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SOMMAIRE 

       

       Le Nouveau-Brunswick (NB) est une des provinces maritimes du Canada dont 

l’économie est étroitement associée au développement des ressources naturelles. 

Cependant, ce développement entraîne des impacts sur la santé, l'environnement et les 

communautés qui sont cumulatifs, complexes et souvent contrastés. Par le biais du réseau 

de l'Observatoire pancanadien de la santé, de l'environnement et des communautés (réseau 

ECHO), nous développons des outils et des processus qui renforcent la capacité 

intersectorielle à comprendre et agir sur les impacts intégrés du développement des 

ressources naturelles sur la santé, l'environnement et les communautés. Dans cette thèse, 

nous mènerons une étude pilote au NB afin de développer un nouvel outil de cartographie 

en libre accès, le NBEnviroScreen, basé sur la méthodologie du CalEnviroScreen 

développé par le California Office of Environmental Health Hazard Assessment. Cet outil 

permet de développer un indice relatif pour comparer différentes zones géographiques en 

intégrant des indicateurs. Une consultation des personnes clés qui ont accès à différentes 

bases de données et la méthode de revue réaliste ont permis d’identifier et de sélectionner 

les indicateurs pour développer le NBEnviroScreen. Les communautés qui apparaissent sur 

les cartes sont les régions où se situent (situaient) les industries lourdes telles que les usines 

des pâtes et de papiers, les centrales thermiques, les fonderies, les mines et les scieries. Ces 

résultats sont dus au fait que les indicateurs qui ont été utilisés permettent de mieux 

représenter ces industries. Les communautés qui apparaissent comme étant les plus 

vulnérables sur le NBEnviroScreen sont Bathurst, Dalhousie, Campbellton, Saint John, 

Minto, St. George, Perth-Andover, Florenceville-Bristol et Nackawic avec des scores allant 

de 50 % à 100 %. Il est donc important de développer d’autres indicateurs qui permettront 

de mieux représenter les réalités du Nouveau-Brunswick telles que la foresterie, 

l’agriculture, la pêche. Les groupes de discussion ont été organisés par la suite avec des 

partenaires afin de tester, peaufiner, contextualiser l’outil et susciter des discussions 

intersectorielles. Des groupes de discussions sont ressortis différents aspects essentiels tels 

que l’historique des ressources naturelles, l’utilisation de l’outil pour élaborer des 

politiques et des actions intersectorielles, la sensibilisation et l’éducation. Cette recherche 

permettra de bâtir la capacité intersectorielle à réagir aux impacts cumulatifs du 

développement des ressources naturelles et sera un atout pour les communautés et aidera à 

élaborer les politiques publiques. 
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Introduction générale 

 

       Le Nouveau-Brunswick est une province qui est située à l’Est du Canada dont 

l’économie est étroitement associée à l’exploitation des ressources naturelles (par exemple 

la foresterie, l'agriculture, les pêches, l'exploitation minière, le pétrole et le gaz). 

Cependant, l'exploitation de ces ressources entraînent des impacts qui sont cumulatifs et 

une fois combinés aux changements environnementaux globaux, tels que les changements 

climatiques, sont complexes et demandent des réponses et des actions concertées et 

intersectorielles afin d’assurer un développement soutenable et équitable. Malgré la mise 

en place des plans d’adaptation aux changements climatiques et l’élaboration des politiques 

pour la gestion de certaines ressources telles que les forêts et la protection des bassins 

hydrographiques, il y a un manque de savoir-faire autour des impacts cumulatifs que 

peuvent engendrer l’exploitation des ressources naturelles. L’absence de normes et 

politiques peut être reliée au manque d’outils intégratifs qui permettront de bâtir la capacité 

intersectorielle et de réunir des acteurs appartenant à différents secteurs ensemble.  

       C’est pourquoi, par l'entremise du Réseau-observatoire pancanadien sur la santé, 

l’environnement et les communautés (Réseau ECHO) (https://www.echonetwork-

reseauecho.ca), nous développons des outils et des processus qui renforcent la capacité 

intersectorielle de comprendre et réagir aux impacts sur la santé, l'environnement et les 

communautés de l'exploitation (Parkes et al., 2019). Le Réseau ECHO rassemble un groupe 

interdisciplinaire et multi-sectoriel et est ancré dans quatre cas régionaux (au Nouveau-

Brunswick, en Alberta, en Colombie-Britannique et au nord de la Colombie-Britannique).  

       Le cas régional du NB s’appuie sur une décennie de relations entre notre équipe de 

recherche et le Réseau environnemental du Nouveau-Brunswick (RENB). Le RENB fait 

office de secrétariat pour le Collectif pour la santé environnementale des enfants du 

Nouveau-Brunswick (NBCEHC) qui est un réseau regroupant plus de 300 personnes 

provenant de près de 100 agences et organisations de divers secteurs des communautés 

anglophones, francophones et autochtones du Nouveau-Brunswick, y compris des 

ministères provinciaux et fédéraux, des organisations non-gouvernementales et des 

chercheurs académiques. Nous avons identifié le besoin de développer des outils intégratifs 

qui peuvent servir à engendrer des discussions intersectorielles sur la question des impacts 
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cumulatifs afin d’élaborer des politiques et des actions intersectorielles. Nous proposons 

donc le développement d’un outil qui permet de faire une comparaison relative de 

différentes zones géographiques par l’intégration d’indicateurs de santé, d'environnement 

et socio-économiques. Par la suite, l’outil peut être utilisé pour interagir et stimuler des 

discussions intersectorielles menant à une meilleure intégration des connaissances sur un 

enjeu et susciter l’action concertée entre les secteurs. 

        Cet outil aidera à identifier les lacunes en matière de recherche, développer et 

promouvoir des programmes éducatifs communautaires sur la réduction des risques. Il sera 

un atout, car il permettra de réunir des personnes de différents secteurs afin d’identifier les 

besoins et contribuer ensemble à l'élaboration de politiques intersectorielles basées sur une 

évaluation intégrée du développement des ressources qui permettront d’avoir des 

environnements sûrs, sains et durables tout réduisant les inégalités en matière de santé. 

L’identification des besoins et l'élaboration de politiques intersectorielles contribueront à 

créer des collectivités durables et résilientes au Nouveau-Brunswick. Ainsi, dans le cadre 

de ce projet de maîtrise, nous mènerons une étude pilote au NB en développant un nouvel 

outil de cartographie, le Nouveau-Brunswick EnviroScreen (NBEnviroScreen) qui est basé 

sur la méthodologie du CalEnviroScreen, un outil qui a été mis au point par le California 

Office of Environmental Health Hazard Assessment, 

(https://oehha.ca.gov/calenviroscreen) (Faust, 2017).  Par la suite nous intégrons au 

processus du développement de l’outil des groupes de discussion qui nous aideront à mieux 

contextualiser l’outil et l’adapter pour mieux aborder la question des impacts cumulatifs 

reliés à l’exploitation des ressources naturelles au NB. 

Structure de la thèse 

              Dans le document qui suit, nous présenterons premièrement le chapitre un qui 

parle du contexte de l’étude. Le contexte comprend une description de la province d’étude 

ainsi que la situation environnementale, socio-économique et le réseau ECHO. Dans le 

chapitre deux, nous présentons le cadre théorique de l’étude qui comporte la définition des 

différents concepts tels que les approches écosystémiques de la santé, les impacts 

cumulatifs, les indicateurs et les indices. Les chapitres trois et quatre sont rédigés en vue 

de devenir deux articles à soumettre dans des journaux scientifiques et présentent chacun, 

https://oehha.ca.gov/calenviroscreen
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une introduction, une méthodologie, des résultats et une discussion. Plus spécifiquement, 

le chapitre trois aborde les questions méthodologiques liées au développement de l’outil 

intégratif pour le Nouveau-Brunswick ainsi que les résultats obtenus. Nous décrivons le 

choix des unités géographiques, temporelles, des indicateurs, le calcul de l’indice ainsi que 

les résultats obtenus. Nous présenterons par la suite, dans le chapitre quatre, le processus 

de co-construction et de concertation centré sur les groupes de discussions. Nous décrirons 

la méthodologie utilisée pour faire les groupes de discussion ainsi que les résultats obtenus 

et leur analyse. Finalement, nous présenterons au chapitre cinq une discussion générale qui 

inclura les forces et les limites du projet ainsi que les perspectives futures.  
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Chapitre I : Contexte  

 

1.1 Province d’étude : le Nouveau-Brunswick 

 

        Le Nouveau-Brunswick est une province qui est située à l’Est du Canada. Elle partage 

sa frontière au nord avec le Québec, au sud avec la Nouvelle-Écosse et à l’ouest avec les 

États-Unis (figure 1.1). La frontière Est de la province est entièrement formée du littoral. 

Elle est la plus grande des provinces des Maritimes avec une superficie de 73 440 km² et 

compte trois zones littorales distinctes totalisant 2,250 km (la Baie des Chaleurs, le Détroit 

de Northumberland et la Baie de Fundy). Le Nouveau-Brunswick est divisé en quinze 

comtés, à savoir le comté d’Albert, Carleton, Charlotte, Gloucester, Kent, Kings, 

Madawaska, Northumberland, Queens, Restigouche, Saint-Jean, Sunbury, Victoria, 

Westmorland, York et compte huit centres urbains : Fredericton (la capitale), Saint-Jean, 

Moncton, Dieppe, Edmundston, Campbellton, Bathurst et Miramichi. Elle est la seule 

province officiellement bilingue du Canada : le français et l’anglais en sont les deux 

langues officielles depuis 1969. D’après le Système d’inscription des Indiens du ministère 

des Affaires autochtones, et du Nord Canada, la province compte trois nations autochtones 

les Mi'kmaq, les Wolastoqiyik dont les statuts sont officiellement reconnus et les 

Passamaquoddy qui sont séparés par la frontière canado-américaine (Gouvernement du 

Nouveau-Brunswick, 2019). 
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Figure 1.1 : Carte de la province du Nouveau-Brunswick  

https://www.freeworldmaps.net/fr/canada/nouveau-brunswick/ 

1.2 Situation socio-économique et sanitaire de la province 

 

        Selon le recensement de 2016, le Nouveau-Brunswick compte 747 101 habitants avec 

une densité de la population au kilomètre carré qui est de 10,5 personnes (Statistique 

Canada, 2016). L’âge médian de la population est de 45,9 ans faisant de la province du 

Nouveau-Brunswick la deuxième province ayant la population la plus âgée au Canada.  

Environ 3 % de la population de la province fait partie d’une minorité visible par rapport à 

un peu plus de 22 % de la population canadienne, alors que les Autochtones représentent 

4 % de la population de la province (Forbes, 2020). 65 % de la population a déclaré que 

l’anglais était leur langue maternelle suivie par le français pour 32 % en 2016 (Statistique 

Canada, 2016). Beaucoup des jeunes Néo-Brunswickois migrent vers les autres provinces 

https://www.freeworldmaps.net/fr/canada/nouveau-brunswick/
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pour trouver du travail et cette tendance persiste encore au cours des années (Forbes, 2020). 

En 2016, les soins de santé, les services sociaux et le secteur manufacturier sont les secteurs 

qui employaient le plus de personnes (Forbes, 2020). Cependant, la province enregistre un 

taux de chômage de 11,2 % faisant d’elle la deuxième province au Canada avec un taux de 

chômage élevé après l’Île-du-Prince-Édouard. 68,5 % de la population avait un Revenu 

d'emploi en 2016 cependant 17,1 % des personnes âgées de 18 ans et plus dans les ménages 

privés avaient un revenu faible. 54 % de la population possédait un certificat, diplôme, 

grade collégial ou universitaire et 28,5 % avaient un diplôme d'études secondaires ou une 

attestation d'équivalence (Statistique Canada, 2016).  

        La province est divisée en deux régies régionales de la santé (Réseau de santé Vitalité 

et Réseau de santé Horizon). Le Réseau de santé Horizon est anglophone dessert les régions 

de Miramichi, Upper River Valley, Fredericton, Saint John et Moncton (Forbes, 2020) 

tandis que le Réseau de santé Vitalité est un réseau francophone qui dessert les régions 

francophones donc la région du nord-ouest, Restigouche, Acadie-Bathurst et Beauséjour et 

compte de vastes hôpitaux régionaux à Moncton, à Bathurst, à Campbellton et à 

Edmundston (Forbes, 2020). D’après le Portrait de la santé de la population faite en 2016 

par le Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick (CSNB), le pourcentage des Néo-

Brunswickois qui meurent prématurément de maladies respiratoires, de cancer, de maladies 

du cœur et d’accident vasculaire cérébral est souvent plus élevés que les autres provinces 

du Canada (CSNB, 2016). Le Nouveau-Brunswick est classé comme une des provinces les 

moins en santé du Canada bien qu’il semble disposer d’un nombre suffisant de médecins 

par habitant, d’après les normes canadiennes (CSNB, 2016).  

1.3 Situation environnementale de la province 

 

        Au cours des dernières décennies, la pollution atmosphérique a beaucoup attiré 

l’attention de la communauté scientifique et des gestionnaires de risques dans le domaine 

environnemental, tant au Canada que sur la scène internationale. Des centaines d'études 

ont montré le rôle des particules en suspension dans l'air, l’ozone, le dioxyde de soufre et 

d’azote dans les maladies cardiovasculaires, respiratoires et le cancer du poumon (Beelen 

et al., 2008 ; Andersen et al., 2012). Les principales sources de ces polluants sont les gaz 
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d'échappement des véhicules, la fumée industrielle, les combustibles fossiles et les 

incinérateurs de déchets. Au Nouveau-Brunswick, les sources les plus importants de ces 

polluants sont les industries telles que les usines de pâtes à papier, les scieries, les mines, 

la fonderie de Belledune, la raffinerie de pétrole à Saint-Jean, les centrales thermiques 

(Belledune, Coleson Cove, Grand Manan). D’après la base de données de l'INRP, le 

montant moyen de PM 2.5 rejetées entre 2002 et 2007 par trois grandes installations à 

Saint-Jean (Production d'électricité à Coleson Cove d'Énergie NB, la raffinerie Irving Oil 

et la société Irving Tissue) était de 796 tonnes métriques (Milewski et al., 2009). À 

Moncton et à Fredericton pour la même période, les rejets de PM 2.5 étaient de 43 tonnes 

et de 1,4 tonnes respectivement (Milewski et al., 2009). La province dispose de 22 stations 

de surveillance pour la qualité de l’air dont 9 sont des stations de surveillance du 

gouvernement du Nouveau-Brunswick et 11 stations de surveillance industrielle. Les 

stations sont localisées à Saint-Jean, St. George, St. Andrews, Norton, Moncton, 

Frédericton, Nackawic, Miramichi, Edmunston et Bathurst (Gouvernement du Nouveau-

Brunswick). La plupart des stations se retrouvent dans des régions urbaines, mais les 

régions rurales en comptent très peu.  

