la	  recherche.	  	  
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L’égalité	  entre	  les	  sexes	  est	  définie	  dans	  la	  Politique	  gouvernementale	  pour	  l’égalité	  entre	  les	  
femmes	  et	  les	  hommes	  comme	  suit	  :	  

«	  Depuis	  quelques	  années,	  on	  conçoit	  l’égalité	  comme	  une	  notion	  qui	  propose	  que	  les	  femmes	  et	  les	  
hommes	   aient	   des	   conditions	   égales	   pour	   exercer	   pleinement	   leurs	   droits,	   pour	   exploiter	   leur	  
potentiel	  ainsi	  que	  pour	  contribuer	  à	  l’évolution	  politique,	  économique,	  sociale	  et	  culturelle	  tout	  en	  
profitant	  également	  de	  ces	  changements.	  »	  (Politique	  égalité	  2006,	  26).	  

Pour	   atteindre	   l’égalité,	   le	   Conseil	   du	   statut	   de	   la	   femme	   du	   Québec	   admet	   qu’il	   est	   «	  essentiel	  
d’admettre	  que	   la	  société	  établit	  une	  différence	  entre	   le	  groupe	  des	  femmes	  et	  celui	  des	  hommes,	  
que	   cette	   distinction	   est	   systémique	   et	   qu’elle	   est	   aggravée	   par	   d’autres	   facteurs	   telles	   l’origine	  
ethnique	  et	  l’orientation	  sexuelle.	  »	  (ACSF	  2011,	  21).	  	  

L’analyse	  différenciée	   selon	   les	   sexes	  est	  définie	  par	   le	  Secrétariat	  à	   la	  condition	   féminine	  comme	  
suit	  :	  

«	  …	   un	   processus	   d’analyse	   favorisant	   l’atteinte	   de	   l’égalité	   entre	   les	   femmes	   et	   les	   hommes	   par	  
l’entremise	  des	  orientations	  et	  des	  actions	  dans	  les	  lieux	  décisionnels	  de	  la	  société	  sur	  le	  plan	  local,	  
régional	   et	   national.	   Elle	   a	   pour	   objet	   de	   discerner	   de	   façon	   préventive	   les	   effets	   distincts	   sur	   les	  
femmes	  et	   les	  hommes	  que	  pourra	  avoir	   l’adoption	  d’un	  projet	  à	   l’intention	  des	  citoyennes	  et	  des	  
citoyens,	  et	  ce,	  sur	  la	  base	  des	  réalités	  et	  des	  besoins	  différenciés	  des	  femmes	  et	  des	  hommes.	  Elle	  
s’effectue	  au	  cours	  de	  l’élaboration,	  de	  la	  mise	  en	  œuvre,	  de	  l’évaluation	  et	  du	  suivi	  d’un	  projet.	  Dans	  
certaines	  situations,	   l’ADS	  mènera	  à	   l’offre	  de	  mesures	  différentes	  aux	  femmes	  et	  aux	  hommes	  en	  
vue	  de	  réduire	  les	  inégalités.	  »	  (Secrétar iat 	  à 	   la 	  condit ion	  féminine	  2007, 	  4) .	  

	  

	  

I l 	   est 	   important 	   de	   s ignaler 	   que	   les 	   d i f férences 	   dans	   les 	   percept ions, 	   att i tudes 	   et 	  
rô les 	   des 	   femmes	   et 	   des 	   hommes	   dans	   la 	   lutte 	   aux	   changements 	   c l imat iques	   peuvent 	  
être 	   en	   grande	   part ie 	   expl iquées	   par 	   les 	   rapports 	   soc iaux	   de	   sexe, 	   les 	   stéréotypes 	  
sexuels 	   et 	   la 	   d iv is ion	   sexuée	   du	   travai l 	   ( les 	   femmes	   étant 	   encore	   en	   grande	   part ie 	  
responsables 	   des 	   tâches 	   ménagères 	   et 	   des 	   so ins 	   de	   la 	   fami l le) . 	   Ces 	   d i f férences 	  
doivent 	   être 	   pr ises 	   en	   compte	   lors 	   de	   l ’adopt ion	   de	   pol i t iques 	   et 	   lég is lat ions 	   dans 	   la 	  
lutte 	   aux	   changements 	   c l imat iques 	   af in 	   d ’év iter 	   d ’exacerber 	   les 	   inégal i tés 	   qui 	  
ex istent 	   déjà 	   entre 	   les 	   femmes	   et 	   les 	   hommes. 	   Par 	   contre, 	   i l 	   faut 	   auss i 	   analyser 	   les 	  
dynamiques	   et 	   les 	   structures 	   soc iéta les 	   à 	   la 	   base	   de	   ces 	   d i f férences 	   af in 	   d ’év iter 	   de	  
reproduire 	   les 	   stéréotypes 	   sexuels 	   et 	   de	   pouvoir 	   atte indre	   l ’égal i té 	   des 	   sexes 	   (E IGE	  
2012, 	   18) . 	   I l 	   s ’ag it 	   donc	   d ’examiner 	   à 	   la 	   fo is 	   l ’ impact 	   du	   genre	   sur 	   les 	   pol i t iques 	   de	  
lutte 	   aux	   changements 	   c l imat iques 	   af in 	  que	   ce l les -‐c i 	   so ient 	   le 	   p lus 	   eff icaces 	  poss ib le , 	  
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ains i 	   que	   l ’ impact 	   de	   ces 	   pol i t iques 	   sur 	   les 	   re lat ions 	   entre 	   les 	   sexes, 	   sur 	   l ’égal i té 	   des 	  
femmes	  et 	  des 	  hommes, 	  et 	  sur 	   les 	   inégal i tés 	  soc ia les 	  p lus 	  généralement. 	   	   	  

En 	  effet , 	  p lus ieurs 	  des 	  part ic ipantes 	   rencontrées 	  ont 	  soul igné	  qu’ i l 	  éta it 	   important 	  de	  
considérer 	   les 	   impacts 	   des 	   changements 	   c l imat iques 	   sur 	   les 	   hommes	   et 	   les 	   femmes, 	  
a ins i 	   que	   les 	   rô les 	   des 	   hommes	   et 	   des 	   femmes	   dans	   la 	   réduct ion	   des 	  GES. 	   L ’approche	  
de	   genre	   et 	   non	   « 	   femmes	  » 	   est 	   donc	   pr iv i lég iée	   par 	   les 	   personnes	   rencontrées 	   et 	  
const i tue	   l ’approche	   chois ie 	   pour 	   notre 	   analyse , 	   qui 	   tentera 	   d ’examiner 	   les 	  
d imensions 	   et 	   les 	   impl icat ions 	   du	   genre	   sur 	   les 	   d i f férents 	   enjeux	   re l iés 	   aux	  
changements 	   c l imat iques 	   et 	   non	   s implement	   les 	   d i f férences 	   entre 	   les 	   hommes	   et 	   les 	  
femmes	  (E IGE	  2012, 	  18) . 	   	  

I l 	   faut 	   auss i 	   se 	   rappeler 	   que	   d’autres 	   facteurs 	   te ls 	   que	   la 	   c lasse 	   soc ioéconomique, 	  
l ’éducat ion, 	   les 	   revenus, 	   les 	   condit ions 	   de	   travai l 	   et 	   de	   v ie , 	   a ins i 	   que	   des 	   facteurs 	  
re l iés 	   à 	   l ’âge, 	   la 	   race, 	   l ’ethnic i té 	   et 	   la 	   cu lture 	   doivent 	   auss i 	   être 	   intégrés 	   à 	   une	  
analyse 	  de	  genre	  (E IGE	  2012,18) . 	   	  

Une	   analyse 	   de	   genre	   comme	   cel le 	   que	   nous	   proposons	   ic i 	   est 	   forcément	   basée	   sur 	  
les 	   stéréotypes 	   sexuels 	  quant 	  aux	   rô les 	  des 	   femmes	  et 	  des 	  hommes	  dans 	   la 	   soc iété 	  et 	  
la 	   fami l le . 	   Que	   les 	   stéréotypes 	   sexuels 	   so ient 	   la 	   cause	   ou	   la 	   conséquence	   de	  
l ’ inégal i té 	   entre 	   les 	   sexes 	   (ACSF	   2010,28; 	   Descarr ies 	   &	   Mathieu 	   2010) , 	   i l 	   demeure	  
qu’une	   analyse 	   de	   genre	   comporte 	   le 	   danger 	   de	   renforcer 	   ces 	   stéréotypes 	   au	   l ieu 	   de	  
les 	   déconstru ire . 	   Par 	   contre, 	   le 	   danger 	   de	   ne	   pas 	   intégrer 	   une	   d imension	   de	   genre	   à 	  
l ’enjeu	  des 	   changements 	   c l imat iques 	  aux	   lo is 	  et 	  pol i t iques 	  gouvernementales 	  est 	  p lus 	  
grand. 	   En 	   effet , 	   les 	   pol i t iques 	   et 	   mesures 	   que	   propose	   le 	   gouvernement	   québécois 	  
r isquent 	   de	   porter 	   atte inte 	   aux	   femmes	   et 	   aux	   pauvres, 	   entre 	   autres , 	   et 	   donc	   de	  
d iscr iminer 	   de	   façon	   indirecte, 	   s i 	   e l les 	   sont 	   appl iquées	   de	   façon	   neutre. 	   De	   p lus , 	   les 	  
mesures 	   inc itat ives 	   et 	   les 	   campagnes	   d ’éducat ion	   des 	   c i toyennes	   et 	   c i toyens	   dans 	   la 	  
lutte 	   aux	   changements 	   c l imat iques 	   seront 	   probablement	   p lus 	   eff icaces 	   s i 	   e l les 	   sont 	  
c ib lées. 	  Dans	  cette 	  opt ique, 	  une	  analyse 	  de	  genre	  s ’ impose. 	   	  

Résultats 	  
Sans	   voulo ir 	   général iser , 	   vo ic i 	   les 	   pr inc ipaux	   points 	   ressort is 	   des 	   entrevues	   réal isées 	  
dans	   le 	  cadre	  de	  ce 	  projet 	  de	  recherche	   : 	  

o  Les 	   groupes	   environnementaux	   auxquels 	   nous	   avons	   par lé 	   ne	   se 	   préoccupent 	  
pas 	  des 	  quest ions 	  de	  genre; 	  

o  Les 	   groupes	   de	   femmes	   auxquels 	   nous	   avons	   par lé 	   ne	   se 	   préoccupent 	   pas 	  
d irectement	   des 	   changements 	   c l imat iques, 	   b ien	   que	   certa ins 	   so ient 	   interpelés 	  
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par 	   des 	   quest ions 	   environnementales , 	   surtout 	   s i 	   ce l les -‐c i 	   ont 	   un	   impact 	   sur 	   la 	  
santé 	  des 	   femmes	  ou	   la 	  qual i té 	  de	  v ie; 	  

o  Un	  examen	  des 	  documents 	  émanant 	  des 	  ministères 	  p lus 	  d irectement	  concernés 	  
par 	   les 	   changements 	   c l imat iques	   (MDDEFP	   et 	  MRNF) 	   révèle 	   que	   ces 	  ministères 	  
ne	  semblent 	  pas 	  se 	  préoccuper 	  pas 	  des 	  quest ions 	  de	  genre; 	   	  

o  L ’ implantat ion	   de	   l ’ADS	   dans	   les 	   act ions 	   gouvernementales 	   su it 	   une	   approche	  
par 	   projet , 	   surtout 	   dans	   les 	   ministères 	   concernés 	   par 	   les 	   quest ions 	   soc ia les 	  
(a îné(e)s , 	   immigrat ion, 	  santé) ; 	  

o  Le	  MDDEFP	  et 	   le 	  MRN	  n’ont 	  pas 	  encore	  de	  projet 	  d ’ implantat ion	  d’ADS; 	  

o  Parmi	   les 	   membres 	   des 	   consei ls 	   munic ipaux	   que	   nous	   avons	   rencontrés , 	  
certa ins 	   sont 	   consc ients 	   des 	   enjeux	   des 	   changements 	   c l imat iques 	   et 	   des 	  
répercuss ions 	  sur 	   les 	  munic ipal i tés , 	  par 	  exemple	  sur 	   les 	  conduites 	  p luv ia les; 	  

o  Par 	   contre, 	   i l 	   ex iste 	   encore	   une	   certa ine	   confus ion	   en	   ce 	   qui 	   concerne	   les 	  
causes 	   et 	   les 	   impacts 	   des 	   changements 	   c l imat iques 	   (par 	   exemple, 	   avec 	   la 	  
couche	  d’ozone) 	  auprès 	  de	  quelques 	  personnes	  rencontrées; 	  

o  Les 	  personnes	  que	  nous	  avons	   rencontrées 	  ne	   connaissa ient 	  pas 	   les 	   l iens 	  entre 	  
le 	  genre	  et 	   les 	   changements 	  c l imat iques, 	   sauf 	  pour 	  certa ines 	  mi l i tantes 	  dans	   le 	  
mi l ieu 	  environnemental , 	  mais 	  ce l les -‐c i 	  se 	  sentent 	   iso lées; 	  

o  Les 	   enjeux	   de	   genre	   et 	   les 	   enjeux	   environnementaux	   sont 	   donc	   encore	   tra ités 	  
en	   s i los , 	   sauf 	   pour 	   les 	   quest ions 	   environnementales 	   touchant 	   d irectement	   la 	  
santé 	  des 	   femmes; 	  

o  I l 	   est 	   important 	  de	   considérer 	   les 	   impacts 	   des 	   changements 	   c l imat iques 	   sur 	   les 	  
hommes	  et 	   les 	   femmes, 	   a ins i 	   que	   les 	   rô les 	   des 	   hommes	  et 	   des 	   femmes	   dans	   la 	  
réduct ion	   des 	   GES. 	   L ’approche	   genre	   et 	   non	   «	   femmes	  » 	   est 	   donc	   pr iv i lég iée	  
par 	   les 	  personnes	  rencontrées; 	   	  

o  Les 	   impacts 	   des 	   changements 	   c l imat iques 	   sont 	   perçus 	   comme	   étant 	   lo inta ins 	  
en	  temps	  et 	  en	  espace; 	  

o  Le	   d iscours 	   autour 	   des 	   changements 	   c l imat iques 	   est 	   technique	   et 	   non	  
access ib le; 	  

o  Plus ieurs 	   personnes	   interv iewées	   ont 	   mentionné	   l ’ importance	   de	   vulgar iser 	   le 	  
d iscours 	  et 	  de	   le 	  rendre	  « 	  prat ico-‐prat ique	  »; 	  
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o  Pour	   que	   les 	   indiv idus 	   (hommes	   et 	   femmes) 	   jouent 	   un	   rô le 	   dans	   la 	   lutte 	   aux	  
changements 	   c l imat iques, 	   i l 	   faut 	   leur 	   expl iquer 	   ce 	   qu’ i ls 	   peuvent 	   fa ire 	   au	  
quot id ien; 	   	  

o  Les 	   femmes	   doivent 	   avoir 	   une	   p lace	   par ita ire 	   dans 	   les 	   instances 	   décis ionnel les 	  
puisqu’e l les 	  représentent 	   la 	  moit ié 	  de	   la 	  populat ion; 	   	  

o  Plus ieurs 	   des 	   personnes	   rencontrées 	   pensent 	   que	   les 	   femmes	   décident 	  
autrement	  que	   les 	  hommes, 	  entre 	  autres 	  sur 	   les 	  enjeux	  environnementaux; 	  

o  Afin 	   d ’ inc iter 	   les 	   ministères 	   concernés 	   par 	   les 	   changements 	   c l imat iques 	   à 	  
intégrer 	   la 	   d imension	   genre, 	   la 	   Loi 	   sur 	   le 	   développement	   durable 	   devra it 	   être 	  
modif iée 	  pour 	  y 	   inc lure 	  spéci f iquement	   l ’égal i té 	  entre 	   femmes	  et 	  hommes. 	  

Cadre	  pol i t ique	  et 	   juridique	  actuel 	  
En	   tant 	   que	   s ignata ires 	   d ’ instruments 	   de	   droit 	   internat ional 	   dans 	   les 	   domaines 	   de	   la 	  
protect ion	   de	   l ’environnement	   et 	   de	   l ’égal i té 	   des 	   femmes, 	   les 	   gouvernements 	  
canadien	   et 	   québécois 	   ont 	   des 	   obl igat ions 	   quant 	   à 	   l ’ intégrat ion	   de	   la 	   d imension	   de	  
genre	  dans	   la 	   lutte 	  aux	  changements 	  c l imat iques. 	   	   	  

C ad r e 	   i n t e r n a t i o n a l 	  

Le	   Canada	   et 	   le 	   Québec	   ont 	   d ’abord	   s igné	   la 	   Convention	   sur 	   l ’é l imination	   de	   toutes 	  
formes	  de	  discr imination	  à 	   l ’égard	  des	   femmes	   (CEDEF) 	  et 	  son	  Protocole 	   facultat i f 	  en 	  
vertu 	   desquels 	   i l s 	   s ’engagent 	   à 	   ce 	   que	   leurs 	   corpus	   lég is lat i fs 	   so ient 	   exempts 	   de	  
d iscr iminat ion	  envers 	   les 	   femmes. 	   	  

Le 	  Programme	  d’act ion	  adopté	  à 	  Bei j ing 	  à 	   la 	  4e 	   	  Conférence	  mondia le 	  de	   l ’ONU	  sur 	   les 	  
femmes	   en	   1995, 	   et 	   s igné	   par 	   le 	   Canada	   et 	   le 	   Québec, 	   établ i t 	   auss i 	   un	   l ien 	   so l ide	  
entre 	   les 	   femmes	   et 	   l ’environnement. 	   Le 	   Programme	   d’act ion	   art icu le 	   en	   tro is 	   vo lets 	  
les 	  obl igat ions 	  des 	  États 	  à 	   l ’égard	  des 	   femmes	  dans	   le 	  domaine	  de	   l ’environnement: 	  

1 .  Assurer 	   une 	   part ic ipat ion 	   act ive 	   des 	   femmes 	   aux 	   pr ises 	   de 	   déc is ions 	   concernant 	  
l ’env ironnement 	  à 	   tous 	   les 	  n iveaux; 	   	  

2 .  Intégrer 	   les 	   beso ins , 	   préoccupat ions 	   et 	   opin ions 	   des 	   femmes 	   dans 	   les 	   po l i t iques 	   et 	  
programmes 	  en 	   faveur 	  du 	  déve loppement 	  durable ; 	  

3 .  Renforcer 	   ou 	   créer 	   des 	   mécanismes 	   aux 	   n iveaux 	   nat ional , 	   rég ional 	   e t 	   internat ional 	  
pour 	   évaluer 	   l ’ impact 	   des 	   pol i t iques 	   de 	   déve loppement 	   et 	   de 	   gest ion 	   de 	  
l ’env ironnement 	  sur 	   les 	   femmes . 	   (Be i j ing 	  1995 , 	  Object i f s 	  K .1-‐K .3) . 	  
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Le	   Québec	   a 	   d ’a i l leurs 	   réaff i rmé	   son	   engagement	   envers 	   les 	   object i fs 	   du	   Programme	  
d’act ion	   lors 	  du	  10e 	   	  anniversa ire 	  de	   la 	  Conférence	  (ACSF	  2011, 	  19) . 	   	   	  

De	   p lus , 	   le 	   Canada	   a 	   adhéré	   aux	   Object i fs 	   du	   mi l lénaire 	   pour 	   le 	   développement . 	   Le 	  
tro is ième	   object i f 	   que	   le 	   Canada	   et 	   le 	   Québec	   se 	   sont 	   engagés 	   à 	   atte indre	   d ’ ic i 	   2015	  
est 	   la 	   promotion	   de	   l ’égal i té 	   des 	   sexes 	   et 	   l ’autonomisat ion	   des 	   femmes, 	   entre 	   autres 	  
en	   favor isant 	   la 	   part ic ipat ion	   de	   ce l les-‐c i 	   dans 	   les 	   instances 	   pol i t iques 	   (ACSF	   2011, 	  
18) . 	  