        La présence des industries lourdes dans la province a laissé des traces dans les 

communautés. Le bassin versant de la Baie des Chaleurs, situé dans le nord-est du 

Nouveau-Brunswick et de la péninsule gaspésienne du Québec au Canada a abrité pendant 

des nombreuses années des industries lourdes qui sont connues pour leurs rejets de métaux 

lourds dans l'environnement. Ces industries sont (ou étaient) principalement situées à 

Dalhousie, Belledune et Bathurst. Dans le début des années 1990 des concentrations 

élevées de plomb et de cadmium ont été signalées dans les moules dans le port de Belledune 

et de Dalhousie (Fraser, 2011). Les métaux présents dans l'environnement même à des 

faibles quantités, peuvent conduire à la bioaccumulation dans les espèces aquatiques et les 

végétaux (Alibabic et al., 2007 ; Burger et al., 2007 ; Mason et al., 1995). L’absorption des 

métaux lourds même à des faibles concentrations peut affecter la santé humaine et 

occasionner des maladies telles que le cancer, les maladies cardiovasculaires, des maladies 

congénitales, des problèmes neurologiques et des troubles neurodéveloppementaux 

(Becaria et al., 2002 ; Gilbertson, 2004 ; Vinceti et al., 2007 ; Marie et al., 2017). 
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        La province contient une diversité d’écosystèmes riches. Toutefois, ces écosystèmes 

sont vulnérables aux aléas naturels et aux activités anthropiques. Les inondations 

importantes que la province a subies ces dernières années et les activités industrielles sont 

à l’origine des érosions et de la dégradation de nombreux écosystèmes. La montée des eaux 

est aussi un phénomène qui est relié au changement climatique. Les émissions de gaz à 

effet de serre par habitant sont de 21,7 tonnes, ce qui classe la province parmi les trois 

premiers émetteurs de GES par habitant en 2012 (Gouvernement du Canada, 2018). Les 

principales sources de gaz à effet de serre sont : les sources de combustion fixes (65 %), le 

transport (21 %), les procédés industriels (8 %), les déchets (3 %), l’agriculture (2 %) et 

les sources fugitives (1 %) (Gouvernement du Canada, 2018). En 2014, la province a mis 

en place un plan d’action qui met l’accent sur les mesures d’adaptation et de réduction des 

émissions de GES, tout en maintenant la croissance économique (Gouvernement du 

Canada, 2018).  

        Cependant malgré les mesures environnementales prises par le gouvernement pour 

protéger les forêts et les bassins hydrographiques, elles sont très peu efficaces pour protéger 

les ressources naturelles. De plus, il y a un manque de savoir-faire autour des impacts 

cumulatifs que peuvent engendrer l’exploitation des ressources naturelles. L’absence des 

politiques et des actions peuvent être dues aux priorités économiques et au manque d’outils 

intégratifs qui permettront de bâtir la capacité intersectorielle et de réunir des acteurs 

appartenant à différents secteurs ensemble. Ces outils sont donc des moyens qui peuvent 

servir à engendrer des discussions sur la question des impacts cumulatifs afin d’élaborer 

des politiques et des actions intersectorielles.  

1.4 Réseau-observatoire pancanadien sur la santé, l’environnement et les 

communautés (Réseau ECHO) 

 

        Le Réseau ECHO est un programme de recherche de 5 ans subventionné par les 

Instituts de recherche en santé du Canada. Le réseau se penche sur la collaboration entre 

secteurs pour prendre note et réagir aux influences du développement des ressources sur la 

santé, l’environnement et les communautés, avec une emphase sur les environnements 

ruraux, isolés et les communautés autochtones. Le Réseau ECHO a comme objectif de 
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développer des outils et des processus intersectoriels qui connectent les gens à un réseau 

d’information, de pratiques et de personnes afin de développer des perspectives multiples 

et des réponses intégrées aux impacts cumulatifs du développement de ressources (Parkes 

et al., 2019). Ces outils et processus aideront à répondre à deux besoins qui se chevauchent. 

Le premier est un besoin d’outils et de processus intégratifs en vue de détecter, de 

remarquer, d’analyser et de réagir aux impacts cumulatifs du développement de ressources 

naturelles sur la santé. Le deuxième objectif est de pouvoir comprendre et réagir aux 

impacts cumulatifs du développement de ressources d’une façon qui reconnait les impacts 

sur l’environnement, les communautés et la santé de développements passés, présents et 

futurs à travers le temps et l’espace. Le Réseau ECHO rassemble un groupe 

interdisciplinaire (sciences naturelles, science de la santé, sciences sociales et humaines) 

et multi-sectoriel (tel que la santé publique, les groupes de bassins versants, des ONG de 

communications, le secteur académique…) et est ancré dans quatre cas régionaux (au 

Nouveau-Brunswick, en Alberta, en Colombie-Britannique et au nord de la Colombie-

Britannique).  

        L’étude de cas du Nouveau-Brunswick s'appuie sur des relations et efforts 

intersectoriels avec le Collectif pour la santé environnementale des enfants du Nouveau-

Brunswick (NBCEHC, https://nben.ca/fr/groupes-en-action/collectif-pour-la-sante-des-

enfants-et-de-l-environnement-du-nouveau-brunswick.html ), un collectif d'organisations 

et d'agences à travers la province qui couvre de nombreux secteurs (éducation, soutien à la 

famille, politiques publiques, santé, environnemental et communautaire) qui vise à 

prévenir l'exposition des enfants aux contaminants environnementaux qui affectent la santé 

et de promouvoir leur accès à un environnement sain. Un de nos objectifs de thèse est 

d’élargir notre gamme d'outils d'intégration pour mieux comprendre et répondre aux effets 

cumulatifs de l'exploitation des ressources sur la santé et les écosystèmes. Dans le cadre de 

notre travail de collaboration avec les ONG et nos partenaires gouvernementaux au NB, 

nous avons identifié le besoin de développer des outils qui permettront d’intégrer des 

connaissances et de susciter des actions intersectorielles sur les enjeux environnementaux 

et de santé. C’est dans ce contexte que nous avons décidé avec les autres cas régionaux du 

réseau ECHO de développer le EnviroScreen qui est un outil basé sur la méthodologie du 

CalEnviroScreen (Liévanos, 2018). Le NBEnviroScreen permettra de faire une 

https://nben.ca/fr/groupes-en-action/collectif-pour-la-sante-des-enfants-et-de-l-environnement-du-nouveau-brunswick.html
https://nben.ca/fr/groupes-en-action/collectif-pour-la-sante-des-enfants-et-de-l-environnement-du-nouveau-brunswick.html
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comparaison relative entre les différentes zones géographiques en utilisant des indices qui 

sont développés en se basant sur la méthodologie du CalEnviroScreen (Liévanos, 2018).  

1.5 Questions et objectifs de recherche  

 

       L’objectif général de cette recherche consiste à développer un outil intégratif qui nous 

permettra de mieux comprendre les impacts cumulatifs liés à l’exploitation des ressources 

naturelles au NB et de susciter des discussions intersectorielles autour des enjeux de santé, 

environnementaux et socio-économiques. 

        À partir des éléments présentés dans les sections précédentes, nous pouvons formuler 

nos questions de recherche ainsi : quelles sont les données environnementales, de santé et 

socio-économiques disponibles qui peuvent être utilisées pour développer l’outil de 

cartographie (le NBEnviroScreen) pour le Nouveau-Brunswick ? Comment peut-on 

contextualiser l’outil et l’adapter afin d’arriver à mieux représenter les réalités des 

différentes communautés ? Et enfin comment peut-on utiliser l’outil pour élaborer des 

politiques intersectorielles axées sur l'évaluation intégrée du développement des ressources 

naturelles ?  

Les objectifs spécifiques du projet de recherche qui guideront cette étude sont les suivants: 

1. Développer un indice en intégrant des indicateurs de santé, socio-économiques et 

environnementaux 

2. Créer la cartographie qui donnera une meilleure visualisation de l’indice 

3. Utiliser le NBEnviroScreen pour susciter des discussions intersectorielles à partir des 

groupes de discussions. 
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Chapitre II : Cadre théorique  

 

       Dans ce chapitre, nous présentons les éléments principaux du cadre théorique de la 

thèse, soit les approches écosystémiques de la santé, les impacts cumulatifs et les 

indicateurs et indices. 

2.1 Les approches écosystémiques de la santé 

 

        « Les approches écosystémiques de la santé (ou recherche écosanté) associent 

formellement l’idée des déterminants sociaux et environnementaux de la santé au concept 

d’écologie et de pensée systémique dans le cadre d’une recherche-action indissociable du 

développement social et économique » (Charron, p.7, 2014). Elles sont utilisées pour 

analyser les interactions qui existent entre la santé et les facteurs écologiques et socio-

économiques, examiner l’utilisation et l’influence de l’humain sur les écosystèmes et 

analyser l’approvisionnement d’écoservices et la durabilité (Charron, 2014). 

       Les approches écosystémiques de la santé représentent donc l’humain dans son 

environnement et mettent l’accent sur les interactions qui existent entre la santé des 

écosystèmes, la santé humaine et la santé économique (Lebel, 2003). Elles permettent de 

mieux comprendre et de promouvoir la santé et le bien des êtres-vivants et non-vivants 

dans un contexte d’interactions complexes entre la santé, les inéquités du genre et sociales 

et la viabilité des écosystèmes (De Plaen et al., 2004). Ces approches ont été développées 

à partir des pratiques de la recherche participative et s’appuie sur les méthodologies de la 

transdisciplinarité et l'équité (voir Figure 2.1). Elles fournissent donc un cadre analytique 

et méthodologique qui est à la fois pertinent et nouveau pour gérer les défis complexes 

qu’on peut souvent retrouver à l’intersection de l’environnement, de la société et de la santé 

à différentes échelles temporelles et géographiques (Charron, 2014).  

       Un autre principe important des approches écosystémiques de la santé est le fait de 

passer du savoir à l’action (Charron, 2014). Les connaissances qui sont acquises dans la 

recherche ont pour objectif de rétablir les dynamiques de pouvoirs, revoir les iniquités pour 

l’amélioration du bien-être des communautés grâce à des actions durables et équitables. 
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L’application des connaissances est donc une étape importante des approches 

écosystémiques de la santé. 

                          

Figure 2.1: Les approches écosystémiques prennent en compte les interactions socio-

écologiques dynamiques et complexes entre la santé et les écosystèmes dans un cadre 

participatif et transdisciplinaire afin de poser des actions viables et équitables à court, 

moyen et long terme (COPEH-CANADA) 

http://copeh-canada.uqam.ca/en/teaching-manual/module-2-principles.html 

 

        Dans le cadre de notre projet, les approches écosystémiques de la santé seront utiles 

pour mieux appréhender la question des impacts cumulatifs du développement des 

ressources naturelles puisque les effets des impacts ne se limitent pas juste à l’humain, mais 

touchent aussi l’environnement, la santé des écosystèmes et l’économie.  

       La méthodologie des approches écosystémiques de la santé permettra d’étendre notre 

action à plusieurs niveaux de la réalité et de voir le monde de façon différente avec une 

vision plus systémique et holistique. La pensée systémique nous permettra de mieux 

http://copeh-canada.uqam.ca/en/teaching-manual/module-2-principles.html
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comprendre les relations d’interdépendances qui existent entre les différents éléments. Le 

projet, aborde une question qui est assez complexe puisqu’elle entremêle une multitude de 

secteurs de la santé, l’environnement et socio-économiques. En raison de cette complexité, 

la pensée systémique nous sera d’une grande utilité pour comprendre le fonctionnement 

des différents systèmes et les relations qui existent entre eux (Charron, 2014).  

       La recherche-action sera aussi au centre du projet. Nous utiliserons nos connaissances 

des impacts cumulatifs pour développer un outil intégratif qui pourra aider à la prise des 

décisions et à l’élaboration des politiques. L’outil sera donc utile pour comprendre les 

enjeux sociaux, environnementaux et de santé. J’appréhende mon projet comme une 

recherche-action. La recherche-action peut être définie comme une recherche qui reconnaît 

les interactions complexes qui existent entre la santé des individus, les facteurs sociaux, 

écologiques, économiques et politiques (De Plaen et al., 2004). Le NBEnviroScreen sera 

utile pour mettre en place des politiques qui intègrent l’environnement, la santé et le socio-

économique afin de mieux gérer les ressources naturelles. Il peut aussi être très utile pour 

créer des profils communautaires et sera un atout pour aborder les concepts de la justice 

environnementale.  

       Les approches écosystémiques de la santé joueront donc un rôle important dans le 

processus de développement de l’indice et de la cartographie pour la province du Nouveau-

Brunswick et son utilisation.  

2.2 Les impacts cumulatifs  

       

        Les impacts de l’exploitation des ressources naturelles sur la santé, l’environnement 

et les communautés soulèvent des préoccupations qui dépassent constamment les frontières 

juridictionnelles, écologiques, disciplinaires et sectorielles (Brisbois et al., 2018 ; 

Schrecker et al., 2018). Ces préoccupations peuvent être mieux comprises en utilisant une 

approche transdisciplinaire et participative telles que les approches écosystémiques de la 

santé. Ces approches permettront de mieux prendre en considération les facteurs 

environnementaux et socio-économiques qui sont parfois oubliés dans le domaine de la 

santé (Parkes et al., 2019). Dans son développement, l’économie du Canada est étroitement 

liée au développement des ressources naturelles, allant de l'exploitation minière, du pétrole 
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et du gaz, de la pêche, de l'agriculture et de l'aquaculture et aux activités touristiques basées 

sur la nature (Hessing et al., 2005). L'attention portée sur risques et les avantages de 

l'exploitation des ressources sur la santé, l’environnement et les communautés au Canada 

et au Nouveau-Brunswick est de plus en plus grande, avec un accent croissant sur les 

impacts qui s'accumulent dans l'espace et le temps (Halseth et al., 2016), ainsi que sur les 

effets cumulatifs des impacts sur la santé, plus précisément dans les communautés rurales, 

isolées et autochtones des régions riches en ressources. (Office of the Chief Medical 

Officer of Health, 2012; Kinnear et al., 2013) 

       Il existe plusieurs définitions des impacts cumulatifs qui montrent la diversité de 

perspectives entre les auteurs (Teegee, 2015). Cependant, elles décrivent en général 

l’aspect biophysique des impacts sans mettre l’accent sur l’interaction qui existe entre 

l’environnement, la santé et la société. Il y a aussi la problématique que les « impacts » 

sont très souvent confondus avec les « effets ». Un effet est un changement direct qui est 

observable dans une situation qui est en cours alors qu’un impact représente plus les 

conséquences à long terme de ce changement (Parkes et al., 2016). Selon Parkes, 2016 : 

 « Un impact cumulatif fait référence aux résultats synergiques, interactifs ou imprévisibles 

de multiples pratiques d'aménagement du territoire ou projets de développement qui 

s'agrègent dans le temps et dans l'espace et qui ont des conséquences néfastes pour les gens 

et l’environnement » (Parkes, 2016, p.21. Traduction libre).  

       Bien que cette définition soit assez complète, elle n’est pas définitive et peut toujours 

être sujette à des modifications. Les impacts cumulatifs peuvent être positifs tout comme 

négatifs et avoir des effets sur la santé, l’environnement et les communautés sur le long, 

moyen et court terme. Une approche intégrative est donc importante pour comprendre et 

prendre en compte les incidences des ressources naturelles sur l'environnement, la 

communauté et la santé. Les outils intégratifs sont de bons moyens que nous pouvons 

utiliser pour mieux comprendre les impacts cumulatifs. L’approche intégrative des impacts 

cumulatifs reste un point central de ce projet de thèse.  
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Figure 2.2: Représentation des impacts cumulatifs montrant la complexité du système 

humain-environnement et l’interaction entre l’économie, l’environnement, la 

communauté et la santé. Les domaines des Communautés et Environnement, ainsi que 

ceux de l’Économie, la Santé des êtres-vivants et des écosystèmes se chevauchent. 

 

2.3 Indicateurs et Indices 

 

       La compréhension des impacts cumulatifs du développement des ressources naturelles 

est une étape importante afin de mieux évaluer les incidences environnementales, 

communautaires et sanitaires. L’évaluation de ces incidences peut être faite en utilisant 

différents types d’indicateurs qui pourront être sélectionnés dans un contexte précis.  

       Un indicateur peut être défini comme étant une grandeur spécifique observable et 

mesurable qui peut aider à évaluer la santé d'un système économique, physique, biologique, 

humain et environnemental (Burger, 2006). Il est tout d’abord une mesure systématique 

d’un phénomène naturel. Le choix des indicateurs dépend de toute sorte de facteurs. 
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Cependant, ces choix devront être faits en utilisant une procédure systématique basée sur 

des critères scientifiques et en prenant compte des réalités régionales puisque la plupart des 

études sur les impacts cumulatifs doivent également prendre en compte les réactions du 

public, des groupes autochtones, y compris les communautés qui sont directement 

concernées, dans la sélection des composantes (Ball et al., 2013 ; O et al., 2015). La liste 

finale des indicateurs doit être une contribution de groupes autochtones et du public, et du 

jugement scientifique et professionnel (Ball et al., 2013). 

        D’après plusieurs auteurs (Ward, 2000 ; Canter et al., 2008 ; Niemeijer et al., 2008;  

Canter et al., 2011), les indicateurs choisis devraient être mesurables (quantitativement ou 

qualitativement) et scientifiquement valables ; être pertinents par rapport à la composante 

valorisée et appropriée à son échelle ; être facilement interprétables par les décideurs et les 

autres parties prenantes, y compris les autochtones les communautés et le grand public ; 

être diagnostiques et utiles dans la prise de décision, notamment en contribuant à 

l'évaluation des progrès par rapport aux objectifs politiques ; être associés à des seuils 

quantitatifs ou qualitatifs ; avoir été utilisés idéalement dans d'autres études d'impact sur 

l'environnement ou dans les programmes de gestion.  

       En résumé, les indicateurs permettent de montrer la position actuelle en relation avec 

les régions d’étude pour atteindre les objectifs d’une étude et à communiquer la recherche 

aux utilisateurs (scientifiques, décideurs politiques ou publics) afin qu'une gestion efficace 

des décisions puisse être prise pour changer les choses (Mitchell et al.,1995). 

        L’indice quant à lui peut être défini comme « étant une combinaison de plusieurs 

sources d'information sur un système donné à partir d'attributs potentiellement variables de 

ce système » (Dobbie et al., 2014, p.588). Les indices sont élaborés afin de donner un 

aperçu global de certaines caractéristiques d’un système, mais ils peuvent aussi être utilisés 

pour comparer des systèmes qui sont similaires (Dobbie et al., 2014). La construction d'un 

indice nécessite donc un examen attentif de plusieurs aspects importants des différents 

indicateurs qui y contribuent. Le développement d’un indice intégratif pour comparer les 

communautés repose sur le choix des indicateurs, de l’échelle spatiale et temporelle. 

         Le choix des échelles temporelles et spatiales peut avoir de profondes implications 

sur tous les résultats de l'étude (João, 2007). Des échelles plus étroites simplifient 
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l'évaluation, mais au risque de négliger le ou les impacts à long terme ; en revanche, des 

échelles plus grandes sont plus appropriées pour comprendre le contexte plus large des 

effets cumulatifs, mais peuvent entraîner des problèmes de disponibilité des données, en 

plus de diluer efficacement l'importance des effets locaux par rapport à une zone d'étude 

trop large (Ma et al., 2012). Il convient d'envisager une échelle qui représente à la fois les 

processus et les acteurs qui influencent les activités humaines ou sont affectés par ces 

activités. Quelle que soit l'échelle, en fin de compte sélectionnée, la justification de la 

sélection doit être publique et transparente (João, 2002). La sélection des indicateurs et le 

développement de l’indice sont étroitement reliés aux échelles spatiales et temporelles en 

jeu. Ces échelles orientent le type d’indicateurs et d’indices choisis.  

        Dans le cadre de notre recherche, on peut comprendre que les indicateurs sont des 

mesures que nous utilisons pour démontrer les impacts que peuvent causer l’exploitation 

des ressources naturelles sur l’environnement, la santé et les communautés afin de mieux 

communiquer la recherche aux utilisateurs (santé publique, politicien, public…). Les 

indicateurs que nous choisirons refléteront plus la pollution environnementale reliée à 

l’exploitation des ressources, les problèmes de santé qui peuvent découler à la suite de 

l’exposition aux différents polluants et les facteurs socio-économiques qui peuvent 

contribuer à ces problèmes de santé. Ces facteurs peuvent contribuer de façon positive ou 

négative sur la santé alternativement, de façon synergique ou antagonique. En ce qui 

concerne les échelles spatio-temporelles en jeu, nos indicateurs et l’indice doivent être en 

mesure de bien représenter les différentes communautés à l’étude, et donner un portrait des 

communautés et non des individus. On cherche également à faire un portrait qui couvre 

une année, et non une période plus courte. L’indice, quant à lui, vient intégrer les 

indicateurs et les échelles et représente donc une combinaison de trois différents types 

d’indicateurs : environnementaux, socio-économiques et de santé et peut être utilisé pour 

alimenter les discussions autour des impacts cumulatifs. 
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Chapitre III : Développement d’un outil intégratif pour mieux comprendre les 

impacts cumulatifs de l’exploitation des ressources naturelles sur l’environnement, 

les communautés et la santé. 

Résumé 

 

       L’économie du Nouveau-Brunswick (NB) est étroitement associée au développement 

des ressources naturelles. Cependant, ce développement entraîne des impacts sur la santé, 

l'environnement et les communautés qui sont cumulatifs, complexes et souvent contrastés. 

C’est pourquoi, nous avons développé un outil intégratif pour le NB nommé le 

NBEnviroScreen. Le NBEnviroScreen est développé en se basant sur la méthodologie du 

CalEnviroScreen, un outil qui a été mis au point par le California Office of Environmental 

Health Hazard Assessment. Il crée un indice qui fait une comparaison relative entre 33 

différentes communautés en intégrant des indicateurs de santé, environnementaux et socio-

économiques. Après une sélection des indicateurs propres au contexte spécifique de la 

province, le NB EnviroScreen a pu être développé. Sur les cartes, apparaissent les régions 

où se situent (situaient) les industries lourdes telles que les usines des pâtes et de papiers, 

les centrales thermiques, les fonderies, les mines, les scieries. Ces résultats sont dus au fait 

que les indicateurs qui ont été utilisés permettent de mieux représenter certains types 

d’industries lourdes. Il est donc important de développer d’autres indicateurs qui 

permettront de mieux représenter les réalités du Nouveau-Brunswick telles que la 

foresterie, l’agriculture, la pêche. Cette recherche aidera à bâtir la capacité intersectorielle 

à réagir aux impacts cumulatifs du développement des ressources naturelles. 

Mots clés : impacts cumulatifs ; ressources naturelles ; réponse intersectorielle ; 

environnement ; communauté ; santé ; CalEnviroScreen. 

3.1 Introduction 

    

       Les impacts de l’exploitation des ressources naturelles sur la santé soulèvent des 

préoccupations qui dépassent constamment les frontières juridictionnelles, écologiques, 

disciplinaires et sectorielles (Brisbois et al., 2018 ; Schrecker et al., 2018). Historiquement, 

l’économie du Canada est étroitement liée au développement des ressources naturelles, 
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allant de l'exploitation minière, forestière, du pétrole et du gaz, de la pêche, de l'agriculture 

et de l'aquaculture et aux activités touristiques basées sur la nature (Hessing et al., 2005). 

Cependant, cette exploitation peut entrainer des impacts sur l’environnement, les 

communautés et la santé (Parkes et al., 2019). Ces impacts cumulatifs sont complexes et 

demandent des réponses et des actions intersectorielles. La difficulté de créer des outils 

intersectoriels qui permettent de mettre ensemble les données de différents secteurs est non 

seulement un véritable défi pour le monde, mais aussi le Canada. Ce défi peut être mieux 

compris en utilisant une approche transdisciplinaire et participative telle que les approches 

écosystémiques de la santé (Charron, 2014). Ces approches permettent de mieux prendre 

en considération les facteurs environnementaux et socio-économiques qui sont parfois 

oubliés dans le domaine de la santé (Parkes et al., 2019).  

       Il existe plusieurs définitions des impacts cumulatifs qui montrent la diversité de 

perspectives entre les auteurs (Teegee, 2015). Cependant, elles décrivent en général 

l’aspect biophysique des impacts sans mettre l’accent sur l’interaction qui existe entre 

l’environnement, la santé et la société. De plus, des nombreux chercheurs avaient déjà 

essayé de proposer des méthodes pour pouvoir évaluer les impacts cumulatifs qui sont 

reliés à l’exploitation des ressources naturelles (Sadd et al., 2011 ; Huang et al., 2012 ; 

Zartarian et al., 2004 ; Sexton, 2011). Ces études portaient sur l’évaluation des impacts 

cumulatifs et de la vulnérabilité sociale (Sadd al., 2011), l’interaction entre les impacts 

environnementaux et la justice environnementale (Huang et al., 2012) ou l’évaluation des 

impacts environnementaux (Couillard, 2003), les liens entre la pollution de l’air et la santé 

(Xu et al., 2013 ; Brunekreef et al., 2002). Cependant, contrairement aux autres méthodes 

d’évaluations des risques environnementaux, le CalEnviroScreen est un outil de 

cartographie en libre accès qui permet de développer un indice afin de faire une 

comparaison relative et non absolue des différentes zones géographiques en intégrant des 

indicateurs de santé, environnementaux et socio-économiques (August et al., 2012 ; 

Liévanos, 2018). Les différents indicateurs qui ont été utilisés permettent d’intégrer des 

informations sur l'état de chaque zone géographique et des communautés qui y vivent pour 

chacune des composantes (August et al., 2012). 
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       L’évaluation des incidences environnementales, communautaires et sanitaires peut 

être faite en utilisant différents types d’indicateurs qui pourront être sélectionnés pour une 

étude spécifique. Le choix de chaque indicateur doit être fait en utilisant une procédure 

systématique basée sur des critères scientifiques et en prenant compte des réalités 

régionales (Ball et al., 2013 ; O et al., 2015). Les indicateurs sont donc très utiles pour 

synthétiser des masses de données pour montrer la position actuelle en relation avec les 

régions d’étude et permettent d’atteindre les objectifs d’une étude et à communiquer la 

recherche aux utilisateurs (scientifiques, décideurs politiques ou publics) afin de susciter 

des discussions et des actions intersectorielles (Mitchell et al., 1995 ; Vos et al., 2000).   

       Le Nouveau-Brunswick est une province qui est située à l’Est du Canada dont 

l’économie repose en grande partie sur l’exploitation des ressources naturelles notamment 

l’agriculture, la foresterie, la pêche, l’exploitation minière, l’industrie pétrolière et le 

secteur énergétique (Beckley, 2015). La présence de ces industries dans la province a laissé 

des traces dans les communautés qui sont visibles dans le temps et l’espace. Ces impacts, 

une fois combinés aux changements environnementaux globaux, tels que les changements 

climatiques, sont complexes et demandent des réponses et des actions concertées et 

intersectorielles afin d’assurer un développement soutenable et équitable. C’est pourquoi 

par l'entremise du Réseau-observatoire pancanadien sur la santé, l’environnement et les 

communautés (Réseau ECHO) (https://www.echonetwork-reseauecho.ca), nous 

développons des outils et des processus qui renforcent la capacité intersectorielle de 

comprendre et réagir aux impacts de l’exploitation des ressources naturelles sur la santé, 

l'environnement et les communautés (Parkes et al., 2019). Le cas régional du NB s’appuie 

sur une décennie de relations entre notre équipe de recherche et le Réseau environnemental 

du Nouveau-Brunswick (RENB). Nous avons identifié le besoin de développer des outils 

intégratifs pour intégrer les préoccupations en matière de santé, d'environnement et socio-

économiques afin de mieux déceler les régions nécessitant une attention particulière. Nous 

proposons donc le développement d’un outil (le NBEnviroScreen) qui permet de faire une 

comparaison relative de différentes communautés par l’intégration d’indicateurs de santé, 

d'environnement et socio-économiques. Le NBEnviroScreen est donc un nouvel outil de 

cartographie qui est basé sur la méthodologie du CalEnviroScreen, un outil qui a été mis 

au point par le California Office of Environmental Health Hazard Assessment, 

https://www.echonetwork-reseauecho.ca/
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(https://oehha.ca.gov/calenviroscreen) (Faust et al., 2017). Bien que l’approche utilisée 

s’inspire de la méthodologie du CalEnviroScreen et des autres études similaires qui se font 

en parallèle avec nos partenaires du réseau ECHO en Colombie-Britannique et Alberta, les 

questions méthodologiques, l’accès aux données et le contexte spécifique au Nouveau-

Brunswick doivent être abordés. Il s’agit donc d’utiliser et d’adapter la méthodologie au 

contexte Nouveau-Brunswickois afin de développer un outil intégratif similaire au 

CalEnviroScreen pour la province du NB.  Cet outil pourra servir par la suite à stimuler 

des discussions intersectorielles avec les acteurs clés pouvant mener à l’élaboration des 

politiques et des actions intersectorielles sur un enjeu. 