L ’ intégrat ion	   de	   la 	   d imension	   genre, 	   ou	   p lutôt 	   du	   rô le 	   des 	   femmes	   dans	   l ’act ion	  
internat ionale 	   pour 	   la 	   protect ion	   de	   l ’environnement, 	   date 	   du	   Sommet	   de	   la 	   Terre 	   à 	  
R io 	  en	  1992. 	   La 	  Déclarat ion	  de	  R io 	   sur 	   l ’environnement	  et 	   le 	  développement 	   reconnaît 	  
très 	  sommairement	   le 	  rô le 	  des 	   femmes: 	   	  

« 	  Les 	   femmes 	   ont 	   un 	   rô le 	   v i ta l 	   dans 	   la 	   gest ion 	   de 	   l 'env ironnement 	   et 	   le 	  
déve loppement . 	   Leur 	   p le ine 	   part ic ipat ion 	   est 	   donc 	   essent ie l le 	   à 	   la 	   réal i sat ion 	   d 'un 	  
déve loppement 	  durable . 	  » 	  

De	  plus , 	   le 	  Programme	  d’Act ion	  21, 	  auss i 	  adopté	  à 	  R io , 	   consacre 	  un	  chapitre 	  ent ier 	  au 	  
rô le 	   des 	   femmes	   dans	   le 	   développement	   durable. 	   La 	   Convent ion	   des 	   Nat ions-‐Unies 	  
sur 	   les 	   changements 	   c l imat iques	   (CNUCC), 	   auss i 	   adoptée	   à 	   R io 	   en	   1992, 	   et 	   son	  
Protocole 	  de	  Kyoto	  de	  1999, 	  ne	  mentionnent 	  pourtant 	  pas 	   les 	   femmes	  ou	   le 	  genre. 	  Ce	  
n ’est 	   que	   p lus ieurs 	   années	   p lus 	   tard, 	   à 	   la 	   7e 	   Conférence	   des 	   Part ies 	   de	   cette 	  
convent ion	   tenue	   à 	   Marrakech	   en	   2001, 	   que	   la 	   Décis ion	   36/CP.7 	   rappelant 	   la 	  
Déclarat ion	   de	   Bei j ing , 	   reconnaît 	   l ’ importance	   de	   la 	   part ic ipat ion	   des 	   femmes	   dans	  
les 	   organes 	   décis ionnels 	   de	   la 	   CNUCC	   et 	   encourage	   les 	   pays 	   membres 	   de	   la 	  
Convent ion	  de	  nommer	  des 	   femmes	  dans	  ces 	  postes 	   (CNUCC	  2001, 	  para.26) . 	  

Depuis 	   la 	   Conférence	   des 	   Part ies 	   de	   Bal i 	   en 	   2007, 	   les 	   instruments 	   internat ionaux	  
adoptés 	   en	   vertu 	   de	   la 	   CNUCC	   intègrent 	   une	   d imension	   de	   genre. 	   À 	   cette 	   rencontre 	  
des 	  part ies , 	   le 	   groupe	  Global 	  Gender 	   and	  C l imate	  Al l iance	   (GGCA) 	   a 	   été 	   formé	  af in 	  de	  
s ’assurer 	   que	   les 	   pol i t iques, 	   les 	   décis ions 	   et 	   les 	   in it iat ives 	   v isant 	   la 	   lutte 	   aux	  
changements 	   c l imat iques 	   intègrent 	   la 	   d imension	   de	   genre, 	   et 	   ce, 	   à 	   tous 	   les 	   n iveaux	  
décis ionnels . 	   Également, 	   lors 	   de	   cette 	   même	   réunion, 	   le 	   groupe	   Gender 	   &	   C l imate	  
Change	   a 	   été 	   créé. 	   I l 	   s ’ag it 	   du	   p lus 	   gros 	   réseau	   de	   femmes, 	   de	   chercheurs-‐es 	   et 	  
d ’act iv istes 	   œuvrant 	   pour 	   la 	   just ice 	   c l imat ique	   en	   matière 	   de	   genre. 	   Par 	   la 	   créat ion	  
de	   ces 	   organisat ions, 	   la 	   communauté	   internat ionale 	   reconnaît 	   que	   la 	   quest ion	   du	  
genre	  est 	  au 	  cœur	  de	   la 	  problématique	  du	  c l imat	   (Hemmati 	  2008) . 	   	  
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De	   plus , 	   la 	  Décis ion	   1/CP.16 , 	   adoptée	   à 	   Cancun	   lors 	   de	   la 	   16e 	   Conférence	   des 	   part ies 	  
à 	   la 	   CNUCC, 	   constate 	   que	   l ’égal i té 	   des 	   sexes 	   et 	   la 	   part ic ipat ion	   effect ive 	   des 	   femmes	  
sont 	   importantes 	  dans 	  tous 	   les 	  aspects 	  de	   la 	   lutte 	  aux	  changements 	  c l imat iques 	   : 	  

7 . 	   Reconnaît 	   que	   de 	  mult ip les 	   part ies 	   prenantes 	   do ivent 	   être 	  mobi l i sées 	   aux 	   n iveaux 	  
mondia l , 	   rég iona l , 	   nat iona l 	   e t 	   loca l , 	   qu ’ i l 	   s ’ag isse 	   de 	   gouvernements , 	   y 	   compr is 	   les 	  
admin is t rat ions 	   in f ranat iona les 	   et 	   loca les , 	   d ’entrepr ises 	   pr ivées 	   ou 	   de 	   la 	   soc iété 	  
c iv i le , 	   dont 	   les 	   jeunes 	   et 	   les 	   personnes 	   handicapées , 	   e t 	  que	   l ’éga l i té 	   des 	   sexes 	   et 	   la 	  
part ic ipat ion 	   ef fect ive 	   des 	   femmes	   et 	   des 	   peuples 	   autochtones 	   sont 	   d ’une 	   grande 	  
importance 	  pour 	  ag i r 	  e f f i cacement 	  sur 	   tous 	   les 	  aspects 	  des 	  changements 	  c l imat iques ; 	   	  

12 . 	   Aff i rme	   que	   l ’act ion 	   renforcée 	   pour 	   l ’adaptat ion 	   devra i t 	   ê tre 	   engagée 	  
conformément 	   à 	   la 	   Convent ion , 	   su ivre 	   une 	   démarche 	   impulsée 	   par 	   les 	   pays , 	  
souc ieuse 	   de 	   l ’éga l i té 	   des 	   sexes , 	   de 	   caractère 	   part ic ipat i f 	   e t 	   tota lement 	  
t ransparente , 	   prenant 	   en 	   cons idérat ion 	   les 	   groupes , 	   les 	   communautés 	   et 	   les 	  
écosystèmes 	   vu lnérab les , 	   ten i r 	   compte 	   et 	   s ’ insp i rer 	   des 	   mei l leurs 	   t ravaux 	  
sc ient i f iques 	  d ispon ib les 	  et , 	   se lon 	  qu ’ i l 	   conv iendra , 	  des 	   conna issances 	   trad i t ionne l les 	  
et 	   autochtones , 	   en 	   vue 	   d ’ intégrer 	   l ’adaptat ion 	   dans 	   les 	   po l i t iques 	   et 	   mesures 	  
soc ia les , 	   économiques 	   et 	   env i ronnementa les 	   pert inentes , 	   s ’ i l 	   y 	   a 	   l ieu ; 	   (CNUCC	   2011, 	  
paras 	  7 	  et 	  12) . 	  

C ad r e 	   q u éb é c o i s 	  

Malgré	   le 	   cadre	   internat ional 	   que	   nous	   venons	   de	   voir , 	   le 	   Québec	   n’ intègre 	   pas 	   une	  
d imension	  de	   genre	  dans	   ses 	   lo is 	   et 	   pol i t iques 	   de	   lutte 	   aux	   changements 	   c l imat iques. 	  
En 	  effet , 	   en 	  examinant 	   le 	   cadre	   lég is lat i f 	   et 	  pol i t ique	  québécois , 	   nous	   constatons 	  que	  
les 	   c lo isons 	   entre 	   la 	   protect ion	   environnementale , 	   la 	   lutte 	   aux	   changements 	  
c l imat iques 	   et 	   l ’égal i té 	   des 	   sexes 	   sont 	   toujours 	   étanches. 	   En 	   effet , 	   les 	   pol i t iques, 	  
p lans 	   d ’act ion	   et 	   stratégies 	   concernant 	   l ’égal i té 	   des 	   sexes 	   ne	   c ib lent 	   pas 	   la 	  
protect ion	   de	   l ’environnement. 	   De	   même, 	   les 	   lo is , 	   pol i t iques, 	   stratégies 	   et 	   p lans 	  
d ’act ion	   v isant 	   la 	   lutte 	   aux	   changements 	   c l imat iques	   n ’ intègrent 	   pas 	   une	   approche	  
genrée. 	   Pourtant , 	   le 	   Québec	   s ’est 	   donné	   des 	   obl igat ions, 	   object i fs 	   et 	   out i ls 	   af in 	  
d ’être 	  en	  mesure	  de	   le 	   fa ire . 	   	  

Tout 	  d ’abord, 	   la 	  Charte 	  des 	   dro its 	   et 	   l ibertés 	   de	   la 	   personne	   interdit 	   la 	   d iscr iminat ion	  
se lon	   le 	   sexe	  et 	  préc ise 	  dans 	   son	  préambule 	   (depuis 	   2008) 	  que	   les 	  dro its 	  de	   la 	  Charte 	  
sont 	   garant is 	   également	   aux	   femmes	   et 	   aux 	   hommes. 	   De	   plus , 	   des 	   pol i t iques 	  
gouvernementales 	   en	   mat ière 	   d ’égal i té 	   ex istent 	   depuis 	   la 	   f in 	   des 	   années	   70. 	   	   P lus 	  
récemment, 	   le 	   gouvernement	   québécois 	   a 	   adopté	   une	   pol i t ique	   gouvernementale 	   en	  
2006	   et 	   deux	   p lans 	   d ’act ion	   gouvernementaux	   pour 	   l ’égal i té 	   entre 	   les 	   femmes	   et 	   les 	  
hommes	   2007-‐2010	   et 	   2011-‐2015, 	   ce 	   dernier 	   comprenant 	   p lus 	   de	   100	   act ions 	   sous	   7 	  
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orientat ions 	   et 	   a l l iant 	   26	   ministères 	   et 	   organismes 	   ( le 	   MDDEFP	   et 	   le 	   MRN	   ne	   se 	  
retrouvent 	  pas 	  sur 	  cette 	   l i s te , 	  mais 	  const i tuent 	  des 	  « 	  ministères 	  co l laborateurs 	  ») . 	   	  

La 	   Pol i t ique	   sur 	   l ’égal i té 	   entre 	   les 	   femmes	   et 	   les 	   hommes 	   prône	   l ’approche	  
transversa le , 	   ex igeant 	   que	   «	   les 	   act ions 	   gouvernementales 	   à 	   portée	   générale 	   so ient 	  
pensées 	   et 	   conçues	   en	   tenant 	   compte	   de	   leur 	   effet 	   sur 	   les 	   femmes	   et 	   les 	   hommes, 	  
dans 	   le 	   but 	   d ’év iter 	   qu’e l les 	   entra înent 	   un	   creusement	   des 	   inégal i tés . 	  » 	   (ACSF	   2011, 	  
34) . 	   Autrement	   d it , 	   une	   analyse 	   d i f férenciée	   se lon	   les 	   sexes 	   devra it 	   être 	   effectuée	  
pour 	   toutes 	   les 	   pol i t iques 	   et 	   act ions 	   gouvernementales 	   af in 	   d ’év iter 	   que	   les 	   impacts 	  
de	   ce l les-‐c i 	   aggravent 	   les 	   inégal i tés 	   ex istantes 	   entre 	   les 	   femmes	   et 	   les 	   hommes. 	  
Chacun	   des 	   ministères 	   et 	   organismes	   état iques 	   en	   est 	   responsable 	   (ACSF	   2011, 	   36) . 	  
Le 	   Consei l 	   du 	   statut 	   de	   la 	   femme,	   dans	   un	   av is 	   publ ié 	   en	   2011, 	   fa i t 	   les 	  
recommandat ions 	  su ivantes 	  concernant 	   l ’égal i té 	  des 	  sexes	   : 	  

10 . 	   Que 	   le 	   Conse i l 	   exécut i f 	   ex ige 	   des 	   ministères 	   et 	   organismes 	   que 	   tout 	   mémoire 	  
déposé 	   au 	   Conse i l 	   des 	   ministres 	   comprenne 	   une 	   nouvel le 	   sect ion 	   décr ivant 	  
l ’ in f luence 	  de 	   la 	  mesure 	  envisagée 	  sur 	   l ’égal i té 	  entre 	   les 	   	   femmes 	  et 	   les 	  hommes . 	  

11 . 	   Que 	   les 	  ministères 	   et 	   les 	   organismes 	   se 	   vo ient 	   accorder 	   des 	   ressources 	   humaines 	  
et 	   f inancières 	   su f f i santes 	   pour 	   soutenir 	   l ’appl icat ion 	   de 	   l ’analyse 	   d i f férenciée 	   se lon 	  
les 	   sexes 	  et 	  permettre 	  que 	  cette 	  analyse 	  so i t 	   réa l i sée 	  e f f icacement . 	  

12 . 	   Que 	   des 	   spéc ia l i s tes 	   en 	   analyse 	   d i f férenciée 	   se lon 	   les 	   sexes 	   so ient 	   mis 	   à 	   la 	  
d ispos i t ion 	   des 	   ministères 	   et 	   des 	   organismes 	   par 	   le 	   Secrétar iat 	   à 	   la 	   condit ion 	  
féminine 	   en 	   nombre 	   suf f i sant 	   pour 	   soutenir 	   l ’appropr iat ion 	   de 	   cette 	   approche 	   par 	  
ceux-‐c i 	   a ins i 	   que 	   la 	   cohérence 	   de 	   l ’act ion 	   gouvernementale 	   en 	   mat ière 	   d ’analyse 	  
d i f férenciée 	  se lon 	   les 	   sexes . 	  

	   … 	  

Le 	   gouvernement	   québécois 	   a 	   auss i 	   adopté	   un	   Plan	   d ’act ion	   en	   matière 	   d ’ADS	   2011-‐
2015. 	   Par 	   contre, 	   les 	   ministères 	   ayant 	   effectué	   ou	   envisagé	   les 	   act ions 	   concernant 	  
l ’ADS	   ne	   comprennent 	   n i 	   le 	   MRN	   ni 	   le 	   MDDEFP. 	   Des 	   35	   act ions 	   v isant 	   une	   ADS	   que	  
l ’on	   retrouve	   au	   p lan	   d’act ion, 	   une	   seule 	   est 	   re l iée 	   ( indirectement) 	   à 	   la 	   lutte 	   aux	  
changements 	   c l imat iques, 	   so it 	   la 	   p lanif icat ion	   des 	   transports 	   en	   commun. 	   Cette 	  
act ion	   v ise 	   entre 	   autres 	   l ’adaptat ion	  de	   l ’ADS	   aux	  pol i t iques 	   de	   transport 	   en	   commun	  
af in 	   d ’assurer 	   l ’accès 	   des 	   femmes	   à 	   la 	   santé, 	   à 	   l ’éducat ion	   et 	   au	   marché	   du	   travai l . 	  
On	   peut 	   constater 	   que	   le 	   p lan	   d ’act ion	   en	   mat ière 	   d ’ADS	   s ’appl ique	   surtout 	   à 	   des 	  
act ions 	   émanant 	   des 	   ministères 	   et 	   organismes	   œuvrant 	   dans	   le 	   p i l ier 	   typ iquement	  
« 	  soc ia l 	  » 	   du	   développement	   durable , 	   même	   s i 	   l ’ idée	   or ig ina le 	   de	   l ’approche	  
transversa le 	  éta it 	  d ’ impl iquer 	   tous 	   les 	  ministères 	  et 	  organismes	  gouvernementaux. 	   Le 	  
cadre	   lég is lat i f 	   est 	   peut-‐être 	   insuff isant 	   pour 	   inc iter 	   tous 	   les 	   ministères 	   à 	   appl iquer 	  
ces 	   pol i t iques, 	   puisque	   la 	   Lo i 	   sur 	   le 	   développement	   durable , 	   qu i 	   établ i t 	   un	   cadre	  
lég is lat i f 	   pour 	   toutes 	   les 	   déc is ions 	   du	   gouvernement	   québécois 	   et 	   mentionne	   parmi 	  



G e n r e  e t  c h a n g e m e n t s  c l i m a t i q u e s  2 1  

 

les 	   pr inc ipes 	   d irecteurs 	   l ’égal i té 	   soc ia le , 	   ne 	   mentionne	   pas 	   spéci f iquement	   l ’égal i té 	  
entre 	   les 	   femmes	  et 	   les 	  hommes. 	   	  

Malgré 	   les 	  out i ls 	   adoptés 	  par 	   le 	  gouvernement	  québécois 	  pour 	   l ’égal i té 	  des 	   sexes, 	   les 	  
pol i t iques 	   et 	   les 	   p lans 	   d ’act ion	   québécois 	   en	   matière 	   de	   lutte 	   aux	   changements 	  
c l imat iques 	   sont 	   s i lencieux	   sur 	   ce l le-‐c i 	   et 	   n ’ intègrent 	   pas 	   une	   analyse 	   d i f férenciée	  
se lon	   les 	  sexes. 	   	  

Le 	   Plan	   d ’act ion	   sur 	   les 	   changements 	   c l imatiques 	   2013-‐2020	   (PACC	   2020) 	   v ise 	   deux	  
grandes	   act ions 	   au	   Québec	   : 	   la 	   réduct ion	   des 	   émiss ions 	   de	   GES	   et 	   l ’adaptat ion	   (ou	  
l ’amél iorat ion	  de	   la 	  rés i l ience) 	  aux	  changements 	  c l imat iques. 	   	  

Sur 	   le 	   p lan	   de	   réduct ion	   des 	   GES, 	   le 	   Québec	   s ’est 	   f ixé 	   une	   c ib le 	   de	   20%	   de	   réduct ion	  
de	  GES	  sous	   le 	  n iveau	  de	  1990	  et 	  ce, 	  avant 	   l ’année	  2020. 	   	  

Le 	   PACC	   2020	   mise 	   sur 	   des 	   intervent ions 	   transversa les 	   et 	   sector ie l les 	   qui 	   se 	  
prêtera ient 	   pourtant 	   à 	   l ’ intégrat ion	   du	   genre, 	   notamment	   l ’aménagement	   du	  
terr i to ire 	   et 	   la 	   gest ion	   des 	   r isques, 	   le 	   développement	   de	   connaissances, 	   de 	   savoir-‐
fa ire 	   et 	   de	   technologies , 	   de 	   sens ib i l i sat ion	   et 	   de	   formation, 	   a ins i 	   que	   les 	  
intervent ions 	   dans 	   les 	   secteurs 	   des 	   transports , 	   des 	   bât iments , 	   des 	   mat ières 	  
rés iduel les 	   et 	   l ’agr icu lture 	   (PACC	   2020, 	   6) . 	   De	   p lus , 	   i l 	   ment ionne	   la 	   part ic ipat ion	   des 	  
indiv idus 	   : 	  

Par 	   son 	   pouvoir 	   d ’ in f luencer 	   et 	   de 	   modeler 	   nos 	   choix 	   de 	   gouvernance , 	   de 	  
product ion 	   et 	   de 	   consommation , 	   chacun 	   et 	   chacune 	   d ’entre 	   nous 	   peut 	   agir 	  
pour 	   or ienter 	   la 	   soc iété 	   québécoise 	   dans 	   la 	   vo ie 	   du 	   déve loppement 	   durable . 	   La 	  
part ic ipat ion 	   aux 	   débats 	   de 	   soc iété 	   pour 	   fa ire 	   va lo ir 	   la 	   pr ise 	   en 	   compte 	   des 	  
changements 	   c l imat iques , 	   le 	   choix 	   de 	   produits 	   locaux 	   et 	   peu 	   intens i f s 	   en 	  
carbone 	   ou 	   encore 	   l ’ut i l i sat ion 	   de 	   l ’autobus 	   ou 	   du 	   vé lo 	   pour 	   les 	   déplacements 	  
entre 	   le 	   travai l 	   e t 	   la 	  maison 	   sont 	   des 	   exemples 	   d ’act ions 	   concrètes 	   en 	  matière 	  
de 	  changements 	  c l imat iques 	  et 	  de 	  déve loppement 	  durable . 	   (PACC	  2020, 	  15) 	  

	  

Af in 	   d ’atte indre	   ses 	   object i fs 	   de	   réduct ion	   de	   GES, 	   le 	   PACC	   2020	  mise 	   également	   sur 	  
les 	   intervent ions 	   de	   nature	   technique	   a ins i 	   que	   sur 	   les 	   changements 	   de	  
comportements 	   (PACC	  2020, 	  20) . 	   	  