Ainsi, nous proposons l’hypothèse suivante :  

- Le NBEnviroScreen permet de représenter les impacts cumulatifs liés à l’exploitation 

des ressources naturelles sur le territoire. 

       Pour tester cette hypothèse, nous commencerons par identifier une liste d’indicateurs 

qui serviront à élaborer l'indice et les cartes pour le Nouveau-Brunswick. Une consultation 

des personnes clés qui ont accès à différentes bases de données sera utile pour déterminer 

les indicateurs disponibles, comment les données sont recueillies et évaluer la qualité des 

données. La méthode de revue réaliste sera priorisée afin de pouvoir exploiter des données 

non-traditionnelles et de traiter des questions complexes tout en incluant la recherche 

participative.  

       Ce chapitre examine donc les questions méthodologiques liées à la combinaison de 

différents indicateurs pour arriver à mieux comprendre la question des impacts cumulatifs 

reliés à l’exploitation des ressources naturelles au NB. Les résultats de cette analyse ont 

pour objectif d’aider à l’intégration des connaissances et susciter des discussions 

intersectorielles. Nous décrivons le choix des unités géographiques, temporelles, des 

indicateurs, des sources de données, le processus du développement de l’outil et enfin les 

résultats obtenus. 
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3.2 Matériels et méthodologie 

 

       La méthodologie qui sera utilisée pour développer et contextualiser le 

NBEnviroScreen repose sur la méthode de revue réaliste et le processus itératif et de co-

construction. La méthode de revue réaliste est une approche qui utilise des écrits déjà 

existants pour comprendre une intervention et répondre à des questions importantes pour 

la prise de décision (Robert et al., 2013). Elle est très utile pour étudier la réalité telle qu'elle 

est présentée et analyser les causes d’une intervention (Pawson et al., 2005). L’aspect 

itératif de la revue réaliste permet de raffiner les mots clés au fur et à mesure qu’on avance 

et à valider ce qu’on trouve. Elle permet d’avoir accès à la littérature grise, aux rapports, 

aux articles scientifiques et de consulter les intervenants.e.s clés contrairement à la revue 

de littérature classique. Dans le cadre de cette étude, la consultation des personnes-clés a 

permis d’avoir accès à différentes bases de données pour identifier les indicateurs et évaluer 

la qualité des données. Cependant, l’aspect itératif de la revue réaliste a joué un rôle 

important dans le raffinement et la validation des informations au fur et à mesure qu’on 

avançait dans notre étude.  

       Le processus itératif est une séquence d'instructions exécutable selon le besoin (Magis 

et al., 2020). À chaque répétition, des résultats obtenus au cours de l'exécution précédente 

sont utilisés dans les étapes suivantes du processus (Magis et al., 2020).  Le processus de 

co-construction quant à lui repose sur une forme d’interaction entre les acteurs afin 

d’élaborer et de mettre en œuvre un projet ou une action, aux visées transformatrices. La 

collaboration est donc un élément central de la co-construction (Foudriat, 2014). Le travail 

collaboratif permet de partager des idées et des connaissances afin de construire de façon 

graduelle une compréhension commune autour d’une thématique précise (Michaud, 2017). 

La co-construction n’est pas uniquement un partage de savoir, car c’est aussi un processus 

qui permet d’hybrider et de transformer les savoirs (Michaud, 2017). La co-construction et 

le processus itératif sont reliés. Les deux processus impliquent une participation active et 

continue des acteurs qui est un élément clé de la méthode de revue réaliste. Les deux 

processus sont présents dans toutes les étapes du développement du NBEnviroScreen et sa 

contextualisation aux réalités provinciales. 
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       Dans les prochaines sections, il sera question de décrire la méthodologie du 

CalEnviroScreen ainsi que toutes les étapes de développement de l’outil intégratif pour le 

Nouveau-Brunswick. Le processus comprend le choix des unités géographiques et des 

indicateurs ainsi que le calcul de l’indice. 

3.2.1 Le CalEnviroScreen 

 

         Le CalEnviroScreen est un outil de cartographie en libre accès dont la première 

version a été développée par le Bureau californien d'évaluation des risques pour la santé 

environnementale en 2013 pour traiter les questions reliées à la justice environnementale 

en Californie (Faust et al., 2013). Cet outil permet de développer un indice pour comparer 

de façon relative différente zones géographiques en intégrant des indicateurs sanitaires, 

environnementaux et socio-économiques. C’est un outil qui est utilisé pour produire une 

mesure relative, plutôt qu'absolue des impacts de la pollution sur les communautés 

vulnérables. L’unité d'observation représente les communautés et non des individus. Les 

indicateurs sont divisés en deux grandes catégories : la charge cumulative de pollution et 

les caractéristiques de la population (Figure 3.1). L’indice est la combinaison des deux 

grandes catégories d’indicateurs (August et al, 2012). La charge cumulative de pollution 

comprend l’exposition à la pollution et les effets cumulatifs. Les caractéristiques de la 

population sont une combinaison entre les indicateurs socio-économiques et les 

caractéristiques des populations vulnérables (Figure 3.1) (Faust et al., 2014). Le 

CalEnviroScreen intègre plusieurs données tels que les maladies cardiovasculaires, les 

indicateurs sur la qualité des eaux souterraines et de l’eau potable, les ménages à faibles 

revenus qui aident à mieux refléter la vulnérabilité sanitaire et socio-économique des 

communautés face à la pollution environnementale (Faust et al., 2017). Le 

CalEnviroScreen 3.0 est donc une combinaison de douze indicateurs pour la charge 

cumulative de pollution (exposition : PM 2.5, Ozone, densité du trafic, émissions de diesel, 

émissions de substances toxiques, contaminants dans l’eau, utilisation de pesticides; effets 

environnementaux : sites contaminés, eaux souterraines contaminées, déchets industriels 

toxiques, cours d’eaux contaminés, déchets industriels solides) et huit pour les 

caractéristiques de la population (populations vulnérables: asthme, maladie 

cardiovasculaire, faible poids à la naissance ; facteurs socio-économiques: niveau 
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d’éducation, coût du logement, isolation linguistique, niveau de pauvreté, taux de 

chômage).  

 

Figure 3.1: Les composantes et sous-composantes du CalEnviroScreen et les différentes 

étapes du calcul de l'indice (Fraust et al., 2017). 

3.2.2 Processus de développement de l’outil intégratif pour le Nouveau-Brunswick 

3.2.2.1 Unités d'analyse (échelles géographiques et temporelles)        

  

       Le choix des échelles temporelles et spatiales peut avoir de profondes implications sur 

tous les résultats de l'étude (João, 2007). Des échelles plus étroites simplifient l'évaluation, 

mais au risque de négliger les impacts à long terme ; en revanche, des échelles plus grandes 

sont plus appropriées pour comprendre le contexte plus large des effets cumulatifs, mais 

peuvent entraîner des problèmes de disponibilité des données, en plus de diluer 

efficacement l'importance des effets locaux par rapport à une zone d'étude trop large (Ma 

et al., 2012). Il convient d'envisager une échelle qui représente à la fois les processus et les 

acteurs qui influencent les activités humaines ou sont affectés par ces activités. Quelle que 

soit l'échelle en fin de compte sélectionnée, la justification de la sélection doit être publique 

et transparente (João, 2002).     
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       Dans le cadre de cette étude, l’année 2016 est utilisée comme une année de référence 

à cause du dernier recensement au Canada. Cela a permis d’avoir accès aux données socio-

économiques qui devaient servir à développer le NBEnviroScreen. Pour les données 

environnementales, les moyennes annuelles sont généralement prises pour faire les calculs. 

Toutes les données utilisées dans cette étude ont des échelles temporelles différentes. 

Cependant, la plupart d’entre elles sont prises sur une période d’une année à l’exception 

des données sur les changements climatiques. Nous utilisons les données disponibles les 

plus proches de 2016 donc les dates sont précisées dans la méthodologie. Le choix de 

l’échelle temporelle repose en grande partie sur la disponibilité et la méthodologie de 

récolte des données. Cependant, ce choix ne permet pas de voir les changements qui se font 

dans les communautés à long terme même s’il donne un portrait des communautés 

représentées sur une courte période temps. 

       Le choix des unités géographiques s’est fait en portant une attention particulière aux 

échelles régionale et locale puisque l’étude pilote se fait à l’échelle provinciale. Le choix 

des divisions géographiques a été fait lors des discussions avec les partenaires de recherche 

afin de s’assurer de la disponibilité des données de santé tout en ayant des résultats qui 

seront statistiquement pertinents. L’échelle devra aussi assurer l’anonymat des personnes. 

C’est pourquoi il a été décidé ensemble d’utiliser les mêmes divisions géographiques qui 

sont utilisées par le Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick (CSNB). Cette division 

comprend 33 communautés qui ont été créés par le CSNB en divisant les sept zones de 

santé qui sont établies par la législation provinciale (Figure 3.2). Les limites des 

communautés ont été déterminées en utilisant les zones de desserte des centres de santé et 

les hôpitaux et aucune communauté ne compte moins de 5 000 personnes. Les unités de 

santé et du recensement se recoupent. Elles donnent aussi une bonne approximation des 

différents bassins versants du Nouveau-Brunswick bien qu’elle ne soit pas parfaite.  

Comme, le NB actuel est un des premiers territoires à avoir été colonisés dans ce qui est 

aujourd’hui le Canada, les gens ont eu tendance à s’installer près des cours d’eau. Ainsi, le 

développement de la province s’est beaucoup fait autour des rivières et des côtes. Même si 

les unités de santé présentent des avantages, il faut noter que les frontières entre les 

communautés sont déterminées par les services de santé, ce qui est une limite pour les 

données environnementales qui ne respectent pas forcément les mêmes frontières. Ces 
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unités sont donc plus appropriées pour aborder les questions reliées à la santé des 

communautés et aux contexte socio-économiques mais posent des limites pour les données 

environnementales.       

 

Figure 3.2: Représentation cartographique des 33 communautés créées par le Conseil de 

la santé du Nouveau-Brunswick en divisant davantage les sept zones de santé qui ont été 

établies par la législation provinciale (https://nbhc.ca/maps-health-zones-and-nbhc-

communities).  

 

3.2.2.2 Indicateurs du NBEnviroScreen  

 

       Afin de pouvoir valider la méthodologie californienne à notre contexte néo-

brunswickois, la première version de l’outil a été développé en ne s’éloignant pas trop du 

modèle de référence (le CalEnviroScreen). Les indicateurs choisis sont donc très proches 

https://nbhc.ca/maps-health-zones-and-nbhc-communities
https://nbhc.ca/maps-health-zones-and-nbhc-communities


 
 

27 
 

de ceux utilisés en Californie. Cependant quelques ajustements ont été faits en fonction des 

travaux de nos partenaires de recherche du réseau ECHO en Colombie-Britannique et du 

contexte propre au NB. Ensuite, la revue réaliste a été utilisée dans le but d’avoir des 

informations solides. Un examen de la littérature a été également effectué pour justifier le 

choix des indicateurs à utiliser. Les indicateurs sélectionnés proviennent des bases de 

données du Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick, le Consortium canadien pour la 

recherche en santé environnementale urbaine (CANUE), Statistique Canada, l’Inventaire 

national des rejets de polluants (INRP) et l’Inventaire des sites contaminés fédéraux 

(ISCF). Les données de CANUE ont été obtenues après avoir signé des accords de 

confidentialité, de partage et d’utilisation des données. Cependant toutes les autres bases 

de données sont accessibles au public.  

A. La charge cumulative de pollution  

A.1 Exposition environnementale 

 

       Nous avons choisi six indicateurs d’expositions qui sont des polluants 

environnementaux importants pouvant avoir des effets négatifs sur l’écosystème et la santé 

humaine au Nouveau-Brunswick : (1) la pollution atmosphérique par les particules fines ; 

(2) l’ozone troposphérique ; (3) le dioxyde de soufre ; (4) le dioxyde d’azote ; (5) les 

contaminants de l’eau potable (arsenic, plomb et manganèse) ; (6) les indicateurs des 

changements climatiques (prédiction de la température et des précipitations). Le PM2.5, 

l’ozone troposphérique, le dioxyde de soufre et le dioxyde d’azote proviennent du 

Consortium canadien de recherche sur la santé environnementale en milieu urbain 

(CANUE). Les concentrations ambiantes de particules sont estimées en combinant les 

récupérations de la profondeur optique des aérosols (AOD) des instruments MODIS, MISR 

et SeaWIFS de la NASA avec le modèle de transport chimique GEOS-Chem. Les 

concentrations horaires d’ozone troposphérique ont été estimées à l’aide du modèle 

CHRONOS (Canadian Hemispherical Regional Ozone and Nox System) et du modèle 

GEM-MACH (Global Environmental Multi-scale Modelling Air Quality and Chemistry) 

par le personnel d’Environnement et changement climatique Canada. Les concentrations 

de dioxyde de soufre (SO2) au niveau du sol ont été estimées à partir des données du 
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satellite OMI (Ozone Monitoring Instrument) en utilisant les profils de SO2 du modèle 

GEM-MACH (Global Environmental Multi-scale – Modelling Air quality and Chemistry) 

sur l’Amérique du Nord pour la période de 2005 à 2015. Le modèle national de régression 

de l’utilisation des terres pour les teneurs en NO2 a été élaboré à partir des données de 

surveillance du Réseau national de surveillance de la pollution atmosphérique (RNSPA), 

selon les méthodes décrites dans Hystad et al., (2011). Les composantes de fond et 

régionales ont été estimées dans la LUR à l’aide d’estimations de NO2 dérivées de satellites 

et de variables géographiques, tandis que la variation à l’échelle locale a été modélisée à 

l’aide de gradients déterministes.  