Malheureusement, 	   le 	   PACC	   est 	   s i lenc ieux	   sur 	   le 	   genre, 	   c ’est-‐à-‐d ire 	   sur 	   les 	   impacts 	  
d i f férenciés 	   de	   ces 	   intervent ions 	   sur 	   les 	   femmes	   et 	   les 	   hommes	   et 	   sur 	   les 	   d i f férents 	  
rô les 	  que	  ceux-‐c i 	  peuvent 	   jouer 	  dans 	   la 	  réduct ion	  des 	  émiss ions 	  GES. 	  

Concernant 	   l ’adaptat ion	   aux	   changements 	   c l imat iques, 	   le 	   PACC	   2020	   ident i f ie 	   les 	  
enjeux	   pr inc ipaux	   comme	   étant 	   le 	   b ien-‐être 	   de	   la 	   populat ion	   et 	   des 	   communautés, 	   la 	  
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poursuite 	   des 	   act iv i tés 	   économiques, 	   la 	   pérennité 	   des 	   bât iments 	   et 	   des 	  
infrastructures 	  et 	   le 	  maint ien	  des 	  serv ices 	  écologiques 	  essent ie ls 	   (PACC	  2020, 	  7) . 	   	  

Le 	   PACC	   2020	   fa it 	   auss i 	   référence	   à 	   p lus ieurs 	   autres 	   pol i t iques 	   et 	   stratégies 	   (p . 	   ex . 	  
mat ières 	   rés iduel les , 	   développement	   durable, 	   recherche	   et 	   innovat ion, 	   etc . ) , 	  mais 	   ne	  
fa it 	   aucune	   référence	   aux	   p lans 	   d ’act ion	   pour 	   l ’égal i té 	   entre 	   les 	   hommes	   et 	   les 	  
femmes	   et 	   pour 	   l ’ADS. 	   Pourtant , 	   on	   fa it 	   référence	   aux	   « 	  effets 	   sanita ires 	   accrus 	   de	   la 	  
pol lut ion	  atmosphér ique	  et 	  des 	   inégal i tés 	  soc ia les 	  » 	   (PACC	  2020, 	  14) . 	   	  

En 	   ce 	   qui 	   concerne	   le 	   développement	   des 	   connaissances, 	   le 	   PACC	   2020	  mentionne	   la 	  
créat ion	   d’un	   programme	   de	   recherche	   sur 	   les 	   impacts 	   soc ioéconomiques	   des 	  
changements 	   c l imat iques	   « 	  en	   regard	   de	   p lus ieurs 	   secteurs 	   économiques 	  » 	   et 	   sur 	  
l ’étude	   du	   rapport 	   coût-‐bénéf ice 	   des 	   mesures 	   d ’adaptat ion	   (PACC	   2020, 	   14) . 	   Encore	  
une	  fo is , 	   l ’ importance	  d’ intégrer 	   la 	  d imension	  de	  genre	  n ’est 	  pas 	  reconnue. 	  

De	   p lus , 	   le 	   PACC	   reconnaît 	   l ’ importance	   de	   la 	   d i f fus ion	   des 	   connaissances 	   et 	   des 	  
out i ls 	   de 	   sens ib i l i sat ion	   et 	   prévoit 	   entre 	   autres 	   la 	   créat ion	   d’un	   s i te 	   Internet 	  
gouvernemental 	   d ’ informations 	   sur 	   les 	   changements 	   c l imat iques 	   (PACC	   2020, 	   15) . 	  
Malgré 	   les 	   l iens 	   qui 	   ex istent 	   entre 	   le 	   genre	   et 	   les 	   percept ions 	   et 	   les 	   att i tudes 	   des 	  
indiv idus 	   envers 	   les 	   changements 	   c l imat iques, 	   comme	   nous	   le 	   verrons 	   p lus 	   bas, 	   le 	  
PACC	  n’en	  fa it 	  pas 	  mention. 	   	  

Le 	   gouvernement	   québécois 	   a 	   également	   adopté	   la 	   Stratégie 	   gouvernementale 	  
d ’adaptat ion	   aux	   changements 	   c l imatiques 	   2013-‐2020	   (SGACC) 	   af in 	   d ’assurer 	   que	   la 	  
populat ion	   québécoise 	   so it 	   en 	   mesure	   de	   s ’adapter 	   aux	   impacts 	   des 	   changements 	  
c l imat iques. 	   	   La 	   SGACC	   repose	   sur 	   les 	   mêmes	   grands	   enjeux	   que	   le 	   PACC	   et 	   établ i t 	  
huit 	  or ientat ions 	   : 	  

•  Intégrer 	   l ’adaptat ion	  aux	  changements 	  c l imat iques 	  à 	   l ’administrat ion	  publ ique; 	  

•  Développer 	   les 	  connaissances 	  et 	   les 	  savoir-‐ fa ire 	   (sur 	  ce 	  point , 	   la 	  Stratégie 	  note	  
l ’ importance	  de	  mieux	  documenter 	   les 	   impacts 	  soc iaux	  et 	  économiques	  des 	  
changements 	  c l imat iques) ; 	  

•  Sensib i l i ser 	  et 	   former; 	  

•  Aménager 	   le 	   terr i to ire 	  et 	  gérer 	   les 	  r isques 	  de	  façon	  à 	  réduire 	   les 	  
vu lnérabi l i tés ; 	  

•  Maintenir 	   la 	  santé 	  des 	   indiv idus 	  et 	  des 	  communautés; 	  

•  Préserver 	   la 	  prospér ité 	  économique; 	  
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•  Renforcer 	   la 	  pérennité 	  et 	   la 	  sécur ité 	  des 	  bât iments 	  et 	  des 	   infrastructures; 	  

•  Conserver 	   la 	  b iodivers i té 	  et 	   les 	  bénéf ices 	  offerts 	  par 	   les 	  écosystèmes. 	   	  

B ien	   que	   p lus ieurs 	   de	   ces 	   enjeux	   et 	   or ientat ions 	   comprennent 	   une	   d imension	   de	  
genre	   indéniable, 	  comme	   le 	  PACC	  2020, 	   la 	  SGACC	  demeure	  s i lenc ieuse	  quant 	  au	  genre	  
dans	   l ’adaptat ion	  aux	   changements 	   c l imat iques. 	   Par 	  exemple, 	   la 	   SGACC	   reconnaît 	  que	  
certa ines 	   personnes	   p lus 	   vulnérables 	   sont 	   suscept ib les 	   de	   subir 	   davantage	   les 	  
impacts 	   des 	   changements 	   c l imat iques, 	   comme	   les 	   personnes	   qui 	   sont 	   en	   mauvaise 	  
santé, 	   les 	  personnes	  habitant 	  des 	   logements 	  en	  mauvais 	  état , 	   les 	  pauvres, 	   les 	  enfants 	  
et 	   les 	   personnes	   âgées 	   (SGACC, 	   5) , 	   sans 	   toutefo is 	   mentionner 	   que	   la 	   p lupart 	   du	  
temps, 	   ces 	   personnes	   vulnérables 	   sont 	   des 	   femmes. 	   L ’augmentat ion	   des 	   i lots 	   de	  
chaleur 	  urbains 	  et 	   leurs 	   impacts 	  néfastes 	   sur 	   la 	   santé	   sont 	  auss i 	   reconnus	   (SGACC, 	  5) , 	  
mais 	   le 	   fa i t 	   que	   les 	   femmes	   so ient 	   p lus 	   touchées	   par 	   ces 	   phénomènes	   que	   les 	  
hommes	  passe	  sous 	  s i lence. 	  

Af in 	   de	   s ’adapter 	   aux	   changements 	   c l imat iques, 	   le 	   gouvernement	   québécois 	   d it 	   qu’ i l 	  
est 	   important 	  de	   réduire 	   les 	  vulnérabi l i tés 	  des 	  « 	  composantes 	   sensib les  »  ( et 	  donc	  de	  
b ien	  évaluer 	   ce l les-‐c i ) , 	  notamment	   les 	   indiv idus, 	  et 	  d ’accroître 	   la 	   rés i l ience	  de	  ce l les -‐
c i 	   (SGACC, 	   12-‐13) . 	   Or , 	   comme	   nous	   a l lons 	   le 	   vo ir , 	   en 	   ra ison	   des 	   inégal i tés 	   encore	  
ex istantes 	   entre 	   les 	   femmes	   et 	   les 	   hommes, 	   ce l les-‐c i 	   sont 	   p lus 	   suscept ib les 	   d ’être 	  
vulnérables 	   aux	   impacts 	   des 	   changements 	   c l imat iques, 	   ce 	   qui 	   n ’est 	  malheureusement	  
pas 	  reconnu	  dans	   la 	  stratégie 	  gouvernementale . 	   	  

***	  

Force	   est 	   de	   constater 	   que	   le 	   cadre	   jur id ique	   et 	   pol i t ique	   actuel 	   pour 	   la 	   lutte 	   aux	  
changements 	   c l imat iques 	   au	  Québec	   n’ intègre	   pas 	   la 	   d imension	   de	   genre , 	  même	   s i 	   le 	  
gouvernement	   québécois 	   a 	   mis 	   sur 	   p ied	   des 	   p lans 	   d ’act ion	   pour 	   l ’égal i té 	   entre 	   les 	  
hommes	   et 	   les 	   femmes	   et 	   pour 	   l ’ implantat ion	   de	   l ’ADS. 	   I l 	   semble 	   que	   les 	   enjeux	  
soc iaux	   et 	   environnementaux	   so ient 	   encore	   tra ités 	   en	   s i los 	   et 	   que	   l ’approche	  
transversa le 	   prônée	   par 	   le 	   gouvernement	   n ’est 	   pas 	   encore	   appl iquée	   aux	  
changements 	   c l imat iques. 	   De	   p lus , 	   i l 	   semble 	   que	   les 	   act ions 	   du	   gouvernement	   en	  
mat ière 	   d ’égal i té 	   des 	   sexes 	   ou	   d’ADS	   sont 	   pour 	   la 	   p lupart 	   re layées 	   au	   p i l ier 	   soc ia l 	   du	  
développement	  durable 	  et 	  ne	  sont 	  pas 	   intégrées 	  au 	  p i l ier 	  environnemental . 	  L ’absence	  
de	   la 	   d imension	   environnementale 	   dans	   la 	   pol i t ique	   sur 	   l ’égal i té 	   est 	  même	   soul ignée	  
par 	   le 	   Consei l 	   du 	   statut 	   de	   la 	   femme	   (ACSF	   2011, 	   131) , 	   qui 	   fa i t 	   d ’a i l leurs 	   les 	  
recommandat ions 	  su ivantes 	  dans	  son	  av is 	  publ ié 	  en	  2011: 	  

61 . 	   Que 	   le 	   prochain 	   p lan 	   d ’act ion 	   en 	   matière 	   d ’égal i té 	   entre 	   les 	   femmes 	   et 	   les 	  
hommes 	   intègre 	   la 	   quest ion 	   environnementale 	   et 	   ses 	   l iens 	   avec 	   la 	   santé 	   des 	   femmes 	  
et 	   la 	   santé 	  reproduct ive 	   : 	  
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… 

•  en 	   a joutant 	   des 	   act ions 	   à 	   l ’or ientat ion 	   6 , 	   Vers 	   une 	   p lus 	   grande 	   part ic ipat ion 	   des 	  
femmes 	  aux 	   instances 	  déc is ionnel les 	   : 	  

-  favor iser 	   la 	   nominat ion 	   de 	   femmes 	   a ins i 	   que 	   la 	   pr ise 	   en 	   compte 	   de 	   leurs 	  
préoccupat ions 	   et 	   de 	   leurs 	   beso ins 	   dans 	   les 	   instances 	   tra i tant 	   des 	  
quest ions 	  énergét iques 	  et 	  environnementales . 	  

62 . 	   Que 	   le 	   prochain 	   p lan 	   d ’act ion 	   en 	   matière 	   d ’égal i té 	   entre 	   les 	   femmes 	   et 	   les 	  
hommes 	   tra ite 	  de 	   la 	  quest ion 	  de 	   l ’égal i té 	  en 	  matière 	  de 	  déve loppement 	  durable 	   : 	  

•  en 	   a joutant 	   une 	   nouvel le 	   or ientat ion , 	   Pour 	   une 	   approche 	   gagnante 	   et 	   égal i ta ire 	  
de 	   déve loppement 	   durable , 	   dans 	   laquel le 	   on 	   pourrait 	   trouver 	   les 	   ob ject i f s 	  
su ivants 	  ou 	   les 	  act ions 	  su ivantes 	   : 	  

-‐ 	   que 	   le 	   ministère 	   du 	   Développement 	   durable , 	   de 	   l ’Environnement 	   et 	   des 	  
Parcs 	   inc lue 	   l ’égal i té 	   entre 	   les 	   femmes 	   et 	   les 	   hommes 	   dans 	   sa 	   démarche 	   de 	  
déve loppement 	   durable , 	   notamment 	   en 	   déve loppant 	   des 	   out i l s 	   a f in 	   de 	  
soutenir 	   les 	   ministères 	   et 	   les 	   organismes 	   dans 	   l ’appl icat ion 	   du 	   pr inc ipe 	   de 	  
l ’égal i té 	  entre 	   les 	   femmes 	  et 	   les 	  hommes 	  dans 	   leurs 	  p lans 	  d ’act ion ; 	  

-‐ 	   qu ’une 	   formation 	   concernant 	   l ’appl icat ion 	   de 	   l ’analyse 	   d i f férenciée 	   se lon 	  
les 	   sexes 	   en 	  matière 	   de 	   déve loppement 	   durable 	   so i t 	   déve loppée 	   et 	   o f ferte 	   aux 	  
ministères , 	   aux 	   organismes 	   gouvernementaux 	   et 	   dans 	   les 	   l ieux 	   déc is ionnels 	  
rég ionaux 	  et 	   locaux; 	  

-‐ 	   qu ’à 	   part ir 	   de 	   l ’exemple 	   des 	   pays 	   nordiques , 	   comme	   la 	   Suède , 	   un 	  
argumentaire 	   so i t 	   déve loppé 	   concernant 	   le 	   l ien 	   entre 	   l ’égal i té 	   entre 	   les 	  
femmes 	   et 	   les 	   hommes 	   et 	   la 	   prospér i té 	   économique 	   du 	   Québec 	   dans 	   un	  
contexte 	  de 	  déve loppement 	  durable ; 	  

-‐ 	   que 	   le 	  ministère 	  des 	  A f fa ires 	  munic ipales , 	   des 	  Régions 	   et 	   de 	   l ’Occupat ion 	  du 	  
terr i to ire , 	   dont 	   le 	   p lan 	   d ’act ion 	   de 	   déve loppement 	   durable 	   prévoit , 	   entre 	  
autres , 	   d ’accompagner 	   les 	   conférences 	   rég ionales 	   des 	   é lus 	   dans 	   la 	   pr ise 	   en 	  
compte 	   des 	   pr inc ipes 	   de 	   déve loppement 	   durable 	   lors 	   de 	   la 	   mise 	   en 	   œuvre 	   et 	  
de 	   la 	   rév is ion 	   de 	   leurs 	   p lans 	   quinquennaux 	   de 	   déve loppement , 	   favor ise 	   auss i 	  
l ’ intégrat ion 	  du 	  pr inc ipe 	  d ’égal i té 	  entre 	   les 	   femmes 	  et 	   les 	  hommes; 	  

-‐ 	   que 	   le 	   ministère 	   du 	   Développement 	   économique , 	   de 	   l ’ Innovat ion 	   et 	   de 	  
l ’Exportat ion 	   s ’assure 	   de 	   favor iser 	   l ’ intégrat ion 	   des 	   femmes 	   à 	   toutes 	   les 	  
é tapes 	  du 	  déve loppement 	  de 	  nouvel les 	   technologies ; 	  

-‐ 	   que 	   le 	   ministère 	   du 	   Développement 	   durable , 	   de 	   l ’Environnement 	   et 	   des 	  
Parcs 	   et 	   le 	   ministère 	   de 	   la 	   Culture , 	   des 	   Communicat ions 	   et 	   de 	   la 	   Condit ion 	  
féminine 	   encouragent 	   les 	   ministères 	   et 	   les 	   organismes	   nat ionaux 	   et 	  
rég ionaux 	   à 	   ut i l i ser 	   l ’analyse 	   d i f férenciée 	   se lon 	   les 	   sexes 	   et 	   à 	   inc lure 	   les 	  
femmes 	   dans 	   les 	   processus 	   de 	   déve loppement 	   de 	   pol i t iques 	   et 	   d ’out i l s 	   dans 	   le 	  
cadre 	   des 	   changements 	   c l imat iques 	   ou 	   d ’autres 	   problématiques 	  
environnementales . 	   (ACSF	  2011, 	  141-‐42) 	  
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L’absence	  de 	  reconnaissance	  des 	   l iens 	  entre 	  
le 	  genre 	  et 	   la 	   lutte 	  aux 	  changements 	  
c l imatiques 	  
Les 	   lo is 	  et 	  pol i t iques 	  v isant 	   la 	   lutte 	  aux	  changements 	  c l imat iques	  ne	   font 	  donc	  pas 	   les 	  
ponts 	   nécessa ires 	   avec 	   les 	   pol i t iques 	   et 	   stratégies 	   gouvernementales 	   en	   terme	  
d’égal i té 	  entre 	   les 	  sexes. 	  Le 	  résultat 	  est 	   l ’absence	  d’analyse 	  des 	  enjeux	  de	  genre	  dans	  
la 	   lutte 	   aux	   changements 	   c l imat iques 	   au	   Québec 3. 	   De	   p lus , 	   le 	   MDDEFP	   et 	   le 	   MRN	  
n’ont 	   pas 	   encore	   appl iqué	   le 	   Plan	   d ’act ion	   en	  matière 	   d ’ADS 	   à 	   leurs 	   act iv i tés 	   (PAADS	  
2011; 	  entrevue	  avec	  Mme	  Gendreau	  du	  SCF) . 	   	  