        Pour développer le NBEnviroScreen, nous avons utilisé les données de 2015 pour les 

PM2.5, l’ozone, le SO2 et le NO2. Les données sur la contamination de l’eau potable ont été 

fournies par le Ministère de l’environnement et des gouvernements locaux du Nouveau-

Brunswick en fonction des unités géographiques de santé. Le score de chaque contaminant 

est calculé en utilisant les concentrations moyennes de contaminants pour chaque 

communauté. Les données viennent des échantillons d’eau provenant de puits privés. Les 

contaminants choisis sont le plomb, le cadmium et le manganèse et les données vont de 

1994 à 2020. On a utilisé des moyennes pour faire les calculs pour les données représentant 

des contaminants dans l’eau. Les données sur les changements climatiques utilisées 

proviennent des projections climatiques en utilisant le scénario RCP 8.5 qui montrent une 

augmentation significative de la température moyenne et des précipitations à toutes les 

saisons pour les périodes de 1990 à 2020 (Huard, 2016). Les données utilisées pour cette 

évaluation du changement climatique proviennent de simulations de modèles climatiques 

globaux (MCG) (Huard, 2016). Ces simulations sont utilisées par des organisations et des 

gouvernements du monde entier pour étudier la sensibilité du système climatique aux 

variations des concentrations de GES. 

      Afin de mieux refléter les réalités de la province, des indicateurs ont été ajoutés dans 

notre version du NBEnviroScreen qui ne font pas partis des indicateurs présents dans le 

CalEnviroScreen 3.0. Il s’agit des indicateurs reliés aux changements climatiques 

(prévision de la température et des précipitations). Les changements climatiques et la 

pollution atmosphérique sont intereliés (Bytnerowicz et al., 2007). Depuis les dernières 
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décennies, la quantité des gaz à effet de serre dans l’atmosphère ne cesse de grimper en 

grande partie à cause de l’exploitation des ressources naturelles (Baloch et al., 2019). Ces 

gaz sont les résultats de la combustion des fossiles (charbon, pétrole et gaz naturel) qui 

génère d’importante quantité de CO2 (Baloch et al., 2019). L'accroissement des 

concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère fait monter la température 

moyenne de la surface du globe (Bytnerowicz et al., 2007). L’augmentation de la 

température peut favoriser une augmentation de la production de certains polluants 

atmosphérique à l’exemple de l’ozone troposphérique, des composés volatils non 

méthaniques et le monoxyde de carbone (Fiore et al., 2002 ; Derwent et al., 2004) qui, à 

leur tour, peuvent être à la cause de certaines maladies telles que le cancer, les maladies 

cardiovasculaires, l’asthme (Dionne et al., 2021 ; Cesaroni et al., 2013, Khatri et al., 2009). 

Au cours des 30 dernières années, la température moyenne annuelle a augmenté de 1,1°C 

dans la province (Environnement et Gouvernements locaux, 2020). Selon les projections, 

on s’attend à une augmentation d’environ 5°C dans la province d’ici 2100 (Environnement 

et Gouvernements locaux, 2020). Une augmentation des précipitations annuelles et du 

nombre de jours de pluie est aussi attendue. Une augmentation de la température peut avoir 

d’éventuels effets sur la santé comme le stress thermique ou l’hypertension (Xu et al., 2019 

; Modestie, 2013).  

A.2 Effets sur l’environnement 

 

       Toutes les données utilisées dans cette section sont extraites de bases de données 

fédérales, plus précisément de l’Inventaire national des rejets de polluants (INRP) et de 

l’Inventaire fédéral des sites contaminés (ISCF). L’INRP a été créé en 1992 et recueille 

des données sur les rejets, l’élimination et le transfert de plus de 320 substances. De 

nombreuses installations au Canada produisent des déclarations à l’INRP. Il s’agit 

notamment d’installations du secteur industriel (mines, scieries et installations pétrolières 

et gazières), du secteur des services (aéroports et centrales électriques (thermiques)) et du 

secteur du traitement (incinérateurs de déchets et grandes usines municipales de traitement 

des eaux usées). L’INRP présente certaines limites, car il ne recueille pas d’informations 

sur les sources de pollution liées aux incendies de forêt, à la foresterie, à l’agriculture et à 

la circulation routière. L’ISCF est une base de données canadienne qui fournit des 
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informations sur les sites contaminés fédéraux actifs, potentiellement contaminés et fermés 

à travers le Canada. Elle fournit des renseignements sur chaque site, notamment la 

classification et l’emplacement du site, la gravité de la contamination du site, 

l’environnement contaminé, la nature des contaminants et les progrès réalisés à ce jour 

pour identifier et gérer la contamination. La classification des sites se fait à l’aide du 

système de classification du Plan d’action pour les sites contaminés fédéraux (PASCF), qui 

est une version améliorée du Système national de classification (SNC) du Conseil canadien 

des ministres de l’environnement. 

       Le NBEnviroScreen utilise deux indicateurs d’effets environnementaux qui montrent 

la contamination de l’eau et quatre autres indicateurs qui représentent davantage la 

contamination des terres. Les deux indicateurs de l’eau sont les cours d’eaux affectés et les 

sites des eaux souterraines contaminées. Les quatre indicateurs des effets 

environnementaux sur les terres sont les sites de décontamination, les sites contaminés, les 

émissions de substances dangereuses (arsenic, cadmium, manganèse, plomb, composés 

organiques volatils, monoxyde de carbone, particules dans l’air) et les installations 

industrielles dans les régions. Les différents contaminants présents sur les sites contaminés 

sont des métaux lourds, des composés organiques et inorganiques, du pétrole et des 

hydrocarbures aromatiques polycycliques. Certaines données sur les effets 

environnementaux sont présentées en utilisant les unités du recensement de 2016. Les 

données sont ensuite organisées en fonction des unités de santé. 
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Tableau 3.1: Liste des indicateurs environnementaux utilisés pour développer le 

CalEnviroScreen et le NBEnviroScreen et les différentes sources de données  

 

1Les indicateurs exclus du NBEnvironScreen par manque de données 

2Les indicateurs qu’on a légèrement modifiés 

3Les nouveaux indicateurs ajoutés au NBEnviroScreen 

Groupes des 

indicateurs 

Indicateurs utilisés 

pour le 

CalEnviroScreen 

Indicateurs utilisés pour le NB 

EnviroScreen 

Sources de 

données 

 

 

 

 

 

 

 

Expositions 

environnementales 

PM 2.5 (µg/m3) PM 2.5 (µg/m3) Canue, 2015 

Ozone (ppm) Ozone (ppb) 
1Émissions de Diesel 

(Tonnes/année) 

 
 

 

 1Utilisation de pesticides 

(par mile carré) 

Contaminants dans 

l’eau : Plomb (ug/L), 

arsenic (ug/L), 2cadmium 

(ug/L),  
2 Chromium ( ug/L),  
2Perchlorate ( ug/L) 

Contaminants dans l’eau: Plomb 

(ug/L), arsenic (ug/L), manganèse 

(mg/L) 

Environnement et 

Gouvernement 

locaux, 1994-

2020 

1Densité des trafics 
(véhicules-km/heure/km 

  

Rejets toxiques des 

installations 

Rejets toxiques des installations (NO2 
(ppb), SO2 (ppb))   

Canue, 2015 

 Prédiction future de l’augmentation de 

la précipitation (mm) 

 

Ouranos,1990-

2020 Prédiction future de l’augmentation de 

la température (celsius) 

Effets 

Environmentaux 

Sites décontaminés Sites contaminés ISCF, 2015 

Déchets industriels  Déchets industriels : arsenic (kg), 

cadmium (kg), manganèse (Tonnes), 

plomb (kg), 2composés organiques 

volatils (Tonnes), monoxyde de 

Carbone (Tonnes), particules totales 

dans l’air (Tonnes)  

 

 

 

 

INRP, 2015 

 

Disposition des déchets 

dangereux et les sites 

industriels 

Nombre d’usines dans les régions 

Cours d’eaux affectées Nombre de Cours d’eaux affectés 

Sites des eaux 

souterraines contaminées 

Nombre de sites des eaux souterraines 

contaminés 

ISCF, 2015 

 Nombres de sites décontaminés 
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B. Les caractéristiques de la population  

B.1 Populations vulnérables 

  

       Les populations vulnérables sont des groupes de personnes dont les conditions 

physiologiques et biologiques peuvent accroître leur vulnérabilité aux polluants et autres 

facteurs susceptibles de provoquer un stress environnemental (Faust et al., 2017 ; Solomon 

et al., 2016). Dans les personnes les plus sensibles aux facteurs de stress environnementaux, 

on y trouve les enfants et les personnes âgées (Faust et al., 2014). L'exposition aux 

polluants est un facteur qui peut avoir un impact négatif sur la santé des communautés. Les 

indicateurs qui ont été choisis pour représenter la santé des communautés ont des liens avec 

les polluants présentés dans les sections précédentes. De plus, cette évidence a été 

documentée à plusieurs reprises dans la littérature scientifique. L'exposition des 

communautés à certains polluants tels que les PM2.5, O3, NO2, SO2, le plomb, l'arsenic peut 

contribuer au développement de certaines conditions de santé telles que le faible poids à la 

naissance (Basu et al., 2014 ; Ghosh et al., 2012 ; Belbasis et al., 2016 ; van den Hooven 

et al., 2012), les maladies cardiaques (Cesaroni et al., 2013 ; Crouse et al., 2012 ; Jerrett et 

al., 2013 ; Lepeule et al., 2012 ; Von Klot et al., 2009), le cancer (Cao et al., 2018, Kaur et 

al., 2021), l'hypertension (Bruno et al., 2017), la bronchopneumopathie chronique 

obstructive (BPCO) (Geravandi et al., 2015 ; Khaniabadi et al., 2017) et l'asthme (Khatri 

et al., 2009 ; Wendt et al., 2014 ; Kloepfer et al., 2012 ; Guarnieri et al., 2014). Toutes les 

données sur la santé proviennent du Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick (CSNB), 

plus précisément du rapport sorti en 2017 intitulé Coup d'œil sur ma communauté 

(https://csnb.ca/profils-communautaires). Le rapport Coup d'œil sur la communauté est 

basé sur l'ensemble des 33 communautés créées par le CSNB. Il présente les facteurs 

sociaux, les déterminants de la santé et les résultats en matière de santé. Les données pour 

chaque communauté sont présentées sous forme de pourcentage. Tous les indicateurs qui 

représentent la vulnérabilité ont été rapportés en utilisant les unités de santé développées 

par le Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick. Pour les six indicateurs, les moyennes 

annuelles de l'année 2014 ont été utilisées pour représenter les 33 communautés. Les 

indicateurs utilisés pour représenter les communautés vulnérables au NB sont : l’incidence 

de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), l’asthme, l’incidence des 



 
 

33 
 

maladies cardiovasculaires, le cancer, l’hypertension et la faible masse à la naissance 

(poids ˂ 2500 grammes). Nous avons choisi le faible poids à la naissance comme étant le 

pourcentage de tous les nouveau-nés de chaque communauté dont le poids à la naissance 

est inférieur à 2500 grammes (OCDE, 2013). Pour pouvoir mieux refléter la santé des 

communautés dans la province, quelques indicateurs ont été ajoutés dans notre version du 

NBEnviroScreen. Il s’agit des taux d’hypertension artérielle et de cancer.  

       L'hypertension est un terme généralement utilisé pour décrire une pression sanguine 

élevée. À long terme, l'hypertension est un facteur de risque important pour de nombreuses 

maladies et peut entraîner des problèmes cardiaques, vasculaires et rénaux. Selon 

l'Organisation mondiale de la santé, 30 % des hommes et 50 % des femmes âgées de 65 à 

75 ans souffrent d'hypertension artérielle. Sa fréquence augmente avec l'âge, mais elle 

touche aujourd'hui de plus en plus les jeunes (OMS, 2019). Bien qu'il existe de nombreux 

facteurs de risque d'hypertension, il est bien connu dans la littérature scientifique que les 

changements de température, certains métaux lourds comme le plomb et la pollution 

atmosphérique peuvent contribuer à l'augmentation de la pression artérielle (Bruno, 2017).  

       Le cancer quant à lui, est un terme générique appliqué à un grand groupe de maladies 

qui peuvent affecter de nombreuses parties du corps et se caractérisent par la croissance 

incontrôlée de cellules qui envahissent et endommagent les tissus normaux du corps. Les 

facteurs pouvant provoquer un cancer sont nombreux et peuvent être génétiques, 

environnementaux ou liés à de mauvaises habitudes de vie (tabac, alcool, mauvaise 

alimentation...). Cependant, le lien existant entre certains types de cancers et les expositions 

environnementales a déjà été établi par plusieurs études (Krewski, 2009 ; Coyle, 2004 ; 

Vineis et al., 2005). D’après l’Institut National de Veille Sanitaire, 5 à 10 % des cancers 

seraient associées aux expositions environnementales (Chasles et al., 2011). Il existe des 

nombreuses études qui montrent le risque de développer des cancers de poumon, de la 

vessie et de l’appareil digestif pour les personnes qui vivent à proximité de différents types 

d'installations minières et des fonderies (Dondon et al., 2005, Hendryx et al., 2008, Wang 

et al., 2011 ; Gibbs et al., 2014). D’autres études ont aussi mentionné le lien entre les 

polluants provenant des pâtes et papiers et le cancer de foie (Dionne et al., 2021). 

L'exposition à certains facteurs environnementaux, comme certains métaux lourds et les 
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PM2.5, peut également contribuer au développement de la maladie (Milewski et al., 2009 ; 

Scimeca et al., 2014 ; Kaur et al., 2021). Au Nouveau-Brunswick, le cancer est l'une des 

maladies chroniques qui constitue la principale cause de décès dans la province. En 2019, 

selon les statistiques canadiennes, il y a eu 5 100 nouveaux cas de cancer et 2 100 décès 

attribuables à cette maladie au Nouveau-Brunswick (Cancer System Performance Report, 

2019). Le cancer représente 30 % de tous les décès au Canada, suivi par les maladies 

cardiovasculaires (Cancer System Performance Report, 2019). On estime qu'il y aura une 

augmentation de 50,6 % du nombre de cancers au Nouveau-Brunswick d'ici 2030 (Cancer 

System Performance Report, 2019).  

B.2 Facteurs socio-économiques 

 

       Le recensement de statistique Canada est une source de données démographiques 

fiables au Canada. Les produits du recensement de 2016 fournissent des renseignements 

statistiques sur la population, l'âge et sexe, les types de logements, les familles, les ménages 

et état matrimonial, la langue, le revenu, l'immigration et la diversité ethnoculturelle, les 

logements, les peuples autochtones, la scolarité, le travail, le déplacement domicile-travail, 

la langue de travail et la mobilité et la migration, qui sont mesurés lors du Programme du 

recensement. Les données sont disponibles sur le site de Statistique Canada (Statistique 

Canada, 2016). 