L ’absence	   de	   reconnaissance	   des 	   l iens 	   entre 	   le 	   genre	   et 	   les 	   changements 	   c l imat iques 	  
dans	   les 	   lo is 	   et 	   pol i t iques 	   gouvernementales 	   est 	   auss i 	   constatée	   dans 	   la 	   soc iété 	  
québécoise. 	   En 	   effet , 	   en 	   communiquant 	   avec 	   les 	   groupes	   de	   femmes	   et 	   les 	   groupes	  
environnementaux	   af in 	   de	   so l l ic i ter 	   leur 	   part ic ipat ion	   aux	   groupes	   de	   d iscuss ion	  
or ig ina lement	   p lanif iés , 	   nous	   nous	   sommes	   rapidement	   aperçues 	   que	   la 	  
problématique	   de	   genre	   et 	   changements 	   c l imat iques	   éta it 	   méconnue	   par 	   la 	   p lupart 	  
d ’entre 	   eux. 	   Les 	   changements 	   c l imat iques 	   ne	   sont 	   pas 	   présents 	   dans	   les 	   luttes 	   des 	  
groupes	   de	   femmes. 	   Les 	   groupes	   de	   femmes	   se 	   préoccupent 	   des 	   quest ions 	  
environnementales 	   surtout 	   lorsque	  ce l les-‐c i 	   sont 	   re l iées 	  à 	   la 	   santé 	  des 	   femmes	  et 	  des 	  
enfants , 	   à 	   la 	   qual i té 	   de	   v ie 	   (au	   n iveau	   des 	   quart iers , 	   par 	   exemple	   les 	   espaces 	   verts) , 	  
ou	   encore	   à 	   l ’access ib i l i té 	   des 	   serv ices 	   publ ics 	   (par 	   ex . 	   le 	   transport 	   en	   commun). 	   Par 	  
exemple, 	   l ’Afeas 	   a 	   adopté	   des 	   proposit ions 	   sur 	   p lus ieurs 	   quest ions 	  
environnementales 	   re l iées 	   à 	   la 	   santé 	   et 	   la 	   qual i té 	   de	   v ie , 	   comme	   par 	   exemple	   les 	  
produits 	   tox iques	   dans	   les 	   cosmétiques, 	   la 	   qual i té 	   de	   l ’eau	   et 	   la 	   fermeture	   de	   la 	  
centra le 	   nucléa ire 	   Gent i l ly . 	   	   L ’Afeas 	   a 	   auss i 	   encouragé	   des 	   « 	  projets 	   rassembleurs 	  » 	  
comme	   la 	   campagne	   « 	  du	   Québécois 	   dans 	  mon	   cabas»4	  qui 	   bénéf ic ient 	   indirectement	  
la 	   lutte 	  aux	  changements 	  c l imat iques. 	  De	  même,	   la 	  Fédérat ion	  des 	   femmes	  du	  Québec	  
comprend	   dans 	   sa 	   p late-‐forme	   pol i t ique	   la 	   revendicat ion	   du	   droit 	   à 	   un	  
environnement	  sa in , 	  un	  des 	  « 	  droits 	   fondamentaux	  pour 	   les 	   femmes	  »5. 	   	  

Les 	   enjeux	   de	   genre	   ne	   font 	   pas 	   part ie 	   des 	   préoccupat ions 	   des 	   groupes	  
environnementaux	   ag issant 	   dans	   la 	   lutte 	   aux	   changements 	   c l imat iques, 	   à 	   l ’except ion	  
de	   quelques	   femmes	   impl iquées	   dans	   ces 	   mouvements. 	   Cependant, 	   les 	   gens 	  

                                                             
3	  Eyzaguirre	  fait	  le	  même	  constat	  pour	  les	  politiques	  canadiennes,	  à	  l’exception	  de	  l’Agence	  canadienne	  de	  développement	  
international	  (ACDI)	  dans	  le	  financement	  de	  projets	  de	  lutte	  aux	  changements	  climatiques	  dans	  des	  pays	  en	  
développement	  :	  Voir	  Eyzaguirre,	  2008,	  3.	  
4	  Projet	  rassembleur	  2008-‐2009	  :	  http://www.afeas.qc.ca/que-‐faisons-‐nous/dossiers-‐prioritaires/projet-‐rassembleur-‐
2008-‐2009-‐lachat-‐chez-‐nous-‐du-‐quebecois-‐dans-‐mon-‐cabas/	  	  
5	  Voir	  la	  mission	  et	  les	  objectifs	  de	  la	  FFQ	  :	  http://www.ffq.qc.ca/a-‐propos/qu%E2%80%99est-‐ce-‐que-‐la-‐ffq/mission/	  	  
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rencontrés 	   dans	   le 	   mi l ieu 	   environnemental 	   et 	   dans 	   le 	   mi l ieu 	   des 	   groupes	   de	   femmes	  
ont 	   tous 	   expr imé	   un	   intérêt 	   quant 	   aux	   l iens 	   entre 	   le 	   genre	   et 	   les 	   changements 	  
c l imat iques. 	   	  

Nous	  avons	  donc	  exploré 	  avec	   les 	  personnes	   rencontrées 	   les 	  expl icat ions 	  poss ib les 	  de	  
l ’absence	   de	   cette 	   problématique	   au	   se in 	   des 	   groupes	   de	   femmes	   et 	   des 	   groupes	  
écologistes . 	   	  

D ’abord, 	   les 	   changements 	   c l imat iques 	   demeurent 	   un	   enjeu	   lo inta in 	   en	   temps	   et 	   en	  
espace, 	   les 	   impacts 	   de	   ceux-‐c i 	   étant 	   perçus 	   comme	   uniquement	   subis 	   par 	   les 	  
populat ions 	   des 	   pays 	   du	   « 	  Sud	  » 	   et 	   re levant 	   du	   futur . 	   B ien	   que	   la 	   température	   et 	   les 	  
var iat ions 	   c l imat iques	   so ient 	   une	   préoccupat ion, 	   surtout 	   dans	   les 	   rég ions 	   rura les , 	   les 	  
l iens 	   entre 	   ce l les-‐c i 	   et 	   les 	   changements 	   c l imat iques 	   ne	   sont 	   pas 	   toujours 	   fa i ts . 	  
L ’except ion	   à 	   ce 	   constat 	   est 	   b ien	   év idemment	   les 	   femmes, 	   en	   major i té 	   autochtones, 	  
du	   Nord	   québécois 	   et 	   canadien, 	   qui 	   ont 	   été 	  mentionnées	   par 	   p lus ieurs 	   part ic ipantes. 	  
Ce	   constat 	   ne	   surprend	   pas 	   s i 	   l ’on 	   compare	   avec 	   les 	   art ic les 	   sc ient i f iques 	   sur 	   la 	  
quest ion	   des 	   percept ions 	   et 	   de	   la 	   compréhension	   des 	   changements 	   c l imat iques	   dans	  
les 	  pays 	  développés, 	  qui 	   indiquent 	  que	   la 	  major i té 	  des 	   gens	  dans	   les 	  pays 	  développés	  
perçoivent 	   les 	   changements 	   c l imat iques	   comme	   concernant 	   d ’autres 	   personnes	   dans	  
d ’autres 	  pays 	  et 	  dans	   l ’avenir 	   (Wolf 	  &Moser 	  2011, 	  548) . 	   	  

Les 	   changements 	   c l imat iques 	   sont 	   auss i 	   mal 	   compris 	   et 	   souvent 	   confondus 	   avec 	  
d ’autres 	   enjeux	   environnementaux, 	   par 	   exemple	   la 	   pol lut ion	   de	   l ’a ir 	   ou	  
l ’appauvr issement	   de	   la 	   couche	   d’ozone	   (Wolf 	   &	   Moser 	   2011, 	   548) . 	   En 	   mi l ieu 	  
agr ico le , 	   la 	   protect ion	   de	   l ’eau	   en	   qual i té 	   et 	   en	   quant ité 	   semble 	   être 	   l ’en jeu	  
pr inc ipal , 	   mais 	   les 	   l iens 	   entre 	   ce l le-‐c i 	   et 	   les 	   changements 	   c l imat iques 	   ne	   sont 	   pas 	  
souvent 	   fa i ts . 	   Par 	   contre, 	   un	   décideur 	   dans 	   le 	   mi l ieu 	   munic ipal 	   a 	   expl iqué	   que	   la 	  
f réquence	   accrue	   des 	   p lu ies 	   torrent ie l les , 	   causée	   par 	   les 	   changements 	   c l imat iques, 	   a 	  
un	   impact 	   sur 	   la 	   gest ion	   du	   ru isse l lement	   des 	   eaux, 	   par 	   exemple, 	   dans 	   la 	  manière 	   de	  
creuser 	   les 	   fossés. 	   	  

Une	   autre 	   expl icat ion	   soulevée	   par 	   certa ines 	   des 	   personnes	   interv iewées	   pour 	  
l ’absence	   de	   l iens 	   entre 	   le 	   genre	   et 	   les 	   changements 	   c l imat iques	   est 	   que	   cet 	   enjeu	  
est 	   couramment	   perçu	   comme	   hautement	   technique	   et 	   sc ient i f ique, 	   et 	   que	   le 	  
d iscours 	   est 	   tenu	   par 	   des 	   experts . 	   Une	   part ic ipante	   a 	   même	   soulevé	   l ’ image	   de	  
« 	  Mess ieurs 	   en	   sarraus 	  » 	   pour 	   dés igner 	   les 	   changements 	   c l imat iques…	   Cet 	   enjeu	   se 	  
retrouve	   lo in 	   du	   quot id ien	   des 	   gens	   en	   général , 	   et 	   des 	   femmes	   en	   part icu l ier . 	  
Certa ines 	  personnes	   rencontrées 	  pensent 	  qu’au	  Québec	   la 	   p lupart 	   des 	   gens 	  ne	   voient 	  
pas 	   comment	   les 	   changements 	   c l imat iques 	   auront 	   un	   impact 	   sur 	   leur 	   v ie 	   ou	   comment	  
i l s 	   peuvent 	   contr ibuer 	   à 	   la 	   réduct ion	   des 	   émiss ions 	   de	   GES. 	   Les 	   impacts 	   semblent 	  
lo inta ins 	   et 	   les 	   so lut ions 	   surtout 	   technologiques	   et 	   techniques	   (Wolf 	   &	   Moser 	   2011, 	  
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548	   &	   559) . 	   Cette 	   percept ion	   est 	   probablement	   fondée	   dans	   le 	   d iscours 	   pol i t ique, 	  
puisqu’à 	   tous 	   les 	  n iveaux, 	   les 	  so lut ions 	   techniques, 	  notamment	   le 	  captage	  de	  carbone	  
et 	   le 	   marché	   d’échange	   d’émiss ions 	   de	   GES, 	   semblent 	   être 	   favor isées 	   par 	   les 	  
déc ideurs-‐es 	   pol i t iques. 	   Le 	   d iscours 	   techno-‐sc ient i f ique	   qui 	   caractér ise 	   l ’enjeu	   des 	  
changements 	   c l imat iques 	   est 	   d ’a i l leurs 	   cr i t iqué	   par 	   p lus ieurs 	   auteures 	   féministes 	  
puisqu’ i l 	   sert 	   entre 	   autres 	   à 	   rendre	   les 	   femmes	   et 	   leurs 	   préoccupat ions 	   inv is ib les 	   et 	  
même	   à 	   les 	   écarter 	   des 	   débats 	   (MacGregor 	   2010; 	   Dankelman	   2002; 	   Hemmati 	   2008). 	  
MacGregor 	   soul igne	   d’a i l leurs 	   que	   l ’enjeu	   des 	   changements 	   c l imat iques	   a 	   serv i 	   à 	  
mascul in iser 	   l ’environnemental isme	  (MacGregor 	  2010) . 	  

De	   p lus , 	   certa ines 	   personnes 	   rencontrées 	   ont 	   soulevé	   le 	   fa it 	   que	   les 	   changements 	  
c l imat iques 	   sont 	   un	   enjeu	   re l ié 	   au	   secteur 	   de	   l ’énergie 	   et 	   que	   l ’énergie 	   est 	   re l iée 	  
d irectement	   au	   pouvoir . 	   Cette 	   re lat ion	   int ime	   entre 	   la 	   lutte 	   aux	   changements 	  
c l imat iques 	   et 	   le 	   pouvoir 	   fa i t 	   que	   cet 	   enjeu	   demeure	   major ita irement	   une	   « 	  affa ire 	  
de	   gars 	  » . 	   	   Une	   part ic ipante	   travai l lant 	   au	   se in 	   d ’un	   groupe	   écologiste 	   québécois 	   a 	  
d ’a i l leurs 	   indiqué	   qu’e l le 	   éta it 	   la 	   « 	  seule 	   f i l le 	  » 	   parmi 	   les 	   d i f férents 	   groupes	  
québécois 	   engagés 	   spéci f iquement	   dans	   la 	   lutte 	   aux	   changements 	   c l imat iques. 	   	   Se lon	  
cette 	   part ic ipante, 	   la 	   délégat ion	   canadienne	   dans	   les 	   négociat ions 	   internat ionales 	  
portant 	   sur 	   les 	   changements 	   c l imat iques	   est 	   auss i 	   major i ta irement	   composée	  
d’hommes. 	   Par 	   exemple, 	   à 	   la 	   dernière 	   Conférence	   des 	   Part ies 	   de	   la 	   CNUCC, 	   le 	  
pourcentage	   de	   femmes	   au	   se in 	   des 	   délégat ions 	   nat ionales 	   éta ient 	   d ’au	   p lus 	   30%	   et 	  
les 	   femmes	   représentaient 	   au	   p lus 	   15%	   des 	   	   chefs 	   des 	   délégat ions 	   (Sk inner 	   2012, 	   4) . 	  
Le 	   taux	   des 	   employées	   de	   Ressources 	   Canada	   et 	   de	   Environnement	   Canada	   est 	  
infér ieur 	  à 	  ce lu i 	  pour 	   la 	   fonct ion	  publ ique	  dans 	  son	  ensemble	   (MacGregor 	  2010) . 	  

I l 	   est 	   auss i 	   fac i le 	   de	   constater 	   que	   l ’espace	   médiat ique	   autour 	   de	   l ’enjeu	   des 	  
changements 	   c l imat iques 	   est 	   occupé	   exc lus ivement	   par 	   des 	   hommes	   (p . 	   ex . 	   Steven	  
Gui lbeault , 	   Sydney	   R ibaux	   et 	   Hugo	   Séguin 	   d ’Équiterre, 	   André	   Bél is le 	   et 	   Patr ick 	   Bonin 	  
de	   l ’AQLPA). 	   	  

F ina lement, 	   les 	   groupes	   de	   femmes	   rencontrés 	   ne	   se 	   penchent 	   pas 	   sur 	   l ’enjeu	   des 	  
changements 	   c l imat iques 	   parce	   qu’ i ls 	   manquent 	   de	   ressources. 	   En 	   effet , 	   p lus ieurs 	  
mi l i tantes 	   ont 	   soul igné	   le 	   fa i t 	   que	   les 	   subvent ions 	   à 	   ces 	   groupes	   d iminuent 	   chaque	  
année	   et 	   que	   les 	   ressources 	   sont 	   insuff isantes 	   pour 	   rempl ir 	   leur 	   mandat 	   actuel . 	   Les 	  
changements 	   c l imat iques 	   ne	   fa isant 	   pas 	   spéci f iquement	   part ie 	   de	   la 	   miss ion	   des 	  
groupes	  de	  femmes, 	  ceux-‐c i 	  n ’ont 	  tout 	  s implement	  pas 	   les 	  ressources 	  pour 	  en	  tra iter . 	   	   	  

Nous	   pouvons	   donc	   constater 	   qu’à 	   l ’except ion	   de	   quelques 	  mi l i tantes , 	   la 	   p lupart 	   des 	  
acteurs 	   dans	   les 	   secteurs 	   environnementaux	   ne	   sont 	   pas 	   sens ib i l i sés 	   à 	   la 	   quest ion	   de	  
genre	  dans	   la 	   lutte 	   aux	   changements 	   c l imat iques 	   et 	   que	   les 	   groupes	   de	   femmes	  ne	   se 	  
penchent 	   pas 	   act ivement	   sur 	   l ’enjeu	   des 	   changements 	   c l imat iques. 	   	   I l 	   semble 	   donc	  
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que	   les 	   enjeux	   environnementaux	   et 	   les 	   enjeux	   de	   femmes	   demeurent 	   dans	   leur 	   s i lo 	  
respect i f , 	   b ien	   qu’ i l 	   ex iste 	   une	   ouverture 	   de	   part 	   et 	   d ’autre 	   quant 	   à 	   l ’explorat ion	   de	  
cette 	   problématique. 	   La 	   première	   étape	   dans	   l ’ intégrat ion	   du	   genre	   dans	   la 	   lutte 	  
québécoise 	   aux	   changements 	   c l imat iques	   est 	   donc	   la 	   démonstrat ion	   des 	   l iens 	   qui 	  
ex istent 	   entre 	   le 	   genre	   et 	   les 	   changements 	   c l imat iques 	   dans	   un	   contexte 	   québécois 	  
ou	   nord-‐américa in 	   et 	   la 	   sens ib i l i sat ion	   des 	   gens 	  œuvrant 	   dans 	   ces 	   secteurs. 	   De	   p lus , 	  
comme	   i l 	   a 	   été 	   noté	   par 	   l ’une	   des 	   personnes	   rencontrées, 	   cette 	   campagne	  
d’éducat ion	   doit 	   c ib ler 	   les 	   groupes	   écologistes 	   et 	   les 	   groupes	   de	   femmes	  
d i f féremment. 	   	   	  

	  

Enjeux	  de 	  genre	  rel iés 	  aux 	  changements 	  
c l imatiques 	  
Comme	   nous	   l ’avons	   déjà 	   soulevé, 	   l ’on	   considère	   surtout 	   les 	   changements 	  
c l imat iques 	   comme	   un	   enjeu	   environnemental 	   technique	   et 	   lo inta in 	   avec 	   des 	  
so lut ions 	   technologiques. 	   Pourtant , 	   cet 	   enjeu	   environnemental 	   est 	   surtout 	   un	   enjeu	  
soc ia l , 	   économique	   et 	   pol i t ique, 	   ayant 	   des 	   impl icat ions 	   importantes 	   pour 	   la 	   soc iété, 	  
la 	   just ice 	  soc ia le 	  et 	   l ’égal i té 	   (Sk inner 	  2012, 	  2) . 	  

L ’ intégrat ion	   de	   la 	   d imension	   genre	   dans 	   les 	   stratégies 	   de	   réduct ion	   de	   GES	   et 	  
d ’adaptat ion	   aux	   changements 	   c l imat iques	   est 	   tout 	   d ’abord	   une	   quest ion	   d’équité 	   et 	  
d ’égal i té 	   (E IGE	   2012, 	   18) . 	   En 	   effet , 	   cons idérant 	   les 	   inégal i tés 	   systémiques	   entre 	   les 	  
femmes	   et 	   les 	   hommes, 	   toute 	   pol i t ique	   qui 	   ne	   t ient 	   pas 	   compte	   du	   genre	   r isque	   de	  
perpétuer 	   ou	   même	   d’exacerber 	   ces 	   inégal i tés 	   (Chal i four 	   2010, 	   173) . 	   	   Les 	   femmes	  
doivent 	   avoir 	   une	   p lace	   égale 	   à 	   ce l les 	   des 	   hommes	   dans	   la 	   pr ise 	   de	   décis ions 	   re l iées 	  
aux	   changements 	   c l imat iques, 	   à 	   tous 	   les 	   n iveaux	   au	   se in 	   des 	   gouvernements 	   auss i 	  
b ien	   que	   dans	   la 	   soc iété 	   c iv i le . 	   De	   p lus , 	   les 	   femmes	   sont 	   p lus 	   impl iquées 	   aux	   n iveaux	  
local 	   et 	   rég ional 	   qu’e l les 	   ne	   le 	   sont 	   au 	   n iveau	   nat ional 	   ou	   internat ional 	   (A lber 	   &	  
Hemmati 	   2011, 	   3) . 	   Pour 	   cette 	   ra ison, 	   et 	   parce	   que	   la 	   lutte 	   aux	   changements 	  
c l imat iques 	  passe	   forcément	  par 	  des 	  pol i t iques 	  munic ipales 	  et 	   rég ionales , 	  une	  grande	  
part ie 	  des 	  déc is ions 	  doivent 	  être 	  pr ises 	  au	  n iveau	  des 	  munic ipal i tés 	  et 	  des 	  régions. 	   	  