       Les différents indicateurs choisis reflètent les réalités socio-économiques des 

communautés et leur vulnérabilité aux polluants environnementaux (Su et al., 2009 ; Su et 

al., 2012 ; Sadd et al., 2011, Huang et al., 2012 ; Liévanos, 2015). Le premier indicateur 

porte sur la question de l'éducation. Il est représenté par le pourcentage de résidents âgés 

de 25 ans et plus qui n'ont pas obtenu de diplôme ou de certificat postsecondaire. 

Deuxièmement, le taux de chômage de la communauté est représenté par le pourcentage 

de la population âgée de 15 ans et plus sans emploi ni revenu d'emploi dans les ménages 

privés. Troisièmement, le taux de pauvreté est représenté par le pourcentage de familles à 

faible revenu et de maisons nécessitant des réparations majeures. À cela s'ajoutent des 

indicateurs liés à l'âge des communautés tels que l'âge médian de la population et le 

pourcentage de personnes âgées de 65 ans et plus.  
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       Le dernier indicateur qui a été ajouté à la liste du NBEnviroScreen est la langue. 

Puisque le NB est une province officiellement bilingue, mais à prédominance anglaise, il 

est important de vérifier le pourcentage de communautés non-bilingues. Les anglophones 

sont donc majoritaires, représentant 65,4 % de la population du territoire contre 32,4 % de 

francophones (Statistique Canada, 2016). En 2011, le taux de bilinguisme français-anglais 

était de 15% chez les anglophones, 17,5 % chez les allophones et 71,5 % chez les 

francophones (Forbes, 2020). Ces chiffres montrent assez clairement que les personnes 

bilingues sont celles qui sont de langue maternelle française. Même si la province est 

officiellement bilingue, l'anglais a toujours été la langue des affaires, du commerce et de la 

politique, sans oublier que la province a deux régies de santé distinctes pour servir une 

population francophone et anglophone. La communication est donc essentielle pour de 

meilleurs soins de santé. Être soigné dans une langue qu’on ne maîtrise pas ou qu’on 

maîtrise moins peut affecter la qualité des soins, car il peut entraîner, entre autres, des 

erreurs de diagnostic et constituer un obstacle à l'accès aux services disponibles (Shi et al., 

2009). L'isolement linguistique est un indicateur de la capacité d'une communauté à 

participer aux processus décisionnels et à comprendre le système politique. Il entrave la 

capacité du secteur de la santé publique à réduire les disparités raciales et ethniques (Link 

et al., 2006). Il est important d'avoir un indicateur sur le taux de non-bilinguisme pour la 

province du NB, car il permettra de mieux comprendre la relation entre la langue et les 

services de santé et la répartition des communautés sur le territoire (Forbes, 2020).  

Pour mieux refléter les réalités socio-économiques des communautés, trois 

nouveaux indicateurs ont été ajoutés à la version pilote de l’outil. Il s’agit du pourcentage 

des personnes n’ayant pas un logement nécessitant des réparations majeures, l’âge médian 

des communautés et le pourcentage de personnes âgées de 65 ans et plus.  

       Selon Statistique Canada, la catégorie « réparations majeures requises comprend les 

logements nécessitant des réparations majeures, comme les logements dont la plomberie 

ou le câblage électrique est défectueux, et les maisons nécessitant des réparations 

structurelles aux murs, aux planchers ou aux plafonds » (Statistique Canada, 2016). Une 

maison peut constituer une menace sérieuse pour la santé ou la sécurité de ses occupants si 

elle est en mauvais état. De nombreuses études ont montré que les personnes qui vivent 
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dans des quartiers pauvres sont en moins bonne santé que celles qui vivent dans des 

quartiers aisés (Mijanovich et al., 2001). Ces études nous permettent donc de constater 

l'importance du statut socio-économique sur la santé. En 1996 au Canada, la probabilité de 

survie des hommes et des femmes jusqu'à l'âge de 75 ans dans les quartiers riches était de 

68,6 % et 79,7 % respectivement, alors que dans les quartiers les plus défavorisés, elle était 

de 53,4 % pour les hommes et 73,00 % pour les femmes (Institut canadien d'information 

sur la santé, 2004). En général, les personnes les plus défavorisées ont tendance à vivre 

dans des logements insalubres ou inadéquats en raison du manque d'argent. 

       En ce qui concerne l’âge médian des communautés et le pourcentage de personnes 

âgées de 65 ans et plus, il est important de le prendre en considération, car la population 

du Nouveau-Brunswick est l'une des plus âgées de toutes les provinces du Canada. En 

2016, l'âge médian de la population du Nouveau-Brunswick était de 45,3 ans, bien au-

dessus de l'âge médian canadien de 40,6 ans. 20 % de la population était âgée de 65 ans et 

plus.  Cela, place le Nouveau-Brunswick dans une position vulnérable. L'âge n'entraîne pas 

nécessairement une mauvaise santé, mais de nombreux problèmes de santé peuvent se 

manifester avec l'âge, comme l'hypertension, certains cancers et des maladies 

cardiovasculaires et respiratoires. L’âge est donc un élément clé à prendre en considération 

lorsqu’on parle de la santé des communautés. 
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Tableau 3.2: Liste des indicateurs socio-économiques et de santé utilisée pour développer 

le CalEnviroScreen et le NBEnviroScreen et les différentes sources de données 

 

1Les nouveaux indicateurs ajoutés au NBEnviroScreen 

2Les indicateurs qu’on a légèrement modifiés 

Groupes des 

indicateurs 

Indicateurs utilisés pour le 

CalEnviroScreen 

Indicateurs utilisés pour le 

NBEnviroScreen 

Sources de 

données 

Populations 

vulnérables  

Incidence de la maladie 

pulmonaire obstructive 

chronique (MPOC) (%) 

Incidence de la maladie pulmonaire 

obstructive chronique (MPOC) (%) 

CSNB,2014 

Asthme (%) Asthme (%) 

Incidence des maladies 

Cardiovasculaires (%) 

Incidence des maladies 

Cardiovasculaires (%) 

 1 Cancer (%) 

 1 Hypertension (%) 

Faible masse à la naissance 

(poids ˂ 2400 grammes (%) 

Faible masse à la naissance (poids ˂ 

2500 grammes) (%) 

 

 

Facteurs socio-

économiques 

Pourcentage des non- 

personnes éduquées (%) 

Pourcentage de la population non 

éduquée (n’ayant pas un diplôme, 

certificat postsecondaire 25-64 ans) 

(%) 

Statistique 

Canada, 

2016 

Pourcentage de population 

en situation d'isolement 

linguistique (pas de 

français/anglais) (%) 

2Pourcentage de la population non- 

bilingue (%) 

Niveau de pauvreté (revenu 

annuel ˂ 25000 dollars 

américains) (%) 

Pourcentage des ménages à faible 

revenue revenu annuel ˂ 25000 

dollars canadiens) (%) 

Pourcentage de la population sans 

revenue dans les ménages privés 

(15ans et plus) (%) 

Pourcentage des personnes 

n’ayant pas un emploi (%) 

Pourcentage de la population sans 

emploi (15ans et plus) (%) 

Coût des logements (dollars 

américain) 

2Pourcentage des personnes n’ayant 

pas un logement nécessitant des 

réparations majeures (%) 

  1Age médian des communautés 

 

 1Pourcentage des personnes âgées de 

65 ans et plus 
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3.2.2.3 Calcul de l’indice et préparation de la carte 

        

       Une fois les indicateurs identifiés et les données extraites, nous avons développé 

l’indice pour la province en nous basant sur les méthodes statistiques utilisées par le 

CalEnviroScreen. Pour obtenir un score cumulatif relatif des impacts à partir des 

indicateurs, le CalEnviroScreen attribue à chaque zone géographique des scores en utilisant 

la fonction EQUATION.RANG dans Microsoft Excel. L’ÉQUATION.RANG est une 

fonction statistique qui est utilisée pour retourner le rang d'un nombre dans une liste de 

nombres. La syntaxe de l’EQUATION.RANG (valeur, référence, [ordre]) est un calcul 

matriciel qui nous présente le rang d’une valeur en le pondérant par rapport aux autres 

valeurs de la série. Une fois qu’on a calculé les rangs pour chacun de nos indicateurs, on 

calcule le score à partir de la moyenne des rangs de chaque sous-indicateur. Ceci nous 

permet d’obtenir un score pour chaque sous-composante (exposition, effets 

environnementaux, populations vulnérables, facteurs socio-économiques). Les deux scores 

des composantes constituant la charge cumulative de pollution sont additionnés, ainsi que 

les deux composantes constituant les caractéristiques de la population (Faust et al., 2017). 

Le score global qui représente le NBEnviroScreen est le produit des scores de la charge 

cumulative de pollution et des caractéristiques de la population pour chaque zone 

géographique (voir Figure 3.1). Les valeurs obtenues pour les 33 communautés sont par la 

suite intégrées dans le logiciel R pour créer les cartes (voir annexe A tableau A.A.1 pour 

plus de détails sur les calculs). Chaque sous-composante à un poids qui est 1 à l’exception 

des effets environnementaux qui est de 0.5 et le score final de chaque grande composante 

est normalisée sur une échelle allant de 0 à 10 (Faust et al., 2017). Tous les calculs ont été 

effectués sur un fichier Excel (version 15.0.5357.1000) et les cartes ont été créées avec le 

logiciel R (version 4.0.3). Les tests de corrélations entre les différents indicateurs sont 

présentés à l’annexe B (Tableau B.1 et Tableau B.2) 
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3.3 Analyse et interprétation des composantes du NBEnviroScreen 

3.3.1 La charge cumulative de pollution 
         

       Les scores de la charge cumulative de pollution pour chaque unité de santé sont 

calculés en combinant les indicateurs d'exposition (concentrations d'ozone et de PM2.5, 

contaminants de l'eau potable, rejets toxiques des installations (NO2, SO2), prédiction 

future de la précipitation et de la température) avec les indicateurs d'effets 

environnementaux (sites contaminés, cours d’eaux affectées, sites industriels, déchets 

toxiques, sites des eaux souterraines contaminées, et le nombre de sites décontaminés). 

Une inspection visuelle des 33 communautés montre que les communautés les plus 

exposées sont Bathurst, Campbellton, Dalhousie, Florenceville-Bristol, Oromocto et Saint-

Jean (Figure 3.3, Tableau A.2).   

       Bathurst, Campbellton, Dalhousie sont des communautés où se situent (situaient) 

plusieurs industries qui sont plus connues dans l’extraction des minerais (mines, fonderie), 

la fabrication des pâtes et papiers (centrales thermiques au charbon). Oromocto est connue 

au Canada et dans la province comme étant une région où se trouve l’une des plus grandes 

bases militaires du pays. Florenceville-Bristol est une communauté qui se trouve au bord 

du fleuve Saint-Jean dont l’économie est en grande partie basée sur la foresterie et 

l’agriculture, plus spécifiquement celle de la pomme de terre. Elle abrite donc plusieurs 

scieries et des usines de transformations alimentaires. Saint-Jean, quant à elle, est connue 

comme une des plus grandes villes industrielles dans la province et des Maritimes en 

grande partie à cause de sa raffinerie de pétrole, ses nombreuses usines des pâtes et papiers, 

sa centrale thermique et son port.  

       Il est intéressant de constater qu’il existe des différences dans les communautés pour 

les différents indicateurs. Par exemple, Bathurst, Campbellton, Dalhousie sont les 

communautés qui sont les plus exposées lorsqu’on aborde la question des métaux lourds 

(arsenic, manganèse, plomb) dans les puits privés. Cependant, si on parle en termes 

d’émissions des métaux dans l’environnement par les usines, en plus d’avoir les trois 

régions qui sont déjà citées ci-haut, Saint-Jean et Oromocto viennent s’ajouter à la liste. En 

termes de nombre d’industries, Saint-Jean vient en premier, suivi de Dalhousie, Bathurst 
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et enfin Florenceville-Bristol. Pour ce qui est des sites des eaux souterraines contaminées, 

les régions qui apparaissent le plus sont Saint-Jean, Dalhousie et Bathurst. Malgré les 

variations de score dans les différentes communautés, Saint-Jean reste la communauté la 

plus exposée en termes d’effet environnemental pour tous les six groupes d’indicateurs 

(sites contaminés, cours d'eaux affectés, sites industriels, déchets toxiques, sites des eaux 

souterraines contaminées, et le nombre de sites décontaminés). Pour ce qui est des 

indicateurs d’exposition, les communautés de Saint-Jean, Quispamsis et Oromocto sont 

celles qui ressortent le plus par rapport aux 33 autres communautés pour le PM2.5 et le NO2. 

Minto, St. George et St. Stephen affichent aussi un pourcentage assez élevé pour le PM2.5. 

En revanche, si on aborde la question du SO2, les régions qui sont les plus exposées sont 

alors Minto, Oromocto, Bathurst, Dalhousie et Caraquet. Un autre indicateur donc le score 

varie beaucoup dans les communautés est l’ozone. La concentration de l’ozone est 

beaucoup plus élevée pour les régions d’Edmundston, Grand-Falls-Sault, Perth-Andover, 

Forenceville-Bristol, St. George, St. Stephen, Sackville, Hillsborough et Kedgwick. 

              

Figure 3.3: Mesure cumulative de la charge de pollution pour les 33 communautés de la 

santé au Nouveau-Brunswick classées selon les intervalles de quartiles. 
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3.3.2 Les caractéristiques de la population 

 

       Les scores des caractéristiques de la population sont calculés en combinant les six 

indicateurs de vulnérabilité de la population (faible poids à la naissance, asthme, 

hypertension, incidence des maladies cardiovasculaires, incidence des maladies 

pulmonaires obstructives chroniques, cancer) et les huit indicateurs de facteurs socio-

économiques (niveau d'éducation, isolement linguistique, revenu des ménages privés, âge 

médian des communautés, pourcentage de personnes sans emploi et sans revenu, 

pourcentage de personnes âgées de 65 ans et plus). Une inspection visuelle de la carte 

suggère que les communautés de Bathurst, Campbellton, Caraquet, Dalhousie, Minto, 

Perth-Andover, Salisbury, Shippagan, St. George, Tracadie-Sheila sont les plus 

vulnérables, tandis que Quispamsis et Dieppe ont les scores les plus bas et sont donc moins 

vulnérables (Figure 3.4, Tableau A.2).  