Les 	   enjeux	   de	   genre	   re l iés 	   aux	   changements 	   c l imat iques	   peuvent 	   être 	   d iv isés 	   en	   tro is 	  
grandes	   catégor ies . 	   D’abord, 	   i l 	   y 	   a 	   les 	   impacts 	   d i f férenciés 	   entre 	   les 	   femmes	   et 	   les 	  
hommes	   des 	   changements 	   c l imat iques. 	   En 	   effet , 	   comme	   nous	   le 	   verrons, 	   des 	   études	  
démontrent 	   que	   les 	   impacts 	   des 	   changements 	   c l imat iques 	   ne	   sont 	   pas 	   les 	   mêmes	  
pour 	   les 	   femmes	   que	   pour 	   les 	   hommes. 	   Généralement	   p lus 	   pauvres, 	   les 	   femmes	   sont 	  
p lus 	   vu lnérables 	   à 	   ces 	   impacts. 	   	   Ensuite , 	   nous	   aborderons	   la 	   réduct ion	   des 	   émiss ions 	  
de	   gaz 	   à 	   effet 	   de	   serre 	   (GES) 	   et 	   la 	   contr ibut ion	   des 	   femmes	   et 	   des 	   hommes	   à 	   la 	   lutte 	  



G e n r e  e t  c h a n g e m e n t s  c l i m a t i q u e s  2 9  

 

aux	   changements 	   c l imat iques. 	   En 	   tro is ième	   l ieu, 	   nous	   nous	   attarderons	   à 	   la 	   quest ion	  
de	   l ’adaptat ion	  aux	  changements 	  c l imat iques. 	   	  

Impa c t s 	   d i f f é r e n c i é s 	  

Le 	   droit 	   internat ional 	   et 	   les 	   pol i t iques 	   québécoises 	   par lent 	   des 	   impacts 	   des 	  
changements 	   c l imat iques 	   en	   termes	   de	   « 	  vulnérabi l i té 	  » . 	   Cette 	   vulnérabi l i té 	   est 	  
inf luencée	   par 	   des 	   facteurs 	   te l les 	   la 	   pauvreté, 	   la 	   d iscr iminat ion	   et 	   l ’exc lus ion	  
(A lber&Hemmati 	   2011, 	   3) . 	   Comme	   nous	   l ’avons	   ment ionné	   p lus 	   haut, 	   la 	   Stratégie 	  
québécoise 	   pour 	   l ’adaptat ion	   aux	   changements 	   c l imatiques 	   vise 	   auss i 	   à 	   protéger 	   les 	  
populat ions 	   les 	   p lus 	   vu lnérables 	   des 	   impacts . 	   Or , 	   puisqu’ i l 	   ex iste 	   encore	   des 	   écarts 	  
de	   revenus	   entre 	   les 	   hommes	   et 	   les 	   femmes	   au	   Québec, 	   les 	   femmes	   v ivent 	   p lus 	  
souvent 	   dans 	   la 	   pauvreté 	   que	   les 	   hommes, 	   surtout 	   les 	   femmes	  monoparenta les 	   et 	   les 	  
femmes	  âgées 	  de	  p lus 	  de	  50	  ans 	   (ACSF	  2011, 	  66-‐68) . 	  Cette 	   insuff isance	  de	  revenus	   les 	  
rend	   donc	   p lus 	   vu lnérables 	   que	   les 	   hommes	   aux	   impacts 	   des 	   changements 	  
c l imat iques. 	   D’autres 	   groupes	   suscept ib les 	   de	   ressent ir 	   une	   insuff isance	   de	   revenus	  
sont 	   les 	   jeunes	   de	   16-‐24	   ans, 	   les 	   prestata ires 	   de	   l ’a ide	   soc ia le , 	   les 	   personnes	   seules , 	  
les 	   minor ités 	   v is ib les , 	   les 	   personnes	   immigrantes 	   et 	   les 	   populat ions 	   autochtones	  
( ib id . ) . 	   	  

Par 	   exemple, 	   les 	   canicu les , 	   qui 	   seront 	   de	   p lus 	   en	   p lus 	   fréquentes 	   en	   ra ison	   des 	  
changements 	   c l imat iques, 	   ont 	   des 	   impacts 	   d i f férents 	   sur 	   les 	   femmes	   et 	   les 	   hommes. 	  
En 	   effet , 	   de 	   nombreuses 	   études	   dans	   d i f férents 	   pays 	   développés	   démontrent 	   que	   les 	  
p lus 	   af fectés 	   par 	   les 	   canicules 	   sont 	   les 	   enfants 	   en	  bas 	   âge, 	   les 	   gens 	   âgés, 	   les 	  malades 	  
et 	   les 	   pauvres. 	   Puisque	   les 	   femmes	   v ivent 	   p lus 	   souvent 	   dans	   la 	   pauvreté 	   que	   les 	  
hommes	   (ACSF	   2011, 	   24-‐25, 	   66-‐68	   ; 	   Consei l 	   des 	   Montréala ises 	   2009, 	   15) , 	   qu’e l les 	  
v ivent 	   p lus 	   longtemps	   que	   ceux-‐c i 	   et 	   qu’e l les 	   assument	   p lus 	   souvent 	   que	   les 	   hommes	  
la 	   responsabi l i té 	  des 	   so ins 	  des 	  enfants , 	  des 	  gens 	  âgés 	  et 	  des 	  malades, 	  e l les 	   sont 	  donc	  
d i f féremment	   affectées 	   par 	   les 	   canicules 	   que	   ne	   le 	   sont 	   les 	   hommes	   (E IGE	   2012; 	  
P irard 	  et 	  a l 	   2005) . 	  De	  p lus , 	   comme	   le 	   rapporte 	  Duncan, 	  « 	   [ l ]es 	  hommes	  et 	   les 	   femmes	  
ne	   réagissent 	   pas 	   de	   la 	   même	   façon	   à 	   la 	   chaleur 	   extrême. 	   Les 	   femmes	   transpirent 	  
moins, 	   ont 	   un	   taux	   métabol ique	   p lus 	   é levé	   et 	   des 	   t issus 	   adipeux	   sous-‐cutanés 	   p lus 	  
importants 	   qui 	   les 	   empêchent 	   de	   se 	   rafra îch ir 	   auss i 	   rapidement	   que	   les 	   hommes. 	  
E l les 	   sont 	   donc	   moins 	   to lérantes 	   à 	   un	   stress 	   thermique	   imposé. 	   » 	   (Duncan	   2008) .  
Pourtant , 	   le 	   PACC	   2020, 	   qui 	   veut 	   amél iorer 	   la 	   rés i l ience	   de	   la 	   populat ion	   aux	   vagues	  
de	  chaleur 	   intense	  par 	  des 	  systèmes	  d’a lerte 	   té léphonique	  et 	  par 	   Internet , 	  ne 	   fa i t 	  pas 	  
spéci f iquement	   ment ion	   des 	   femmes	   comme	   groupe	   de	   personnes	   «	  d ites 	  
vu lnérables 	  » . 	   	   Les 	   mesures 	   envisagées 	   t iendront-‐e l les 	   compte	   des 	   besoins 	  
spéci f iques 	  des 	   femmes?  
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Les 	   femmes	   sont 	   auss i 	   d i f féremment	   touchées	  par 	   les 	   catastrophes	  naturel les 	  que	   les 	  
hommes	   (Duncan	   2008) . 	   Une	   étude	   de	   Neumayer 	   et 	   P lümper	   dans 	   141	   pays 	   a 	  
démontré 	   que	   les 	   catastrophes	   naturel les 	   causent 	   une	   d iminut ion	   de	   l ’espérance	   de	  
v ie 	   des 	   femmes, 	   ce 	   qui 	   réduit 	   considérablement	   l ’écart 	   d ’espérance	   de	   v ie 	   entre 	   les 	  
femmes	   et 	   les 	   hommes	   (Neumayer 	   and	   P lümper	   2007) . 	   Les 	   auteures 	   expl iquent 	   que	  
ces 	   impacts 	   genrés 	   sont 	   causés 	   par 	   la 	   vu lnérabi l i té 	   des 	   femmes	   en	   ra ison	   de	   leur 	  
statut 	   soc ioéconomique	   et 	   des 	   rapports 	   soc iaux	   de	   sexe; 	   cet 	   écart 	   est 	   donc	   réduit 	  
dans 	   les 	  pays 	  où	   l ’égal i té 	  de	  genre	  est 	  atte inte 	   (Sk inner 	  2012; 	  Neumayer 	  and	  P lümper	  
2007) . 	   De	   p lus, 	   en 	   ra ison	   de	   la 	   d iv is ion	   sexuée	   du	   travai l 	   domest ique, 	   les 	   femmes	  
r isquent 	   de	   porter 	   le 	   p lus 	   gros 	   du	   poids 	   des 	   problèmes	   de	   santé 	   re l iés 	   aux	  
changements 	   c l imat iques 	   et 	   des 	   impacts 	   des 	   catastrophes	   naturel les 	   dans	   leur 	   rô le 	  
d ’a idantes 	   naturel les 	   (par 	   ex . 	   les 	   inondat ions 	   en	   Europe	   en	   2010	   et 	   l ’ouragan	   Katr ina 	  
aux	  États-‐Unis) (E IGE	  2012, 	  19-‐20) . 	  Une	  étude	   c i tée	  par 	  Eyzaguirre 	  et 	   réa l isée	  en	  2000	  
sur 	   les 	   impacts 	   des 	   inondat ions 	   au	   Saguenay	   de	   1996	   démontre 	   que	   les 	   séquel les 	  
phys iques	   et 	   psychologiques	   éta ient 	   p lus 	   importantes 	   pour 	   les 	   femmes	   que	   pour 	   les 	  
hommes	   (Eyzaguirre 	   2008) . 	   En 	   effet , 	   les 	   femmes	   doivent 	   à 	   la 	   fo is 	   se 	   rétabl i r 	   de 	   ces 	  
catastrophes	   naturel les 	   et 	   cont inuer 	   à 	   assumer	   leurs 	   obl igat ions 	   fami l ia les 	   et 	  
extér ieures. 	  Les 	   femmes	  v ivent 	  auss i 	  des 	  stress 	  p lus 	   importants 	  que	  ceux	  des 	  hommes	  
pendant 	   et 	   après 	   un	   évènement	   météorologique	   extrême	   puisqu’e l les 	   sont 	   les 	  
pr inc ipales 	   d ispensatr ices 	   de	   so in 	   (Duncan	   2008) . 	   Les 	   catastrophes	   naturel les 	   sont 	  
auss i 	   souvent 	   accompagnées	   d ’un	   accroissement	   de	   la 	   v io lence	   envers 	   les 	   femmes	  
(Duncan	  2008) .  

Les 	   changements 	   c l imat iques 	   r isquent 	   auss i 	   d ’avoir 	   des 	   impacts 	   sur 	   les 	   ressources 	   en	  
eau	   et 	   sur 	   la 	   sécur ité 	   a l imentaire . 	   L ’agr icu lture 	   en	   subira 	   auss i 	   les 	   impacts , 	   qu’ i ls 	  
so ient 	   pos it i fs 	   (p . 	   ex . 	   sa isons 	   p lus 	   longues) 	   ou	   néfastes 	   (p . 	   ex . 	   sécheresses) . 	   Des 	  
études	   effectuées	   en	   Austra l ie 	   par 	   A lston	   ont 	   démontré 	   que	   les 	   impacts 	   des 	  
changements 	   c l imat iques 	   sur 	   l ’agr icu lture 	   sont 	   genrés. 	   	   En 	   effet , 	   les 	   femmes	   jouent 	  
un	   rô le 	   essent ie l 	   dans 	   la 	   surv ie 	   des 	   fermes	   famil ia les 	   par 	   leur 	   travai l 	   sur 	   la 	   ferme, 	  
leur 	   contr ibut ion	  aux	   revenus	  de	   la 	   ferme	  par 	   leur 	  emploi 	   à 	   l ’extér ieur, 	   a ins i 	  que	   leur 	  
impl icat ion	   dans 	   la 	   communauté	   et 	   par 	   leurs 	   travaux	   ménagers 	   (A lston	   2011, 	   66) . 	  
A lston	   démontre	   que	   les 	   impacts 	   des 	   sécheresses 	   sur 	   l ’agr icu lture, 	   causées 	   par 	   les 	  
changements 	   c l imat iques, 	   sont 	   vécus 	   d i f féremment	   par 	   les 	   femmes	   et 	   par 	   les 	  
hommes. 	   Les 	   hommes	   doivent 	   travai l ler 	   de	   p lus 	   longues	   heures 	   sur 	   la 	   ferme	   pour 	  
s ’adapter 	   aux	   condit ions 	  d i f f ic i les , 	   ce 	  qui 	   les 	  mène	  à 	   l ’ i so lement	  et 	   la 	  dépress ion. 	   Les 	  
femmes	   demeurent 	   impl iquées	   dans	   la 	   communauté	   et 	   souffrent 	   moins 	   d ’ iso lement, 	  
mais 	   e l les 	   se 	   préoccupent	   beaucoup	   de	   la 	   santé	   des 	   membres 	   de	   la 	   fami l le 	   (surtout 	  
leur 	   conjo int) , 	   souvent 	   au	   détr iment 	   de	   leur 	   propre	   santé. 	   De	   p lus , 	   le 	   manque	   d’eau	  
et 	   l ’ incert i tude	   que	   ce l le -‐c i 	   engendre	   pour 	   la 	   surv ie 	   de	   la 	   ferme	   causent 	   des 	   cr ises 	  
d ’ ident ité 	   et 	   des 	   n iveaux	   de	   stress 	   é levés 	   chez 	   les 	   fermiers , 	   tandis 	   que	   les 	   femmes	  
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travai l lent 	  à 	   temps	  double 	   (dans 	  un	  emploi 	  et 	   sur 	   la 	   ferme) 	  af in 	  d ’assurer 	   la 	   surv ie 	  de	  
la 	   ferme	   (Alston	   2011, 	   67) . 	   Malgré 	   une	   urbanisat ion	   cro issante, 	   en	   mi l ieu 	   rura l , 	   la 	  
ferme	   fami l ia le 	   étant 	   encore	   très 	   présente	   dans 	   le 	   portra it 	   de 	   l ’agr icu lture 	  
québécoise, 	   i l 	   faudra it 	   s ’ interroger 	   sur 	   les 	   impacts 	   d i f férenciés 	   des 	   changements 	  
c l imat iques 	  sur 	   la 	  v ie 	  des 	  agr icu lteurs 	  et 	  agr icu ltr ices 	  et 	  de	   leurs 	   fami l les . 	   	  

Nous	   savons	   auss i 	   que	   les 	   communautés 	   v ivant 	   dans	   l ’Arct ique	   subissent 	   des 	  
changements 	   radicaux	   dans 	   leurs 	   modes	   de	   v ie 	   tradit ionnels 	   en	   ra ison	   des 	  
changements 	   c l imat iques. 	   Par 	   exemple, 	   les 	   hommes	   et 	   les 	   femmes	   sont 	   a ins i 	   forcés 	  
de	   quitter 	   leurs 	   communautés 	   pour 	   a l ler 	   chercher 	   du	   travai l 	   a i l leurs 	   (E IGE	   2012, 	   20) . 	  
Or , 	   comme	   le 	   soulèvent 	   Dowsley 	   et 	   ses 	   co-‐auteures 	   quant 	   aux	   impacts 	   des 	  
changements 	   c l imat iques 	   sur 	   la 	   v ie 	   des 	   Inuits 	   dans 	   l ’Arct ique, 	   les 	   effets 	   documentés 	  
sont 	   surtout 	   ceux	   qui 	   af fectent 	   les 	   hommes, 	   comme	   ceux	   re l iés 	   aux	   terr i to ires 	   de	  
chasse	   et 	   de	   déplacements 	   (Dowsley 	   et 	   a l . 	   2010) . 	   Dans	   l ’une	   des 	   rares 	   études	   sur 	   les 	  
impacts 	   des 	   changements 	   c l imat iques 	   sur 	   les 	   femmes	   Inuits , 	   Beaumier 	   et 	   Ford	  
expl iquent 	   que	   ceux-‐c i 	   ont 	   un	   impact 	   d irect 	   sur 	   la 	   capacité 	   de	   ces 	   femmes	   à 	   nourr ir 	  
leur 	   fami l le 	   et 	   leur 	   communauté	   (Beaumier 	   and	   Ford	   2010) . 	   Desbiens 	   et 	   S imard-‐
Gagnon	   ont 	   également	   documenté	   les 	   impacts 	   des 	   changements 	   c l imat iques 	   sur 	   la 	  
re lat ion	   qu’ont 	   les 	   femmes	   inuites 	   au	   terr i to ire 	   et 	   sur 	   les 	   prat iques 	   terr i tor ia les 	  
comme	   la 	  cuei l lette 	  de	  pet its 	   f ru its 	   (Desbiens 	  &	  S imard-‐Gagnon	  2012) . 	   	   	  

Les 	   études	   que	   nous	   avons	   recensées	   démontrent 	   donc	   que	   le 	   genre	   	   a 	   un	   impact 	   sur 	  
la 	   vu lnérabi l i té 	   et 	   la 	   rés i l ience	   des 	   indiv idus 	   aux 	   conséquences 	   des 	   changements 	  
c l imat iques. 	   L ’absence	   d’analyse 	   d i f férenciée	   se lon	   les 	   sexes 	   des 	   impacts 	   des 	  
changements 	   c l imat iques 	   r isque	   donc	   d’exacerber 	   les 	   inégal i tés 	   soc ia les 	   ex istantes 	  
(E IGE	  2012, 	  18) . 	  

Pistes	  de	  recherche	  

• ADS	   des	   impacts	   des	   évènements	   climatiques	   extrêmes	   (p.	   ex.	   canicules,	   sécheresses,	   pluies	  
torrentielles)	  

o ADS	  des	  impacts	  sur	  la	  santé	  

o ADS	  des	  impacts	  sur	  le	  travail	  non	  rémunéré	  	  

o ADS	  des	  impacts	  sur	  l'économie	  régionale	  	  

• ADS	  des	  impacts	  des	  changements	  climatiques	  sur	  les	  populations	  nordiques	  

• ADS	  des	  impacts	  des	  changements	  climatiques	  
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L ’ a t t é nu a t i o n 	  

Le	   deuxième	   é lément	   dans	   l ’ intégrat ion	   du	   genre	   dans	   la 	   lutte 	   aux	   changements 	  
c l imat iques 	  est 	   la 	   réduct ion	  des 	  émiss ions 	  de	  GES	  af in 	  d ’atténuer 	   les 	   impacts 	   à 	   venir . 	  
Cette 	   lutte 	   doit 	   être 	   entrepr ise 	   par 	   toutes 	   les 	   sphères 	   de	   la 	   soc iété, 	   c . -‐à-‐d. 	   les 	  
gouvernements , 	   les 	   industr ies , 	   les 	   entrepr ises , 	   les 	   c i toyennes	   et 	   c i toyens. 	   B ien	   sûr , 	  
une	   réglementat ion	   str icte 	   des 	   émiss ions 	   de	   GES	   s ’avère 	   nécessa ire 	   et 	   a 	   déjà 	   été	  
amorcée	   par 	   p lus ieurs 	   pa l iers 	   gouvernementaux, 	   mais 	   d ’autres 	   mesures 	   te l les 	   que	  
l ’éducat ion	   et 	   les 	   act ions 	   indiv iduel les 	   sont 	   auss i 	   essent ie l les . 	   	  Or , 	   l ’ intégrat ion	   de	   la 	  
d imension	   de	   genre	   dans	   les 	   d i f férentes 	   mesures 	   est 	   importante, 	   pour 	   p lus ieurs 	  
ra isons. 	   D’abord, 	   l ’ intégrat ion	   du	   genre	   est 	   nécessa ire 	   af in 	   d ’assurer 	   le 	   succès 	   des 	  
mesures 	  de	   réduct ion	  de	  GES	  et 	  des 	  campagnes	  de	  sens ib i l i sat ion	  puisque	   les 	   femmes	  
et 	   les 	   hommes	   ont 	   d i f férentes 	   percept ions 	   de	   l ’enjeu	   et 	   des 	   so lut ions 	   envisageables. 	  
Ensuite , 	   l ’ intégrat ion	   de	   la 	   d imension	   de	   genre	   est 	   essent ie l le 	   af in 	   d ’év iter 	   que	   le 	  
poids 	  des 	  mesures 	  et 	  des 	  pol i t iques 	  adoptées 	  af in 	  de	   réduire 	   les 	  GES	  ne	   so it 	  porté 	  de	  
façon	   d isproport ionnel le 	   par 	   les 	   femmes. 	   Bref , 	   les 	  mesures 	   de	   réduct ion	   adoptées 	   ne	  
doivent 	  pas 	  exacerber 	   les 	   inégal i tés 	  soc ia les . 	   	  

Perceptions 	  des 	  changements 	  c l imatiques 	  

Bien	   que	   la 	   grosse	   part 	   de	   la 	   lutte 	   aux	   changements 	   c l imat iques 	   rev ienne	   aux	  
secteurs 	   des 	   transports 	   et 	   de	   l ’ industr ie 	   (vo ir 	   PACC	   2020) , 	   les 	   indiv idus 	   ont 	   auss i 	   un	  
rô le 	   important 	   à 	   jouer 	   dans	   la 	   réduct ion	   des 	   émiss ions 	   de	   GES	   (y 	   compris 	   dans 	   le 	  
secteur 	   des 	   transports) . 	   De	   même, 	   ce 	   sont 	   des 	   indiv idus 	   qui 	   devront 	   s ’adapter 	   aux	  
impacts 	   des 	   changements 	   c l imat iques	   (Wolf 	   &	  Moser 	   2011, 	   547) . 	   I l 	   est 	   important 	   de	  
noter 	   que	   les 	   act ions 	   de	   réduct ion	   de	   GES	   des 	   indiv idus 	   sont 	   inf luencées 	   par 	   le 	  
n iveau	   d’éducat ion, 	   les 	   revenus, 	   le 	   statut 	   soc ia l , 	   la 	   d iv is ion	   (sexuée) 	   du	   travai l 	   dans 	  
les 	   foyers 	  et 	   les 	  rô les 	  attr ibués 	  aux	  hommes	  et 	  aux	   femmes	  (E IGE	  2012, 	  25) . 	   	  

La 	   compréhension, 	   les 	   percept ions 	   et 	   les 	   att i tudes	   des 	   indiv idus 	   quant 	   aux	  
changements 	   c l imat iques 	   sont 	   essent ie l les 	   à 	   la 	   lutte 	   aux	   changements 	   c l imat iques, 	  
autant 	  au	  n iveau	  de	   la 	   réduct ion	  des 	  GES	  que	  de	   l ’adaptat ion. 	  Une	  étude	  de	  McCright 	  
aux	   États-‐Unis , 	   ef fectuant 	   une	   revue	   des 	   sondages	   Gal lup	   de	   2001	   à 	   2008, 	   conclut 	  
que	   les 	   femmes	   ont 	   une	   mei l leure 	   compréhension	   du	   phénomène	   des 	   changements 	  
c l imat iques 	   et 	   expr iment	   une	   p lus 	   grande	   préoccupat ion	   pour 	   cet 	   enjeu 	   que	   les 	  
hommes	   (McCright 	   2010) . 	   La 	   revue	   des 	   études	   empir iques 	   sur 	   les 	   percept ions 	   des 	  
changements 	   c l imat iques 	   et 	   les 	   stratégies 	   de	   communicat ion	   effectuée	   par 	   Wolf 	   et 	  
Moser 	   (2011) 	   expl ique	   auss i 	   que	   les 	   percept ions 	   des 	   changements 	   c l imat iques	   sont 	  
inf luencées 	   par 	   la 	   cu lture 	   (par 	   ex . 	   la 	   re lat ion	   avec	   la 	   nature, 	   les 	   va leurs 	   de	   la 	  
soc iété) , 	   par 	   les 	   croyances 	   re l ig ieuses, 	   par 	   les 	   types 	   de	   personnal i té 	   et 	   par 	   le 	   cadre	  
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uti l i sé 	   pour 	   expl iquer 	   les 	   changements 	   c l imat iques	   (par 	   exemple, 	   les 	   campagnes	  
v isant 	  à 	   fa ire 	  peur 	  aux	  gens 	  ou	  à 	   les 	  cu lpabi l iser 	  ne	  sont 	  pas 	  eff icaces) . 	   	  

Par 	   a i l leurs , 	   des 	   études	   qual i tat ives 	   en	   communicat ion	   démontrent 	   que	   l ’éducat ion	  
n’est 	   pas 	   suff isante 	   pour 	   mener 	   à 	   des 	   act ions 	   concrètes 	   de	   réduct ion	   de	   GES. 	   Les 	  
campagnes	   d ’éducat ion	   doivent 	   donc	   être 	   accompagnées	   de	   so lut ions 	   et 	   de	  
proposit ions 	   d ’act ions 	   concrètes 	   que	   les 	   gens 	   peuvent 	   réa l iser 	   au 	   n iveau	   indiv iduel , 	  
mais 	   auss i 	   de 	   structures 	   inst i tut ionnel les 	   et 	   d ’ infrastructures 	   rendant 	   ces 	  
changements 	   de	   comportement	   poss ib les 	   (McCright 	   2010) . 	   Cette 	   aff i rmat ion	   re jo int 	  
les 	   propos	   de	   p lus ieurs 	   part ic ipantes 	   et 	   part ic ipants 	   auxquels 	   nous	   avons	   par lé , 	   à 	  
l ’ef fet 	   qu’une	   campagne	   d’éducat ion	   doit 	   être 	   « 	  prat ico-‐prat ique	  » 	   et 	   proposer 	   des 	  
act ions 	  concrètes. 	   	  

De	   p lus , 	   se lon	   quelques	   études	   et 	   sondages, 	   nous	   savons	   que	   les 	   femmes	  
n’envisagent 	   pas 	   les 	   réduct ions 	   de	   GES	   de	   la 	   même	   façon	   que	   les 	   hommes	   (A lber 	   &	  
Hemmati 	   2011, 	   2) . 	   En 	   effet , 	   ce l les-‐c i 	   pr iv i lég ient 	   les 	   changements 	   de	   comportement	  
et 	   de	   sty le 	   de	   v ie 	   (consommation) 	   au	   n iveau	   indiv iduel 	   (et 	   des 	   fami l les) 	   tandis 	   que	  
les 	   hommes	   envisagent 	   généralement	   des 	   so lut ions 	   techniques 	   et 	   technologiques 	  
(A lber 	   &	   Hemmati 	   2011, 	   2) 	   et 	   des 	   pol i t iques 	   gouvernementales . 	   Par 	   exemple, 	   une	  
étude	   de	   2005	   c i tée	   par 	   Eyzaguirre 	   sur 	   les 	   att i tudes 	   des 	   Canadiennes	   et 	   Canadiens	  
quant 	   à 	   la 	   capture	   et 	   l ’entreposage	   de	   CO2	   suggère	   que	   les 	   femmes	   font 	   moins 	  
conf iance	   à 	   cette 	   technologie 	   que	   les 	   hommes	   (Eyzaguirre 	   2008, 	   4 ; 	   Sharp	   2005) . 	  
C lancy	   et 	   Röhr 	   nuancent 	   cette 	   aff i rmat ion	   en	   d i f férenciant 	   les 	   femmes	   âgées 	   des 	  
jeunes	   femmes, 	   ces 	   dernières 	   préférant 	   e l les 	   auss i 	   des 	   so lut ions 	   technologiques 	  
(C lancy	   &	   Röhr 	   2003, 	   46) . 	   Or , 	   les 	   stratégies 	   actuel les 	   de	   lutte 	   aux	   changements 	  
c l imat iques 	   ref lètent 	   ces 	   d i f férences 	   puisque	   la 	   major ité 	   des 	   so lut ions 	   mises 	   de	  
l ’avant 	   sont 	   de	   nature	   technique	   et 	   technologique	   (captage	   de	   carbone, 	   énerg ies 	  
vertes , 	   etc . ) 	   et 	   les 	   so lut ions 	   p lus 	   soc ia les , 	   par 	   exemple	   l ’ implantat ion	   d’ét iquettes 	  
indiquant 	   l ’empreinte 	   écologique	   et 	   soc ia le 	   des 	   produits , 	   ne 	   sont 	   pas 	   vra iment 	  
envisagées. 	   	   L ’ intégrat ion	   de	   la 	   d imension	   genre	   aux	   campagnes	   de	   sensib i l i sat ion	   et 	  
à 	   la 	   recherche	   de	   stratégies 	   de	   réduct ion	   de	   GES	   contr ibuerait 	   à 	   ce 	   que	   ce l les-‐c i 	  
so ient 	  p lus 	  eff icaces 	   (vo ir 	  E IGE	  2012, 	  31) . 	  

Consommation	  d’énergie 	  des 	   foyers 	  

Au	   Canada, 	   Eyzaguirre 	   aff i rme	   que	   80%	   des 	   émiss ions 	   de	   GES	   provenant 	   des 	   foyers 	  
sont 	   causées 	   par 	   les 	   déplacements 	   personnels , 	   l ’ut i l i sat ion	   des 	   apparei ls 	  
é lectroménagers , 	   le 	  chauffage	  et 	   la 	  c l imat isat ion	  (Eyzaguirre 	  2008, 	  4) . 	   	  

Des 	   études 	   dans 	   certa ins 	   pays 	   européens	   démontrent 	   que	   les 	   foyers 	   à 	   revenu	   double 	  
consomment	   p lus 	   d ’énerg ie 	   que	   ceux	   à 	   revenu	   s imple 	   puisqu’ i ls 	   consomment	   p lus 	  
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(E IGE	   2012, 	   23; 	   C lancy	   and	   Röhr 	   2003, 	   46) . 	   Les 	   foyers 	   où	   les 	   femmes	   ne	   travai l la ient 	  
pas, 	   mais 	   demeuraient 	   à 	   la 	   maison, 	   consommaient 	   auss i 	   moins 	   d ’énerg ie 	   que	   les 	  
foyers 	   à 	   doubles 	   revenus	   (C lancy	   and	   Röhr 	   2003, 	   46) . 	   D ’un	   autre 	   côté, 	   les 	   indiv idus 	  
avec 	   des 	   revenus	   p lus 	   modestes 	   ne	   peuvent 	   pas 	   nécessa irement	   se 	   payer 	   des 	  
habitat ions 	   et/ou	   des 	   é lectroménagers 	  moins 	   énergivores	   (C lancy	   and	   Röhr 	   2003, 	   45; 	  
Chal i four 	  2010, 	  199-‐200) . 	   	  

D ’autres 	   études 	   i l lustrent 	   que	   les 	   hommes	   consomment	   p lus 	   d ’énerg ie 	   que	   les 	  
femmes. 	  Par 	  exemple, 	  une	  étude	  comparant 	   les 	  hommes	  cé l ibata ires 	  avec 	   les 	   femmes	  
cé l ibata ires 	   démontre 	   que	   les 	   hommes, 	   souvent 	   en	   ra ison	   de	   leurs 	   revenus	   p lus 	  
é levés 	   ( i l s 	   consomment	   p lus) , 	   consomment	   p lus 	   d ’énerg ie 	   que	   les 	   femmes, 	   surtout 	  
dans	   les 	   secteurs 	   du	   transport 	   et 	   de	   l ’a l imentat ion	   (Räty 	   &	   Car lsson-‐Kanyama	   2010). 	  
Pourquoi 	   les 	   hommes	   consomment-‐ i ls 	   p lus 	   d ’énerg ie? 	   Dans	   quels 	   secteurs 	   se 	  
retrouve	   cette 	   consommation	   (automobi le , 	   é lectr ic i té , 	   é lectronique, 	   etc . ) 	   ? 	   Les 	  
réponses 	   à 	   ces 	   quest ions 	   contr ibuera ient 	   au	   succès 	   des 	   campagnes	   d ’éducat ion	   pour 	  
réduire 	   la 	  consommation	  d’énergie 	  des 	   indiv idus. 	   	  

Quant 	   à 	   la 	   consommation	   d’énergie, 	   les 	   stratégies 	   de	   réduct ion	   de	   GES	   impl iquant 	  
des 	   augmentat ions 	   des 	   tar i fs 	   pour 	   les 	   sources 	   énergét iques 	   auront 	   un	   impact 	   p lus 	  
grand	   sur 	   les 	   pauvres, 	   qui 	   sont 	   en	   major i té 	   des 	   femmes	   (Chal i four 	   2010) . 	   Af in 	  
d ’év iter 	   d ’exacerber 	   les 	   inégal i tés 	   soc ia les , 	   une	   ADS	   des 	   besoins 	   énergét iques 	   a ins i 	  
que	   des 	   stratégies 	   de	   réduct ion	   de	   GES	   issus 	   de	   la 	   consommation	   énergét ique	   par 	  
l ’augmentat ion	   des 	   tar i fs 	   (ou	   des 	   taxes) 	   doit 	   donc	   être 	   effectuée. 	   Par 	   exemple, 	   les 	  
locata ires 	   ne	   sont 	   pas 	   toujours 	   en	   mesure	   de	   pouvoir 	   changer 	   leur 	   habitat ion	   af in 	  
qu’e l le 	   so it 	   p lus 	   eff icace	   au	   n iveau	   énergét ique. 	   Les 	   augmentat ions	   des 	   tar i fs 	  
d ’é lectr ic i té 	   aura ient 	   donc	   des 	   impacts 	   négat i fs 	   sur 	   la 	   qual i té 	   de	   v ie 	   des 	   locata ires 	  
sans 	   qu’ i ls 	   puissent 	   vér itablement	   réduire 	   leur 	   n iveau	   de	   consommation	   d’énergie . 	   À 	  
moins 	   d ’obl iger 	   les 	   propr iéta ires 	   à 	   amél iorer 	   leurs 	   bât iments , 	   ces 	   mesures 	   ne	  
fera ient 	  qu’exacerber 	   les 	   inégal i tés 	  soc ia les 	   (E IGE	  2012, 	  32;Chal i four 	  2012, 	  199-‐200) . 	  

Les 	   études	   effectuées 	   par 	   C lancy	   et 	   Röhr 	   démontrent 	   auss i 	   que	   les 	   femmes	   (en	   tant 	  
que	   c i toyennes	   et 	   sc ient i f iques) 	   fera ient 	   des 	   choix 	   énergét iques 	   d i f férents 	   de	   ceux	  
des 	   hommes. 	   En	   effet , 	   les 	   femmes	   ont 	   tendance	   à 	   préférer 	   les 	   énergies 	   « 	  douces 	  » 	  
renouvelables 	   te l les 	   que	   l ’hydroélectr ic i té 	   et 	   l ’énerg ie 	   éol ienne, 	   tandis 	   que	   les 	  
hommes	   préfèrent 	   les 	   énerg ies 	   « 	   lourdes 	  » 	   te l les 	   que	   les 	   combust ib les 	   foss i les 	   et 	  
l ’énerg ie 	   nucléaire 	   (C lancy	   and	   Röhr 	   2003, 	   46) . 	   De	   p lus , 	   ces 	   auteures 	   pensent 	   que	  
l ’augmentat ion	   du	   nombre	   de	   femmes	   dans 	   le 	   secteur 	   de	   l ’énerg ie 	   a idera it 	   à 	   changer 	  
la 	   nature	   de	   ce 	   secteur, 	   qui 	   véhicule 	   actuel lement	   les 	   pr ior i tés 	   et 	   des 	   va leurs 	  
mascul ines 	   ( ib id . , 	   47) . 	   Toutefo is , 	   e l les 	   reconnaissent 	   que	   les 	   jeunes	   hommes	   ont 	  
d i f férentes 	  att i tudes	  que	   leurs 	  co l lègues	  mascul ins 	  p lus 	  âgés 	   ( ib id . , 	  47) . 	   	  
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Consommation	  

L ’ut i l i sat ion	   indirecte 	   d ’énergie 	   par 	   les 	   choix 	   de	   consommation	   contr ibue	   de	   façon	  
s ign if icat ive 	   aux	   émiss ions 	   de	   GES. 	   Cette 	   ut i l i sat ion	   indirecte 	   d ’énergie 	   comprend	  
l ’a l imentat ion, 	   la 	   consommation	   de	   b iens 	   ( l ’énerg ie 	   requise 	   pour 	   le 	   cyc le 	   de	   v ie 	   des 	  
produits) 	   et 	   les 	   lo is i rs 	   et 	   des 	   études	   est iment 	   qu’e l le 	   const i tue	   de	   30	   à 	   p lus 	   de	   50%	  
de	   la 	   consommation	   d’énergie 	   (Car lsson-‐Kanyama, 	   Engström	   et 	   Kok	   2005) . 	   Une	   étude	  
sur 	   l ’empreinte 	   carbone	   des 	   foyers 	   effectuée	   en	   Grande-‐Bretagne	   démontre 	  
également	   que	   les 	   émiss ions 	   de	   GES	   re l iées 	   à 	   la 	   consommation	   de	   produits 	   ( le 	   ca lcu l 	  
comprend	   les 	   émiss ions 	   re l iées 	   à 	   la 	   product ion, 	   même	   à 	   l ’étranger, 	   et 	   au 	   transport 	  
des 	   produits 	   de	   consommation) 	   augmente	   de	   3%	   chaque	   année	   depuis 	   1990	   et 	  
augmentent 	   auss i 	   avec 	   les 	   revenus	   (Druckman	   &	   Jackson	   2009) . 	   Les 	   empreintes 	  
écologiques	   et 	   de	   carbone	   sont 	   auss i 	   inf luencées	   par 	   le 	   statut 	   soc ioéconomique	   des 	  
indiv idus. 	   En 	   effet , 	   les 	   émiss ions 	   de	   GES	   augmentent 	   avec 	   le 	   revenu	   (maisons, 	  
automobi les , 	  équipements 	  é lectroniques) . 	  

L ’a l imentat ion	   (product ion, 	   d istr ibut ion) 	   contr ibue	   de	   façon	   s ign if icat ive 	   aux	  
changements 	   c l imat iques. 	   En 	   effet , 	   les 	   choix 	   a l imentaires 	   et 	   les 	   d iètes 	   ont 	   un	   impact 	  
sur 	   l ’environnement	   et 	   les 	   émiss ions 	   de	   GES. 	   Par 	   exemple, 	   l ’agr icu lture 	   s ’avère 	   être 	  
la 	   source	   pr inc ipale 	   de	   méthane	   et 	   d ’oxyde	   n itreux	   (N2O), 	   deux	   GES	   importants . 	   Le 	  
méthane	   est 	   produit 	   par 	   la 	   d igest ion	   de	   certa ins 	   animaux	   ruminants 	   ( les 	   pets 	   de	  
vaches!) , 	   l ’entreposage	  de	   fumier 	   et 	   la 	   product ion	  de	   r iz 	   sur 	   des 	   terres 	   inondées. 	   Les 	  
produits 	   a l imentaires 	   te ls 	   que	   la 	   v iande, 	   le 	   la i t 	   et 	   le 	   r iz 	   ont 	   donc	   des 	   impacts 	  
s ign i f icat i fs 	   sur 	   la 	   product ion	   de	   GES. 	   L ’oxyde	   n itreux	   est 	   produit 	   par 	   la 	  
transformation	   microbienne	   de	   l ’azote	   dans	   les 	   so ls 	   et 	   par 	   le 	   fumier 	   lorsque	   l ’azote 	  
est 	   produit 	   en	   excès 	   des 	   besoins 	   des 	   cu ltures 	   ( l ’ut i l i sat ion	   de	   fert i l i sants 	  
synthét iques	   à 	   base	   d ’azote 	   peut 	   causer 	   ces 	   excès)(Car lsson-‐Kanyama	   &	   Gonzalez 	  
2009, 	   1705S) . 	   La 	   product ion	   de	   légumes	   re jette 	   des 	   émiss ions 	   de	   CO2, 	   mais 	   très 	   peu	  
des 	   autres 	   GES. 	   Une	   carotte 	   re jette 	   donc	   0 ,42kg	   d’équiva lents 	   CO2 	   par 	   k i logramme	  
tandis 	  que	   le 	  bœuf	  en	  produit 	   30. 	   Le 	   transport 	   en	  av ion	  des 	  produits 	   a l imentaires 	  est 	  
auss i 	   un	   facteur 	   important 	   quant 	   aux	   émiss ions 	   de	   GES	   re l iés 	   à 	   l ’a l imentat ion. 	   Par 	  
exemple, 	  un	   fru it 	   tropica l 	   t ransporté 	  par 	  av ion	  peut 	  produire 	  11kg	  CO2	  équiva lent 	  par 	  
k i logramme	   ( ib id . , 	   1707S) . 	   Une	   d iète 	   basée	   surtout 	   sur 	   des 	   produits 	   dér ivés 	   des 	  
p lantes 	   (produits 	   loca lement!) 	  contr ibue	  donc	  à 	  réduire 	   les 	  émiss ions 	  de	  GES6. 	   	  