       Lorsqu'on analyse certains indicateurs socio-économiques, les régions qui ont les 

populations les plus âgées selon les indicateurs de l'âge médian de la population et du 

pourcentage de la population âgée de soixante-cinq ans et plus sont Campbellton, 

Dalhousie, Bathurst, Minto, Shipaggan, Shédiac, Perth-Andover, St. Georges et Caraquet. 

Cependant, si l'on considère le pourcentage des personnes n’ayant pas de diplôme 

d'éducation postsecondaire, les régions de Shippagan, Tracadie-Sheila, Dalhousie, 

Bathurst, Perth-Andover, Shédiac, Salisbury et Minto sont celles qui se retrouvent avec des 

scores les plus élevés. Pour le pourcentage des familles à faible revenu, les collectivités les 

plus vulnérables sont Campbellton, Dalhousie, Bathurst, Tracadie-Sheila et Shédiac. Pour 

le groupe d'indicateurs représentant la vulnérabilité des communautés, les régions de 

Campbellton et de Shippagan présentent un score élevé pour tous les indicateurs. Les 

communautés de Dalhousie présentent un score faible pour le cancer, Bathurst pour la 

MPOC, Salisbury pour les maladies cardiovasculaires, Caraquet et Minto pour l'asthme. 

La communauté de Saint-Jean a des scores plus élevés pour l'asthme, la MPOC et les 

maladies cardiovasculaires, mais les communautés de St. George et de Perth-Andover ont 

des scores plus élevés pour le cancer, la MPOC, l'hypertension et les maladies 

cardiovasculaires. Enfin, la communauté de Tracadie-Sheila est plus susceptible à 

l'hypertension, aux maladies cardiovasculaires et au faible poids à la naissance. Si on tient 
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juste compte des communautés qui apparaissent sur les cartes comme étant les plus 

vulnérables, nous avons sept communautés qui se situent au nord de la province 

(Campellbton, Dalhousie, Bathurst, Caraquet, Shippagan, Tracadie-Sheila), trois 

communautés au sud (St George, Minto, Salisbury) et une communauté a l’ouest (Perth-

Andover) (Figure 3.4). Il y a donc plus de communautés qui sont situées au nord de la 

province qui ressortent sur 1es cartes.  

       Au NB, la majorité anglophone se trouve dans la partie sud et ouest de la province 

pendant que la minorité francophone se concentre dans les comtés du nord et de l'est 

(Patterson, 2020). Une partie des membres des Premières Nations vivent dans les réserves 

le long de la côte est ou dans la vallée de la rivière Saint-Jean (Patterson, 2020). D’autres 

membres vivent dans les milieux urbains du NB ou à l’extérieur des réserves. L’indice ne 

nous permet pas de distinguer les communautés autochtones des autres, mais on le peut 

pour les communautés francophones et anglophones à cause de la régionalité. 

        Comme nous l’avions déjà mentionné, l’économie du nord de la province reposait en 

grande partie sur l’exploitation des ressources naturelles. Cependant, la plupart des 

industries ont fermé et cela a eu des impacts sur l’économie. La région du nord-est est donc 

confrontée à des défis démographiques et à une pénurie de main d’œuvre considérable 

(McRae et al., 2020). Les jeunes Néo-Brunswickois migrent soit vers le sud de la province, 

en particulier dans les villes, ou encore dans les autres provinces canadiennes pour trouver 

du travail (McRae, 2020). Cette migration fait en sorte que dans ces communautés l’âge 

médian de la population n’arrête pas d’augmenter (McRae, 2020). Il existe également un 

phénomène de travailleurs qui font beaucoup du navettage aéroporté pour aller travailler 

de façon rotatoire dans les mines ou les sables bitumineux dans les autres provinces à 

l’exemple de l’Alberta. 
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Figure 3.4: Classement des caractéristiques de la population pour les 33 communautés de 

la santé du Nouveau-Brunswick selon les intervalles de quartiles.  

 

3.3.3 Le NBEnviroScreen 

        

       Le NBEnviroScreen est une combinaison des scores cumulatifs de la charge de la 

pollution et des caractéristiques de la population pour chacune des trente-trois 

communautés sanitaires du Nouveau-Brunswick. Une superposition des deux cartes 

précédentes (charge cumulative de pollution et caractéristiques de la population) suggère 

que sur une échelle de 75 à 100 %, les communautés de Bathurst, Dalhousie et Campbellton 

sont les plus vulnérables, suivies de Saint-Jean, Minto, St. George, Perth-Andover, 

Florenceville-Bristol et Nackawic avec des scores qui se situent entre 50 et 75 % (Figure 

3.5, Tableau A.2).  
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       Les communautés qui apparaissent sur la carte NBEnviroScreen comme étant plus 

vulnérables ont toutes un riche passé en matière d'exploitation des ressources naturelles. 

Cependant, les types d'industries varient en fonction des communautés. En effet, le nord 

de la province a un historique qui est très riche en ressources naturelles plus spécifiquement 

dans l’exploitation des minerais. La découverte au Nouveau-Brunswick de riches 

gisements de zinc dans la seconde moitié du XXe siècle a donné une grande importance à 

l'exploitation minière dans l'économie provinciale (Kenny, 2006). Dans les années 

soixante, la découverte majeure des métaux dans la communauté de Bathurst a été à 

l’origine de la naissance de plusieurs industries lourdes dans le nord-est de la province 

(Kenny, 2006). La construction de la mine Brunswick près de Bathurst en 1964 a joué un 

rôle important dans l’extraction des minerais au Nouveau-Brunswick et plus 

spécifiquement dans la région de Belledune ou les industries se sont succédées les unes 

après les autres. En 1966, une fonderie qui produisait du zinc, du cuivre, du plomb, de 

l'argent, du bismuth et de l’antimoine a vu le jour à Belledune suivi d’une usine d'acide 

sulfurique et d'engrais. La construction d’un port à Belledune en 1967 pour faciliter les 

expéditions de la mine Brunswick, la fonderie et la construction d’une centrale thermique 

au charbon en 1991, sans oublier la présence de trois grandes usines dans la communauté 

de Dalhousie dont une usine de pâte à papier qui a été construit en 1930, une usine de 

production chimique chlor-alkali basé sur l’ancienne technologie au mercure en 1960 et 

une centrale thermique au charbon en 1969 ont renforcé les effets cumulatifs dans ces 

régions (Kenny, 2006). La mine Brunswick a fermé en 2013 et la fonderie de Belledune en 

2019. À Dalhousie, toutes les trois usines ne sont plus actives. La centrale thermique a 

fermé en 2010 et l’usine de pâte et papier et de production chimique chlor-alkali en 2008. 

Cependant, Saint-Jean est aussi une des plus grandes communautés industrielles au NB. 

Connu en grande partie pour sa raffinerie de pétrole qui est classée comme la plus grande 

au Canada ainsi que pour son important port à conteneurs (Patterson, 2020), la communauté 

compte aussi d’autres installations telles qu’une usine de pâte et papier, une centrale 

thermique au fioul et des installations de carénage. Saint-Jean est aussi connue comme 

étant une communauté qui a un des taux les plus élevés de pauvreté infantile au Canada 

bien que ce facteur n’apparaisse pas beaucoup sur la carte représentant les caractéristiques 

de la population (Statistique Canada, 2021). La ville de St. George a une économie qui est 
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favorisée par la croissance de l'aquaculture, mais on y trouve aussi une usine de pâte et 

papier. La communauté de Minto était plus connue pour une mine au charbon qui a été 

active entre 1623 et 2010. Le charbon était extrait de la mine de façon manuelle jusqu'en 

1905. Une mine souterraine a par la suite été exploitée entre 1930 et 1971 puis devint une 

mine à ciel ouvert, plus rentable. Enfin, les régions de Perth-Andover, Florenceville-Bristol 

et Nackawic ont une économie qui dépend plus de l’agriculture et la foresterie. Dans la 

plupart de ces communautés qui se distinguent sur les cartes se trouvent (trouvaient) 

également des centrales au charbon et au fiole. 

     

Figure 3.5: Le NBEnviroScreen présentant les 33 communautés de la santé du Nouveau-

Brunswick.  
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3.4 Discussion  

 

       Les impacts entraînés par l’exploitation des ressources naturelles peuvent être très 

complexes. Une approche intégrative est donc importante pour comprendre et prendre en 

compte les incidences des ressources naturelles sur l'environnement, la communauté et la 

santé. Les outils intégratifs sont de bons moyens que nous pouvons utiliser pour mieux 

comprendre les impacts cumulatifs et susciter des discussions intersectorielles. C’est dans 

ce contexte-là que le NBEnviroScreen a été développé. Le NBEnviroScreen est un outil de 

cartographie basé sur la méthodologie du CalEnviroScreen qui permet d’intégrer les 

indicateurs environnementaux, socio-économiques et de santé (Faust et al., 2017). L’outil 

peut par la suite être utilisé pour susciter des discussions intersectorielles qui permettront 

de mieux l’adapter aux réalités d’une ou des communautés.  

       Tout comme le CalEnviroScreen 3.0, les résultats obtenus du NBEnviroScreen 

montrent que les communautés les plus exposées à la charge cumulative de pollution sont 

celles qui ont (avaient) un plus grand nombre d’industries lourdes construites sur leur 

territoire. Ces résultats ont aussi été rapportés par d’autres études qui ont utilisé la 

méthodologie du CalEnviroScreen (Liévanos, 2015 ; Faust et al., 2014 ; Faust et al., 2017). 

Il apparaît donc sur la carte finale (Figure 3.5), trois communautés au nord de la province 

(Campbellton, Bathurst, Dalhousie) qui sont très connues pour l’extraction des minerais, 

trois communautés situées sur le fleuve Saint-Jean (Perth-Andover, Florenceville-Bristol 

et Nackawic) dont l’économie est plus basée sur l’agriculture et la foresterie, deux 

communautés situées au sud du NB (Saint-Jean et St. George) qui sont connues 

principalement pour la raffinerie de pétrole et enfin Minto qui est une région où  se situait 

une mine de charbon qui a été active pendant près de 400 ans (Patterson, 2020).  Cette mine 

est connue comme étant la première au Canada. Dans la plupart de ces communautés se 

trouvent aussi d’autres usines telles que des usines des pâtes et papiers, des centrales 

thermiques (au charbon et Mazout) qui viennent renforcer les impacts dans ces 

communautés.  

       Sur la même carte, Quispamsis et Dieppe apparaissent aussi comme étant les 

communautés les moins vulnérables en plus de Shédiac, Grand Bay-Westefield, Néguac et 
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Tracadie-Sheila. Quispamsis et Dieppe n’ont pas un riche passé industriel par rapport aux 

autres communautés qui apparaissent comme étant les plus vulnérables. Ces deux 

communautés sont aussi les plus riches au NB. Il se peut que l’enrichissement de ces 

communautés soit une conséquence du développement industriel dans le nord et le sud de 

la province. Dans le cadre de l’exploitation des ressources naturelles, les gens qui 

s'enrichissent au dépend de la santé des communautés locales et de la pollution de 

l'environnement n'en subissent pas forcément les effets, car la richesse est parfois transférée 

hors de la région, alors que les impacts ne le sont pas.  

        Il est un peu surprenant de ne pas voir apparaitre sur les cartes les régions de 

Edmundston et Miramichi comme étant des communautés vulnérables. La communauté de 

Edmundston est connue notamment pour la foresterie, l’agriculture et ses nombreux 

poulaillers. Elle abrite deux usines de pâte à papier donc une qui est située dans la ville de 

Edmundston et qui est opérationnelle depuis 1916 (Dionne et al., 2021). Une deuxième 

usine est située à Madawaska dans le Maine, aux États-Unis et est active depuis 1925 

(Dionne et al., 2021). Il se peut que ce problème soit relié à un manque de surveillance sur 

les polluants atmosphériques émis par les usines (Dionne et al., 2021). En effet, les stations 

existantes se concentrent plus sur les particules fines et mesurent moins souvent les autres 

polluants tels que le dioxyde de soufre et les composés organiques volatils (Dionne et al., 

2021). De plus, puisque l’usine de Madawaska dans le Maine (États-Unis) a des activités 

transfrontalières, les données sur les polluants émis par l’usine ne sont pas rapportées dans 

l’inventaire national des polluants canadien (Dionne et al., 2021). Cet exemple montre une 

fois de plus comment les frontières juridictionnelles peuvent être une limite pour cet outil 

et l’importance des approches écosystémiques de la santé pour cette étude. 

        Miramichi, quant à elle, est une communauté dont l’économie est axée en grande 

partie sur l'exploitation minière, la pêche et la foresterie. Cependant, elle n’apparait pas sur 

la carte avec les autres communautés vulnérables. Il se peut que ce problème soit relié à la 

superficie de l’unité spatiale utilisée pour représenter la communauté de Miramichi et aux 

différents indicateurs utilisés qui sous-représentent les secteurs de la pêche et de la 

foresterie. En effet, la zone géographique de Miramichi a une superficie qui est assez 

grande et les unités géographiques de santé utilisées fait en sorte qu’on perd un peu cette 
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information puisque les frontières de ces unités dépendent des services de santé et non des 

facteurs environnementaux.  

       Les résultats obtenus montrent les réalités de certaines communautés, car au cours des 

dernières décennies, la pollution atmosphérique a beaucoup attiré l’attention de la 

communauté scientifique et des gestionnaires de risques dans le domaine environnemental, 

tant au Canada que sur la scène internationale. Des centaines d'études ont montré le rôle 

des particules en suspension dans l'air, l’ozone, le dioxyde de soufre et d’azote dans les 

maladies cardiovasculaires, respiratoires et le cancer du poumon (Beelen, 2008 ; Andersen 

et al., 2012). Les principales sources de ces polluants sont les gaz d'échappement des 

véhicules, la fumée industrielle, les combustibles fossiles et les incinérateurs de déchets. 