Or , 	   des 	   études	   démontrent 	   que	   les 	   femmes	   n’ont 	   pas 	   les 	   mêmes	   habitudes 	   de	  
consommation	   que	   les 	   hommes	   et 	   qu’e l les 	   sont 	   dans 	   certa ins 	   pays 	   de	   l ’OCDE	  
responsables 	   de	   80%	   des 	   décis ions 	   de	   dépenses 	   des 	   foyers 	   (b ien	   que	   les 	   hommes	  

                                                             
6	  Une	  étude	  suédoise	  démontre	  que	  ces	  réductions	  peuvent	  aller	  jusqu’à	  30%	  !	  Voir	  (Carlsson-‐Kanyama,	  Annika,	  
Engström,	  Rebecka,	  and	  Kok,	  Rixt	  2005).	  
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dépensent 	   80%	   des 	   revenus!) 	   (E IGE	   2012, 	   21; 	   OCDE	   2008) . 	   Par 	   exemple, 	   puisque	   les 	  
habitudes	   a l imentaires 	   des 	   hommes	   et 	   des 	   femmes	   sont 	   d i f férentes, 	   le 	   genre	   peut 	  
avoir 	   un	   impact 	   sur 	   les 	   émiss ions 	   de	   GES	   re l iés 	   à 	   l ’a l imentat ion. 	   Par 	   exemple, 	   les 	  
femmes	   dans 	   les 	   pays 	   développés	   mangent 	   moins 	   de	   v iande	   et 	   p lus 	   de	   fru its 	   et 	  
légumes	   que	   les 	   hommes	   (E IGE	   2012, 	   21	   ; 	   Räty 	   &Car lsson	   2010) . 	   Des 	   campagnes	   de	  
réduct ion	   des 	   émiss ions 	   de	   GES	   l iées 	   à 	   l ’a l imentat ion	   prof i tera ient 	   donc	   d ’une	  
analyse 	  d i f férenciée	  se lon	   le 	  sexe. 	   	  

Transports 	  

Le	   secteur 	   des 	   transports 	   est 	   un	   é lément	   c lé 	   de	   la 	   réduct ion	   des 	   GES. 	   Au	   Québec, 	   le 	  
secteur 	   des 	   transports 	   contr ibue	   à 	   43,5%	   des 	   émiss ions 	   de	   GES	   (PACC	   2020, 	   22) . 	   Par 	  
exemple, 	   une	   étude	   sur 	   l ’empreinte 	   carbone	   des 	   foyers 	   effectuée	   en	   Grande-‐
Bretagne	   démontre 	   que	   les 	   émiss ions 	   de	   GES	   augmentent 	   avec 	   les 	   revenus, 	   surtout 	  
pour 	   les 	   émiss ions 	   re l iées 	   aux	   lo is i rs 	   et 	   aux 	   déplacements 	   en	   av ion. 	   A ins i , 	   les 	  
réduct ions 	   de	   CO2	   réal isées 	   dans	   les 	   années	   1990	   en	   Angleterre 	   en	   remplaçant 	   le 	  
charbon	   par 	   le 	   gaz 	   naturel 	   pour 	   chauffer 	   les 	   foyers 	   ont 	   v i te 	   été 	   compensées 	   par 	   les 	  
émiss ions 	   de	   CO2	   re l iées 	   aux	   voyages 	   en	   av ion; 	   en	   effet , 	   ces 	   émiss ions 	   ont 	   augmenté	  
de	   86%	   entre 	   1990	   et 	   2004	   (Druckman	   and	   Jackson	   2009) . 	   	   Des 	   études 	   en	   Europe	  
démontrent 	   que	   les 	   hommes	   consomment	   p lus 	   d ’énergie 	   en	   transport 	   (Räty 	   &	  
Car lsson-‐Kanyama	   2010) . 	   L ’étude	   de	   Johnsson-‐Latham	   avance	   que	   les 	   hommes	   se 	  
déplacent 	   davantage	   que	   les 	   femmes	   en	   automobi le 	   et 	   en	   av ion	   (beaucoup	   en	   c lasse 	  
affa ire 	   auss i ) 	   ( Johnsson-‐Latham	   2007). 	   Une	   étude	   montréala ise 	   réal isée	   en	   2006	   par 	  
la 	   Soc iété 	  des 	   transports 	   de	  Montréal 	   (STM)	   indique	   auss i 	   que	  56%	  des 	  déplacements 	  
des 	   femmes	   se 	   font 	  en	  automobi le 	   a lors 	  que	  62%	  des 	  déplacements 	  des 	  hommes	   sont 	  
réa l isés 	   en	   automobi le 	   (voir 	   Consei l 	   des 	   Montréala ises 	   2009, 	   18) . 	   On	   expl ique	   ces 	  
d i f férences 	  entre 	  autres 	  par 	   les 	  choix 	  de	  sty le 	  de	  v ie 	   (p . 	  ex . 	  endroit 	  du	   travai l , 	   lo is i rs , 	  
jeunes 	   enfants 	   à 	   la 	   maison) 	   et 	   par 	   les 	   ressources 	   économiques. 	   Par 	   exemple, 	   les 	  
femmes	   travai l lent 	   p lus 	   souvent 	   dans 	   les 	   centres-‐v i l les , 	   p lus 	   fac i lement	   access ib les 	  
par 	   les 	   transports 	   en	   commun, 	   a lors 	   que	   les 	   hommes	   travai l lent 	   p lus 	   souvent 	   dans	  
des 	   us ines 	   loca l isées 	   en	   dehors 	   des 	   centres 	   urbains. 	   L ’étude	   démontre 	   également	  
qu’au	  moins 	   50%	  des 	   déplacements 	   sont 	   effectués 	   pour 	   les 	   lo is i rs 	   et 	   que	   les 	   hommes	  
voyagent 	   p lus 	   lo in 	   que	   les 	   femmes	   pour 	   ce 	   but 	   ( Johnsson-‐Latham	   2007; 	   vo ir 	   auss i 	  
C lancy	   and	   Röhr 	   2003, 	   46) . 	   L ’âge	   des 	   femmes	   est 	   auss i 	   un	   facteur, 	   puisqu’un	   p lus 	  
grand	   nombre	   de	   femmes	   âgées 	   ne	   possèdent 	   pas 	   d ’automobi le 	   ou	   n’ont 	   pas 	   de	  
permis 	  de	   conduire. 	  P lus 	   les 	   revenus	  des 	   femmes	  augmentent, 	  moins 	   cette 	  d i f férence	  
est 	   prononcée	   (Car lsson-‐Kanyama	   &Lindén	   1999, 	   407-‐408) , 	   sauf 	   pour 	   l ’ut i l i sat ion	   de	  
l ’av ion. 	   	  

De	   p lus , 	   dans 	   les 	   centres 	   urbains 	   québécois , 	   les 	   femmes	   sont 	   les 	   p lus 	   grandes	  
ut i l i satr ices 	   des 	   transports 	   en	   commun	   (PAADS, 	   45) . 	   À 	   Montréal , 	   e l les 	   const i tuent 	  
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54%	   des 	   ut i l i satr ices 	   et 	   ut i l i sateurs 	   du	   métro	   et 	   57%	   des 	   ut i l i satr ices 	   et 	   ut i l i sateurs 	  
des 	   autobus. 	   Les 	   femmes	   doivent 	   donc	   fa ire 	   part ie 	   des 	   déc is ions 	   concernant 	   le 	  
transport 	   en	   commun	   et 	   l ’access ib i l i té 	   (phys ique	   et 	   f inancière) 	   doit 	   demeurer 	   au	  
cœur	   de	   ces 	   déc is ions 	   (Consei l 	   des 	  Montréala ises 	   2009) . 	   Par 	   exemple, 	   à 	   Londres, 	   les 	  
tar i fs 	  pour 	   le 	   transport 	  en	  commun	  sont 	  p lus 	  bas 	  pour 	   les 	   fami l les 	  et 	   les 	   travai l leuses 	  
et 	   travai l leurs 	  à 	  temps	  part ie l 	   (E IGE	  2012, 	  32-‐33) . 	   	  

Comme	   le 	   reconnaît 	   le 	   Plan	   d ’act ion	   en	   matière 	   d ’ADS , 	   i l 	   est 	   important 	   d ’effectuer 	  
une	   analyse 	   ADS	   des 	   pol i t iques 	   de	   transports 	   en	   commun	   af in 	   de	   s ’assurer 	   que	   les 	  
femmes	   a ient 	   accès 	   au	   marché	   du	   travai l , 	   à 	   la 	   santé 	   et 	   à 	   l ’éducat ion. 	   Par 	   exemple, 	  
dans 	   un	   av is 	   sur 	   le 	   transport 	   co l lect i f , 	   le 	   Consei l 	   des 	   Montréala ises 	   soulève	   deux	  
d i f f icu ltés 	   part icu l ières 	   des 	   femmes	   quant 	   à 	   la 	   mobi l i té , 	   so it 	   la 	   «	  conjugaison	   des 	  
temps	  » 	  entre 	   leur 	  v ie 	  profess ionnel le 	  et 	   leurs 	  obl igat ions 	   fami l ia les , 	   surtout 	  pour 	   les 	  
femmes	   à 	   la 	   tête 	   de	   fami l les 	   monoparenta les , 	   et 	   les 	   d i f f icu ltés 	   re l iées 	   au	   manque	  
d’autonomie	   et 	   à 	   la 	   méconnaissance	   des 	   espaces 	   publ ics 	   de	   certa ines 	   femmes, 	   pour 	  
des 	   ra isons 	   fami l ia les 	   et/ou	   culture l les 	   (Consei l 	   des 	   Montréala ises 	   2009,13) . 	   Ces 	  
d i f f icu ltés 	  doivent 	  être 	   inc luses 	  dans 	   l ’é laborat ion	  et 	   l ’ implantat ion	  des 	  transports 	  en	  
commun. 	   De	   p lus , 	   se lon	   Johnsson-‐Latham,	   la 	   sécur ité 	   des 	   transports 	   en	   commun	   est 	  
un	  cr i tère 	   important 	  pour 	   les 	   femmes	  suédoises 	   ( Johnsson-‐Latham	  2007). 	  À 	  Montréal , 	  
une	   étude	   effectuée	   par 	   le 	   Consei l 	   des 	   Montréala ises 	   a 	   également	   soulevé	  
l ’ insécur ité 	   ressent ie 	   par 	   les 	   femmes	   en	   certa ins 	   points 	   du	   réseau	   de	   transport , 	  
comme	   les 	   arrêts 	   d ’autobus	   mal 	   éc la irés 	   et 	   certa ines 	   stat ions 	   de	   métro 	   (Consei l 	   des 	  
Montréala ises 	  2009, 	  33) . 	   	   La 	   STM	  a	  donc	   implanté 	   le 	   serv ice 	  « 	  entre 	  deux	  arrêts 	  » 	  qui 	  
permet	   aux	   femmes	   de	   débarquer 	   entre 	   deux	   arrêts 	   prévus 	   le 	   so ir 	   et 	   la 	   nuit . 	   Une	  
analyse 	  ADS	  des 	  pol i t iques 	  de	   transports 	  en	   commun	  et 	  de	   la 	  p lace	  de	   ceux-‐c i 	  dans 	   la 	  
lutte 	   aux	   changements 	   c l imat iques 	   au	   Québec	   re lèvera it 	   sans 	   doute	   d’autres 	   cr i tères 	  
que	   ceux	  actuel lement	   retenus	  dans	   le 	  PACC	  2020	   ( l ’access ib i l i té 	   et 	   l ’ef f icac ité)(PACC	  
2020, 	  23) . 	  

L ’éducat ion	   et 	   la 	   connaissance	   d’a lternat ives 	   énergét iques 	   sont 	   ic i 	   des 	   é léments 	   c lés 	  
pour 	   des 	   changements 	   de	   comportement	   et 	   d ’habitudes 	   de	   consommation	   (E IGE	  
2012, 	   21) . 	   Se lon	   certa ines 	   études	   dans	   les 	   pays 	   développés, 	   les 	   femmes	   sont 	   p lus 	  
prêtes 	   à 	   changer 	   leurs 	   comportements 	   et 	   leurs 	   habitudes	   de	   consommation	   pour 	   des 	  
ra isons 	   environnementales 	   (E IGE	   2012, 	   22; 	  Women’s 	   Environmental 	   Network	   and	   the	  
Nat ional 	  Federat ion	  of 	  Women’s 	   Inst i tute 	  2007). 	   	  

Par 	   contre, 	   i l 	   faut 	   év iter , 	   sous 	   prétexte 	   de	   noter 	   des 	   d i f férences 	   dans	   les 	   rô les 	  
attr ibués 	  aux	   femmes	  et 	  aux	  hommes, 	  que	   la 	   tâche	  de	   réduire 	   l ’empreinte 	  écologique	  
des 	   foyers 	   ne	   rev ienne	   uniquement	   qu‘aux	   femmes. 	   Cette 	   éventual i té 	   exacerberait 	   le 	  
surpoids 	   des 	   tâches 	   ménagères 	   sur 	   e l les . 	   P lus ieurs 	   part ic ipantes 	   rencontrées 	   ont 	  
soulevé	   le 	  r isque	  de	  réserver 	  aux	   femmes	   	   le 	  rô le 	  de	  « 	  sauver 	   la 	  p lanète	  » . 	   	   	  
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L ’ inc lus ion	  de	   la 	  d imension	  de	  genre	  dans	   la 	   réduct ion	  des 	  GES	  pose	  auss i 	   la 	  quest ion	  
de	   l ’ef f icac ité 	   des 	   stratégies 	   envisagées. 	   En 	   effet , 	   p lus 	   ces 	   stratégies 	   sont 	   inc lus ives, 	  
p lus 	   e l les 	   r isquent 	   d ’avoir 	   des 	   impacts 	   considérables 	   sur 	   la 	   réduct ion	   des 	   GES	   (A lber 	  
et 	   Hemmati 	   2011) . 	   Af in 	   d ’être 	   eff icaces, 	   les 	   campagnes	   de	   sens ib i l i sat ion	   et 	   d ’act ion	  
quant 	   à 	   l ’atténuat ion	   des 	   émiss ions 	   de	   GES	   doivent 	   tenir 	   compte	   des 	   d i f férences 	  
entre 	   les 	  sexes 	  dans	   la 	  percept ion	  de	   l ’enjeu	  des 	  changements 	  c l imat iques	  et 	  dans	   les 	  
rô les 	  respect i fs 	  que	   les 	   femmes	  et 	   les 	  hommes	  peuvent 	   jouer 	   (E IGE	  2012, 	  18) . 	  

 
Finalement, 	   au 	   n iveau	   internat ional , 	   le 	   Québec	   et 	   le 	   Canada	   peuvent 	   part ic iper 	   à 	   la 	  
bourse	   sur 	   le 	   carbone	   et 	   au 	   mécanisme	   de	   développement	   propre	   créés 	   par 	   le 	  
Protocole 	   de	   Kyoto. 	   Les 	   « 	  crédits 	   carbone	  » 	   sont 	   a ins i 	   octroyés 	   à 	   des 	   compagnies 	  
québécoises 	   et 	   canadiennes	   développant 	   des 	   projets 	   de	   réduct ion	   de	   GES	   dans	   des 	  
pays 	   en	   développement. 	   Or, 	   une	   analyse 	   d i f férenciée	   se lon	   les 	   sexes 	   doit 	   être 	  
effectuée	   af in 	   de	   savoir 	   comment	   les 	   avantages 	   et 	   inconvénients 	   de	   ces 	   projets 	   sont 	  
d istr ibués 	   entre 	   les 	   hommes	   et 	   les 	   femmes. 	   P lus ieurs 	   études	   démontrent 	  
effect ivement	   que	   les 	   mégaprojets 	   énergét iques	   sont 	   souvent 	   pr iv i lég iés 	   pour 	   ces 	  
crédits 	   carbone	   au	   l ieu 	   de	   p lus 	   pet i ts 	   projets 	   d ’eff icac ité 	   énergét ique	   dest inés 	   aux	  
ménages 	  et 	  bénéf ic iant 	  major i ta irement	  aux	   femmes	  (A lber 	  et 	  Hemmati 	  2011, 	  4) . 	   	  

	  

Pistes	  de	  recherche	  	  

• Données	  sexuées	  sur	  les	  perceptions	  et	  attitudes	  envers	  les	  changements	  climatiques	  (EIGE	  2012);	  

• Données	  sexuées	  sur	  les	  perceptions	  et	  attitudes	  envers	  les	  politiques	  énergétiques;	  

• Données	  sexuées	  sur	  les	  connaissances	  reliées	  aux	  changements	  climatiques	  (causes,	  impacts,	  
réduction);	  

• ADS	  de	  la	  contribution	  des	  femmes	  et	  des	  hommes	  aux	  émissions	  de	  GES,	  c.-‐à-‐d.	  des	  empreintes	  
carbone	  :	  

o Données	  sexuées	  des	  habitudes	  de	  consommation	  de	  produits	  (incluant	  les	  produits	  plus	  
écologiques)	  

o Données	  sexuées	  pour	  le	  secteur	  de	  l’alimentation	  (p.	  ex.	  consommation	  de	  viande)	  

o Données	  sexuées	  sur	  les	  habitudes	  de	  consommation	  d’énergie	  

o ADS	  dans	  le	  secteur	  des	  transports	  :	  
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§ Habitudes	  et	  moyens	  de	  transport	  (y	  compris	  le	  mode,	  les	  distances	  parcourues,	  la	  
fréquence	  et	  les	  raisons	  pour	  les	  déplacements)	  

§ Utilisation	  des	  transports	  en	  commun	  (y	  compris	  les	  critères	  retenus	  pour	  faire	  ce	  
choix	  de	  transport)	  

§ Utilisation	  des	  systèmes	  de	  compensation	  d’émission	  de	  GES	  (par	  exemple	  pour	  
ceux	  et	  celles	  qui	  voyagent	  en	  avion)	  

o ADS	  des	  facteurs	  qui	  influencent	  ces	  choix	  de	  consommation	  

o ADS	  de	  la	  volonté	  de	  changer	  les	  comportements	  et	  des	  facteurs	  qui	  influencent	  celle-‐ci	  

o ADS	  des	  liens	  entre	  les	  connaissances	  des	  individus	  reliées	  aux	  changements	  climatiques	  et	  
les	  actions	  qu’elles	  et	  ils	  sont	  prêts	  à	  faire	  pour	  lutter	  contre	  les	  changements	  climatiques	  
(Wolf	  &	  Moser	  2011)	  

§ Analyse	  des	  obstacles	  entre	  la	  connaissance	  et	  l’action	  (changements	  de	  
comportements	  à	  long	  terme,	  différences	  générationnelles	  et	  suivant	  les	  milieux)	  

o Ces	  perceptions	  et	  cette	  volonté	  de	  changer	  de	  comportement	  sont-‐elles	  liées	  au	  rôle	  
féminin	  dans	  le	  «	  prendre	  soin	  »	  («	  caring	  »)	  ?	  	  

• Données	  sur	  la	  représentation	  des	  femmes	  professionnelles	  dans	  le	  secteur	  de	  l’énergie	  et	  des	  
transports,	  y	  compris	  la	  recherche	  dans	  le	  secteur	  énergétique.	  

	  

L e s 	   s t r a t é g i e s 	   d ’ a d ap t a t i o n 	  

L ’adaptat ion	   aux	   changements 	   c l imat iques	   s ign i f ie 	   « 	  toute 	   act ion	   qui 	   réduit 	   les 	  
impacts 	   négat i fs 	   des 	   changements 	   c l imat iques 	   ou	   qui 	   permet	   de	   t i rer 	   prof i t 	   des 	  
nouvel les 	   occas ions 	   qui 	   en	   découlent. 	  » 	   (SGACC	   2020, 	   12) . 	   Lorsqu’on	   par le 	  
d ’adaptat ion, 	   on	   par le 	   donc	   auss i 	   de 	   « 	  rés i l ience	  » , 	   ce 	   que	   le 	   gouvernement	  
québécois 	   déf in it 	   comme	   étant 	   « 	   l ’apt i tude	   d’un	   système	   ( inc luant 	   les 	   écosystèmes) , 	  
d ’une	   col lect iv i té 	   ou	   d’une	   soc iété 	   potent ie l lement	   exposés 	   à 	   des 	   a léas 	   de	   s ’adapter , 	  
en 	   rés istant 	   ou	   en	   changeant, 	   en	   vue	   d’établ i r 	   et 	   de	   maintenir 	   des 	   structures 	   et 	   un	  
n iveau	  de	  fonct ionnement	  acceptables 	  » 	   (SGACC	  2020, 	  12) . 	   	  

La 	   capacité 	   de	   s ’adapter 	   aux	   changements 	   c l imat iques 	   est 	   inf luencée	   par 	   le 	   statut 	  
soc ioéconomique. 	   Par 	   exemple, 	   les 	   pauvres 	   v ivent 	   souvent 	   dans	   des 	   endroits 	   et 	   des 	  
condit ions 	   les 	   rendant 	   p lus 	   vulnérables 	   aux	   catastrophes	   naturel les . 	   Puisqu’en	  
généra l 	   les 	   femmes	   sont 	   p lus 	   pauvres 	   que	   les 	   hommes	   (ACSF	   2010, 	   24-‐25) , 	   e l les 	  
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n’auront 	   peut-‐être 	   pas 	   les 	   moyens	   de	   se 	   payer 	   des 	   mesures 	   d ’adaptat ion	  
d ispendieuses 	   (E IGE	  2012, 	  19) . 	  

La 	   percept ion	   des 	   r isques	   peut 	   auss i 	   avoir 	   une	   inf luence	   sur 	   les 	   stratégies 	  
d ’adaptat ion	   adoptées 	   par 	   les 	   femmes	   et 	   les 	   hommes. 	   Une	   analyse 	   d i f férenciée	   des 	  
percept ions 	   des 	   r isques	   est 	   donc	   nécessa ire 	   pour 	   les 	   stratégies 	   d ’adaptat ion	  
envisagées. 	   	  

Les 	   femmes	   doivent 	   part ic iper 	   aux	   démarches	   de	   prévent ion	   et 	   d ’adaptat ion	   des 	  
catastrophes	  naturel les , 	  comme	   l ’expl ique	  Duncan	   : 	  

I l 	   faut 	   tenir 	   compte 	   des 	   femmes 	   dans 	   l ’é laborat ion 	   des 	   s tratégies 	   de 	   prévent ion 	   des 	  
catastrophes , 	   d ’atténuat ion 	   des 	   dégâts 	   et 	   de 	   rétabl issement . 	   P lus 	   préc isément , 	   les 	  
femmes 	   doivent 	   part ic iper 	   aux 	   démarches 	   su ivantes 	   : 	   préparat ion 	   des 	   famil les , 	   des 	  
ménages 	   et 	   des 	   mi l ieux 	   de 	   travai l 	   aux 	   phénomènes 	   c l imat iques 	   extrêmes ; 	  
é tabl i ssement 	   de 	  mesures 	   d ’ intervent ion 	   et 	   de 	   récupérat ion; 	   organisat ion 	   du 	   l ieu 	   du 	  
s in is tre ; 	   so ins 	   phys iques 	   et 	   psychologiques 	   aux 	   enfants ; 	   organisat ion 	   de 	   réseaux 	   de 	  
parents 	  et 	  d ’amis . 	  (Duncan	  2008) . 	  

	  

Pistes	  de	  recherche	  

• ADS	  des	  stratégies	  d’adaptation	  aux	  changements	  climatiques	  –	  quelles	  sont	  les	  stratégies	  
préférées	  par	  les	  femmes,	  quelles	  sont	  celles	  préférées	  par	  les	  hommes?	  Quelles	  sont	  les	  
solutions	  d’adaptation	  acceptables	  pour	  les	  femmes?	  Pour	  les	  hommes?	  Quels	  sont	  les	  facteurs	  
socioéconomiques	  influençant	  ces	  choix?	  

• ADS	  des	  impacts	  des	  catastrophes	  naturelles	  (par	  exemple	  les	  inondations)	  et	  des	  rôles	  que	  
jouent	  les	  hommes	  et	  les	  femmes	  dans	  la	  gestion	  de	  ces	  crises;	  

• ADS	  des	  perceptions	  de	  risque.	  

	  

S u i v i 	  

Le	   PACC	   2020	   soul igne	   l ’ importance	   du	   su iv i 	   des 	   mesures 	   et 	   programmes	   adoptés 	  
pour 	   la 	   lutte 	  aux	  changements 	  c l imat iques, 	  et 	  au 	  n iveau	  de	   la 	  réduct ion	  des 	  GES	  et 	  au 	  
n iveau	   de	   l ’adaptat ion. 	   	   Pour 	   ce 	   fa ire , 	   le 	   gouvernement	   québécois 	   développera	   une	  
sér ie 	   d ’ indicateurs . 	   Or , 	   le 	   PACC	   2020	   est 	   encore	   une	   fo is 	   s i lenc ieux	   quant 	   à 	   des 	  
indicateurs 	   pour 	   les 	   impacts 	   d i f férenciés 	   de	   ces 	   mesures 	   sur 	   les 	   hommes	   et 	   les 	  
femmes. 	   I l 	   est 	   donc	   cruc ia l 	   qu’une	   sér ie 	   d ’ indicateurs 	   so ient 	   développés	   non	  
seulement	   pour 	  mesurer 	   l ’ef f icac ité , 	   en 	   termes	   de	   réduct ion	   de	   GES	   et 	   de	   coûts , 	   des 	  
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mesures 	   adoptées, 	  mais 	   auss i 	   af in 	   de	   s ’assurer 	   que	   ces 	  mesures 	   n ’exacerbent 	   pas 	   les 	  
inégal i tés 	  soc ia les , 	  y 	  compris 	  ce l les 	  entre 	   les 	  hommes	  et 	   les 	   femmes. 	  

F emmes 	   d an s 	   l e s 	   i n s t a n c e s 	   d é c i s i o nn e l l e s 	   p ou r 	   l e s 	  
c h an g emen t s 	   c l ima t i q u e s 	  

Compte	   tenu	  des 	   l iens 	   qui 	   ex istent 	   entre 	   le 	   genre	   et 	   les 	   changements 	   c l imat iques, 	   en	  
ce 	   qui 	   a 	   tra it 	   à 	   la 	   réduct ion	   des 	   GES	   et 	   à 	   l ’adaptat ion	   aux	   impacts 	   de	   ceux-‐c i , 	   i l 	   est 	  
important 	   que	   les 	   femmes	   so ient 	   par i ta irement	   impl iquées 	   dans 	   les 	   décis ions 	  
concernant 	   la 	   lutte 	   aux	   changements 	   c l imat iques. 	   	   Certa ins 	   des 	   « 	  déc ideurs-‐es 	  » 	   	   qui 	  
ont 	   part ic ipé	   à 	   cette 	   étude	   ont 	   corroboré	   ce 	   que	   les 	   écr i ts 	   soulèvent 	   que	   les 	   femmes	  
décident 	   autrement	   que	   les 	   hommes	   et 	   qu’e l les 	   ont 	   une	   certa ine	   «	  sens ib i l i té 	  » 	   aux	  
enjeux	   environnementaux. 	   	   Mais , 	   malheureusement, 	   au 	   Québec, 	   les 	   femmes	   sont 	  
encore	   sous-‐représentées 	   en	   pol i t ique. 	   Par 	   exemple, 	   en	   2010, 	   e l les 	   représenta ient 	  
seulement	   28,8%	   de	   la 	   députat ion	   à 	   l ’Assemblée	   nat ionale , 	   29,3%	   des 	   consei l lères 	   et 	  
consei l lers 	  dans 	   les 	  munic ipal i tés 	  et 	  16%	  des 	  mairesses 	  et 	  maires 	   (ACSF	  2010, 	  25) . 	  De	  
p lus , 	   un	   sout ien	   pour 	   les 	   femmes	   en	   pol i t ique	   est 	   nécessa ire 	   af in 	   que	   ce l les-‐c i 	  
puissent 	   surmonter 	   les 	   obstac les 	   qui 	   les 	   attendent. 	   Par 	   exemple, 	   le 	   Réseau	   des 	   é lues 	  
munic ipales 	   de	   la 	  Montérégie-‐Est 	   joue	   un	   rô le 	   important 	   dans 	   le 	   sout ien	   des 	   femmes	  
se 	  présentant 	  en	  pol i t ique	  munic ipa le . 	   	  

Les 	   femmes	   devra ient 	   auss i 	   être 	   p lus 	   présentes 	   dans	   les 	   organes	   décis ionnels 	   des 	  
entrepr ises 	   puisque	   ce l les-‐c i 	   devront 	   contr ibuer 	   de	   façon	   s igni f icat ive 	   à 	   la 	   lutte 	   aux	  
changements 	   c l imat iques. 	   	   Au	   Québec, 	   les 	   femmes	   sont 	   encore	   gross ièrement	   sous-‐
représentées 	   dans	   les 	   consei ls 	   d ’administrat ion	   des 	   entrepr ises. 	   Par 	   exemple, 	   une	  
étude	   de	   2007	   démontre 	   que	   les 	   femmes	   occupaient 	   14%	   des 	   s ièges 	   au	   se in 	   des 	  
consei ls 	   d ’administrat ion	   des 	   p lus 	   grandes	   entrepr ises 	   québécoises 	   inscr i tes 	   à 	   la 	  
Bourse	   et 	   que	   près 	   d ’un	   consei l 	   sur 	   6 	   ne	   comprenait 	   aucune	   femme	   (ACSF	   2010, 	   115, 	  
c i tant 	   l ’étude	   de	   Spencer 	   Stuart 	   et 	   de	   l ’ Inst i tut 	   sur 	   la 	   gouvernance	   d’organisat ions 	  
pr ivées 	   et 	   publ ique, 	   2007) . 	   Le 	   Consei l 	   du 	   statut 	   de	   la 	   femme	   suggère	   des 	   mesures 	  
correctr ices 	   te l les 	   que	   la 	   formation	   et 	   des 	   mesures 	   lég is lat ives 	   af in 	   d ’atte indre	   la 	  
par i té . 	   	   	  

La 	   représentat ion	   par ita ire 	   des 	   femmes	   dans	   le 	   domaine	   énergét ique	   et 	   des 	  
transports 	  et 	  de	   la 	   recherche	   sur 	   les 	   changements 	   c l imat iques 	  est 	   auss i 	   essent ie l le 	  et 	  
doit 	   être 	   fermement	   encouragée	   par 	   le 	   gouvernement	   québécois 	   puisque	   les 	   femmes	  
sont 	   encore	   sous-‐représentées 	   dans	   ces 	   secteurs 	   (ACSF	   2010) . 	   De	   p lus , 	   les 	   savoirs 	  
pr iv i lég iés 	   des 	   femmes	   autochtones	   sur 	   les 	   changements 	   c l imat iques	  et 	   leurs 	   impacts 	  
sur 	   les 	   écosystèmes	   et 	   les 	   espèces 	   doivent 	   être 	   intégrés 	   à 	   cette 	   recherche	   (Dowsley 	  
et 	   a l . 	   2010) . 	   Par 	   exemple, 	   dans 	   leurs 	   tâches 	   de	   préparat ion	   des 	   a l iments , 	   cuei l lette 	  
des 	   pet i ts 	   f ru its 	   et 	   de	   transformation	   des 	   fourrures 	   de	   phoques	   en	   vêtements , 	   les 	  
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femmes	   Inuits 	   possèdent 	   des 	   connaissances 	   sur 	   l ’environnement	   qui 	   v iennent 	  
compléter 	   les 	  connaissances 	  détenues	  par 	   les 	  hommes	   Inuits 	   ( ib id . , 	  156-‐157) . 	  

Repen s e r 	   l e 	   s y s t ème 	  

Enf in , 	   l ’opportunité 	   de	   se 	   pencher 	   sur 	   la 	   d imension	   genre	   de	   la 	   lutte 	   aux	  
changements 	   c l imat iques 	   est 	   auss i 	   une	   opportunité 	   de	   transformer	   les 	   re lat ions 	   de	  
pouvoir 	   entre 	   les 	   hommes	   et 	   les 	   femmes	   et 	   entre 	   les 	   r iches 	   et 	   les 	   pauvres 	   (au	   n iveau	  
nat ional 	   auss i 	   b ien	   qu’au	   n iveau	   internat ional) , 	   de 	   se 	   quest ionner 	   sur 	   les 	   vér i tables 	  
causes 	   des 	   changements 	   c l imat iques 	   et 	   de	   repenser 	   notre 	   re lat ion	   avec 	   l ’énerg ie	   et 	  
avec 	   l ’environnement. 	   	  

Recommandations 	  
•  Relancer 	   et 	   é larg ir 	   le 	   groupe	   d’ intervenantes 	   et 	   intervenants 	   intéressés 	   par 	   la 	  

problématique	  af in 	  de	  penser 	   les 	  stratégies 	  d ’éducat ion	  et 	  d ’act ion; 	  

•  Dresser 	   des 	   campagnes	   d ’éducat ion/formations 	   spéci f iques 	   pour 	   les 	   groupes	  
écologistes , 	   les 	   groupes	   de	   femmes, 	   les 	   consei ls 	   munic ipaux	   les 	   MRC, 	  
communautés 	  métropol i ta ines 	  et 	   la 	  députat ion	  provinc ia le ; 	  

•  Créer 	   des 	   a l l iances 	   entre 	   les 	   groupes	   de	   femmes, 	   les 	   groupes	  
environnementaux	   et 	   les 	   peuples 	   autochtones	   dans	   la 	   lutte 	   québécoise 	   aux	  
changements 	  c l imat iques7; 	  

•  Vulgar iser 	   le 	  d iscours 	  sc ient i f ique	  quant 	  aux	  aspects 	  de	   la 	   réduct ion	  des 	  GES	  et 	  
de	   l ’adaptat ion	   aux	   changements 	   c l imat iques	   et 	   le 	   rattacher 	   au	   quot id ien	   des 	  
Québécoises 	  et 	  Québécois ; 	  

•  Créer 	   un	   guide	   d’ intégrat ion	   du	   genre	   dans	   les 	   déc is ions 	   re lat ives 	   aux	  
changements 	  c l imat iques	  spéci f iques 	  aux	  condit ions 	  nordiques	  et 	  du	  Québec; 	  

•  Encourager 	   la 	   part ic ipat ion	   des 	   femmes	   dans	   la 	   pr ise 	   de 	   décis ions 	   à 	   tous 	   les 	  
n iveaux	   (munic ipal , 	   rég ional , 	   provinc ia l , 	   fédéral 	   et 	   dans 	   les 	   délégat ions 	   aux	  
négociat ions 	   internat ionales) , 	  notamment	  en	   leur 	  offrant 	  un	  sout ien; 	  

                                                             
7 L’appel	  à	  ce	  genre	  d’alliance	  a	  déjà	  été	  lancé	  pour	  les	  enjeux	  environnementaux	  	  au	  Québec:	  «	  Considérant	  la	  situation	  
précaire	  de	  l’ensemble	  des	  écosystèmes	  de	  la	  planète	  et	  la	  misère	  criante	  qui	  pousse	  dans	  un	  assemblage	  d’injustices,	  il	  
faut	  s’unir	  pour	  agir.	  Faisons	  le	  pari	  que	  nos	  forces	  réunies	  gagneront	  en	  portée	  et	  en	  profondeur	  et	  qu’ensemble	  nous	  
nous	  libérerons	  du	  capital	  et	  du	  patriarcat.	  Choisissons	  d’intégrer	  nos	  grilles	  d’analyse	  plutôt	  que	  de	  nous	  diviser	  par	  
secteurs	  et	  par	  spécialités.	  Osons	  proposer	  et	  construire	  de	  nouvelles	  bases	  d’affinités	  qui	  nous	  inspirent.	  »	  (Prud’Homme	  
et	  Beaulieu,	  2008).	  
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•  St imuler 	   la 	  recherche	  féministe 	  sur 	   l ’ intégrat ion	  du	  genre	  dans	   les 	  
changements 	  c l imat iques 	  en	  promouvant 	  notamment	   les 	  p istes 	  de	  recherche	  
c i -‐haut 	  mentionnées; 	   	  

•  Encourager 	   les 	   chercheures 	   et 	   chercheurs 	   dans 	   le 	   domaine	   des 	   changements 	  
c l imat iques 	  à 	   intégrer 	   la 	  d imension	  de	  genre	  dans 	   leurs 	  recherches; 	  

•  Faire 	  des 	  press ions 	  pour 	  que	   la 	  Loi 	  sur 	   le 	  développement	  durable 	   so it 	  modif iée 	  
af in 	  d ’y 	   inc lure 	  spéci f iquement	   l ’égal i té 	  entre 	   les 	   femmes	  et 	   les 	  hommes. 	  
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Annexe 	  1 	  – 	  Groupes 	  et 	   indiv idus 	  rencontrés 	   	  
Catégorie 	   Groupe	   Représentant(e) 	  

Environnement	   Greenpeace	  (Québec) 	   V irg in ie 	  Lambert-‐Ferry 	  

Environnement	   Équiterre 	   Gui l laume	  Plamondon	  

Environnement	   Réseau	  québécois 	  des 	  
groupes	  écologistes 	  
(RQGE) 	  

Maude	  Prud’homme	  

Environnement	   Réseau	  des 	   femmes	  en	  
environnement 	  

L ise 	  Parent 	   	  
	  

Environnement	   AQLPA	   É lo ïse 	  Savoie 	  

Femmes	   Afeas 	   Cél ine	  Duval 	   	  
Luce	  Bérard	  

Femmes	   FFQ	   Alexa	  Conradi 	   	  

Femmes	   Femmes	  en	  parcours 	  
innovateur 	  

Diane	  Montour 	   	  

Femmes	   Fédérat ion	  des 	  
agr icu ltr ices 	  du	  Québec	  

Raymonde	  P lamondon	   	  

Femmes	   Consei l 	  des 	  Montréala ises 	   Guyla ine	  Poir ier 	   	  

Décideurs-‐es 	   Secrétar iat 	  à 	   la 	  Condit ion	  
Féminine	  

Marcel le 	  Gendreau, 	  
responsable 	  de	   l ’ADS	  

Décideurs-‐es 	   Élu 	  munic ipa l 	  

Préfet 	  

Arthur 	  Fauteux	  

Décideurs-‐es 	   Élue	  munic ipa le 	   Raymonde	  P lamondon	  

Décideurs-‐es 	   Élue	  munic ipa le 	   Dominique	  Ouel let 	  

	  