Au Nouveau-Brunswick les sources les plus importants de ces polluants sont les industries 

telles que les usines de pâtes à papier, les scieries, les mines, la fonderie de Belledune, la 

raffinerie de pétrole à Saint-Jean, les centrales thermiques (Belledune, Coleson Cove, 

Grand Manan). D’après la base de données de l'INRP, le montant moyen de PM2.5 rejeté 

entre 2002 et 2007 par trois grandes installations à Saint-Jean (production d'électricité à 

Coleson Cove d'Énergie NB, la raffinerie Irving Oil et la société Irving Tissue) était de 796 

tonnes métriques (Milewski et al., 2009). À Moncton et à Fredericton pour la même 

période, les rejets de PM2.5 étaient de 43 tonnes et de 1,4 tonnes respectivement (Milewski 

et al., 2009). La province dispose de 22 stations de surveillance pour la qualité de l’air dont 

9 sont des stations de surveillance du gouvernement du Nouveau-Brunswick et 11 stations 

de surveillance industrielle. Les stations sont localisées à Saint-Jean, St-George, St-

Andrews, Norton, Moncton, Fredericton, Nackawic, Miramichi, Edmundston et Bathurst 

(Gouvernement du Nouveau-Brunswick). La plupart des stations se retrouvent dans des 

régions urbaines mais les régions rurales en comptent très peu. De plus dans la province, 

le secteur agricole joue aussi un rôle important puisqu’environ un cinquième des terres de 

la province sont cultivables, l’agriculture est priorisée près des villes du Sud plus 

précisément dans la basse vallée du fleuve Saint-Jean. Cependant, les petites exploitations 

familiales sont dominantes dans la province même si leur nombre ont diminué au cours des 

années (Patterson, 2020). Les régions de Perth-Andover, Florenceville-Bristol et Nackawic 

sont donc très connues pour l’agriculture de pomme de terre et la foresterie. C’est à 

Florenceville-Bristol que se trouvent le siège social et une usine de McCain Foods. Fondée 
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en 1957, McCain Foods est une entreprise canadienne qui est spécialisée dans la 

transformation et la distribution de produits alimentaires. 

       Étant donné qu’il s’agit d’une version pilote de l’outil, c’est normal qu’elle ne soit pas 

parfaite et aura surement besoin d’amélioration. La première version du NBEnviroScreen 

est surtout basée sur l’impact que peut avoir la charge cumulative de pollution sur les 

communautés. Les résultats obtenus représentent donc plus les industries lourdes qui sont 

sur le territoire. Ils excluent quasiment toutes les questions reliées à la foresterie, 

l’agriculture et la pêche qui sont pourtant des facteurs qui font partie intégrante des réalités 

de la province. La foresterie est un peu représentée à travers les scieries et les émissions 

des usines cependant les indicateurs utilisés représentent beaucoup plus les industries 

lourdes à l’exemple des mines, usines de pâte à papier, des centrales thermiques, fonderies, 

raffineries de pétrole.  

       De ce fait, le NBEnviroScreen, présente certaines limites puisqu’il ne représente pas 

totalement les réalités du NB. C’est dans ce sens que nous avons intégré dans le processus 

du développement de l’outil des groupes de discussion avec différents partenaires qui 

connaissent mieux les réalités des communautés afin de pouvoir ensemble identifier les 

lacunes de l’outil et de l’adapter pour mieux représenter les impacts cumulatifs reliés à 

l’exploitation des ressources naturelles au NB. Les résultats de nos groupes de discussion 

seront plus élaborés dans le chapitre quatre. 

       Malgré les nombreuses forces de cette étude, les recherches futures doivent prendre en 

considération les limites qui doivent être améliorées et intégrer des indicateurs qui sont 

absents de la version pilote. Le choix des unités géographiques a été un véritable défi 

puisque les données ne sont pas toujours disponibles. Il est difficile de concilier les échelles 

de nos unités alors que les données ne sont pas récoltées en utilisant les mêmes frontières 

et échelles. Dans le cadre de cette étude, les unités géographiques choisies ont été créées 

en tenant compte de l'endroit où se trouvent des services de santé dans les régions (les 

endroits où les communautés se font soigner) et ne tiennent pas comptent des facteurs 

environnementaux ou des réalités communautaires qui peuvent différer des bassins de 

santé.  Bien que ce choix permette d’avoir facilement accès aux données de santé et socio-

économiques, il constitue une limite pour certaines données environnementales qui ne 
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respectent pas forcément les mêmes frontières. Cependant, le choix fait est un bon 

compromis entre les différents types de données, et couvre relativement bien l’unité de 

bassins versants. Pour bien intégrer les différences entre le social, la santé et 

l’environnement, il faut intégrer au développement de l’outil des groupes de discussion 

avec des personnes clés appartenant aux différents secteurs et les communautés, mais aussi 

une consultation avec les différents groupes autochtones de la province pour arriver à 

mieux saisir les réalités du territoire. Il faut s’attendre donc à ce qu’il y ait des changements 

au niveau des indicateurs ou de la méthodologie pour mieux l’adapter aux réalités sociales, 

environnementales et sanitaires de la province. 

       L’accessibilité aux données constitue aussi un autre défi pour certains indicateurs 

environnementaux et de santé qui ne sont pas accessibles au public pour des raisons de 

confidentialités. De plus, de nombreuses données de l'environnement ne sont pas 

surveillées à l'échelle provinciale, et quand elles le sont, ces données ne sont pas facilement 

accessibles. Les données de santé et les données sur les contaminants dans les puits privés 

sont récoltées en fonction des codes postaux, ce qui ne permet pas de protéger l’anonymat 

des individus, c’est pourquoi elles ne sont pas disponibles. Il faut peut-être signer des 

ententes avec les instituts de recherche ou le gouvernement pour pouvoir contourner cette 

limite.  

       L’outil qui a été développé est assez unique puisqu’il intègre différents groupes 

d’indicateurs et aura donc besoin de mise à jour puisque les réalités communautaires 

peuvent changer. Il est donc essentiel de faire des mises à jour afin de continuer à l’utiliser 

pour mieux comprendre les réalités du territoire. C’est pourquoi, il est indispensable que 

les données soient accessibles. De plus faire des mises à jour demandera un investissement 

de temps substantiel. Nous proposons de faire des mises à jour après chaque recensement 

puisque cela correspond à un moment où de nouvelles données socio-économiques sont 

disponibles et permettrait de voir l’évolution de l’état de la province. 

      Nos données couvrent en général une courte période allant de 2014 à 2016 et cela ne 

nous permet pas de connaître les changements et les impacts dans le temps et l’espace. De 

plus plusieurs grandes usines et mines qui sont situées dans les régions de Dalhousie, 

Bathurst, Campbellton et Minto ont fermé leurs portes au moment de l’étude. L’étude ne 
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s'est pas aussi intéressée à la démographie et à la mobilité des populations au fil du temps 

qui sont deux facteurs importants pouvant expliquer les disparités au niveau de la santé 

environnementale et humaine (York et al., 2003 ; Park et al., 2017). 

       Bien que le NBEnviroScreen soit un outil qui intègre différents types d’indicateurs. 

L’outil est utilisé pour faire une comparaison relative et non absolu des différentes zones 

géographiques. C’est pourquoi, il est important de s’assurer que l’outil puisse être utilisé 

dans un contexte spécifique afin d’éviter des biais dans l’interprétation des résultats. Une 

utilisation de l’outil sans un contexte pourrait rendre plus vulnérable des communautés à 

risque et déformer l’information que nous voulons transmettre.  

3.5 Conclusion 

 

       En somme, cette étude a démontré comment la méthodologie d’un outil intégratif tel 

que le CalEnviroScreen, peut être utile pour montrer les impacts que peuvent avoir la 

charge cumulative de la pollution et les facteurs socio-économiques sur la santé des 

communautés. Les résultats de cette étude montrent que les communautés les plus exposées 

sont celles qui habitent les régions industrialisées et que les facteurs socio-économiques 

défavorables peuvent accentuer cette exposition. Les résultats obtenus reflètent bien les 

réalités de certaines communautés et la nature des indicateurs qui ont été utilisées pour 

développer l’outil pour la province du Nouveau-Brunswick. En outre, le NBEnviroScreen 

dans cette version reflète mieux la réalité des communautés où se situent (situaient) des 

industries lourdes telles que les usines des pâtes et papiers, les centrales, les fonderies, les 

mines, les scieries. Afin de mieux représenter la question des impacts cumulatifs sur le 

territoire du NB, l’outil devra mieux prendre en compte l’industrie forestière et agro-

alimentaire. Les problèmes rencontrés lors du développement de l’outil démontrent qu’il y 

a une amélioration à faire dans la façon ou les données sont collectées et générées. Seules 

les données qui étaient accessibles ont été utilisées dans cette étude.  Cependant, toutes les 

données n’étaient pas accessibles au public. Les études futures consisteront à améliorer la 

version pilote de l’outil afin d’arriver à une nouvelle version qui représentera d’autres types 

d’industries sur le territoire tels que la foresterie, l’agriculture, la pêche en plus de celles 

qui ressortent déjà sur les cartes.  
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Chapitre IV : Susciter des discussions intersectorielles autour d’un outil intégratif à 

partir d’une démarche de co-construction 

Résumé 

 

       L’économie de la province du Nouveau-Brunswick (NB) est étroitement associée au 

développement des ressources naturelles. Cependant, ce développement entraîne des 

impacts sur la santé, l'environnement et les communautés qui sont cumulatifs, complexes 

et souvent contrastés. Les outils intégratifs seront donc un atout pour mieux comprendre 

ces impacts. C’est dans ce sens que le NBEnvironScreen a été développé. Bien que la 

version pilote du NBEnviroscreen permet de comprendre une certaine réalité au NB, le 

portrait qu’il offre est incomplet. Le NBEnvironScreen devra donc être mieux 

contextualisé aux réalités provinciales à partir du processus de co-construction avec les 

acteurs clés. Le groupe de discussion est l’outil choisi pour débuter cette étape de co-

construction. Les résultats des groupes de discussion montrent que l’outil sera très utile 

pour la sensibilisation et l’éducation des communautés, les membres du gouvernement et 

permettra de mieux comprendre l’historique des ressources naturelles au NB. Il sera un 

atout considérable pour élaborer des politiques et actions intersectorielles. Les 

participant.e.s ont aussi suggéré d’ajouter des indicateurs qui sont plus spécifiques au NB 

pour mieux le contextualiser. 

4.1 Introduction 

        

       L’économie du Nouveau-Brunswick (NB) est étroitement associée au développement 

des ressources naturelles. Cependant, les impacts cumulatifs de l'exploitation des 

ressources sont complexes et demandent des réponses et des actions concertées et 

intersectorielles. Nous avons identifié le besoin de développer des outils pour intégrer les 

préoccupations en matière de santé, d'environnement et socio-économiques afin de mieux 

déceler les régions nécessitant une attention particulière. C’est dans ce sens que nous avons 

développé le NBEnviroScreen, un outil de cartographie qui est basé sur la méthodologie 

du CalEnviroScreen, un outil développé par le California Office of Environmental Health 

Hazard Assessment (Liévanos, 2018).  
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       La grande superficie et la disposition des ressources naturelles au Canada ont forcé le 

développement de mécanismes efficaces et minutieux d'investigations à l’exemple de 

l’outil de cartographie (Gouvernement du Canada, 2015). Les cartes sont essentielles à la 

planification, à l'évaluation et à la surveillance, de la gestion de l'utilisation du sol. Pour 

atteindre ces objectifs, le processus du développement des cartes doit donc être associé 

avec des consultations publiques et des acteurs concernés. Les cartes sont donc des bons 

moyens pour identifier des possibilités d’interventions dans les politiques publiques 

(Cloutier, 2014). L’identification des interventions se fera avec les personnes clés dans le 

processus de co-construction. La co-construction est un processus volontaire où des 

individus parviennent à s’entendre sur une définition de la réalité ou sur une façon de 

procéder afin d’élaborer, de construire et d’analyser une méthode, un projet ou une 

politique (Foudriat, 2016). Il repose sur une forme d’interaction entre les acteurs afin 

d’élaborer et de mettre en œuvre un projet ou une action, aux visées transformatrices. La 

collaboration, la concertation et la consultation restent des éléments clés de la co-

construction (Foudriat, 2014). Dans le cadre de cette étude, le groupe de discussion est 

l’outil choisi pour débuter le processus de co-construction. Bien que la première version 

du NBEnviroscreen suit une méthodologie développée pour un autre contexte et offre un 

portrait incomplet ou partiel des impacts cumulatifs, qui est qu’à même utile pour 

comprendre une certaine réalité au NB, mais exclut d’autres réalités importantes à 

considérer pour un développement soutenable et équitable. Pour arriver à un 

NBEnviroScreen pertinent, il est important de parler aux personnes afin de mieux cibler 

les indicateurs propres à notre contexte. Le processus entourant l’utilisation de cartes et de 

données est important et permet de contextualiser et raconter une histoire. La co-

construction sera donc essentielle pour atteindre ces objectifs et l’aspect itératif nous aidera 

pour passer de la version pilote de l’outil a une version qui sera beaucoup plus adaptée pour 

le NB.    

       Le groupe de discussion est le premier outil choisi pour débuter le processus de co-

construction dans cette étude. Il est une méthode qualitative qui permet de réunir un nombre 

limité de personnes pour une conversation centrée sur un sujet spécifique qui rejoint les 

individus regroupés (Héroux et al., 2014). Contrairement à l’entrevue individuelle, le 

groupe de discussion permet de confronter les opinions des différents intervenant.e.s pour 



 
 

54 
 

recueillir des informations pour la recherche et donnera une occasion aux participant.e.s de 

l’étude de commenter les résultats de recherche, les interprétations et les conclusions de 

l’étude. Il reste donc un élément important dans le processus de co-construction. Les 

groupes de discussion seront importants pour adapter l’outil aux réalités du Nouveau-

Brunswick, prioriser les enjeux de développement en faisant les bons choix de secteurs 

qu’il faudra prendre en compte et tester les versions préliminaires de l'indice. Cette 

approche permet de corriger les inégalités en offrant un processus de consultation inclusif 

et diversifié. Il aide également à révéler les domaines où des approches intersectorielles, 

intégrées et inclusives sont nécessaires pour répondre aux impacts cumulatifs et améliorer 

notre compréhension et notre capacité de prise de décisions, notamment en ce qui concerne 

les actions et politiques intersectorielles à élaborer. Le groupe de discussion permettra 

également d’identifier les lacunes en recherches, d'élaborer et de promouvoir des 

programmes éducatifs communautaires sur la réduction des risques et d’identifier les 

besoins et aider à élaborer des politiques intersectorielles axées sur l'évaluation intégrée du 

développement des ressources. L’objectif de ce chapitre est d’utiliser les groupes de 

discussion pour recueillir les réactions des participant.e.s à la première version de l’outil et 

susciter des discussions qui pourraient aider à mieux le contextualiser aux réalités de la 

province et à l’élaboration des politiques et des actions intersectorielles. 

L’hypothèse qui en découle est la suivante :  

Le NBEnviroScreen peut susciter des discussions intersectorielles qui aideront à mieux 

intégrer les connaissances sur les enjeux environnementaux, communautaires et de santé. 

Pour répondre à cette hypothèse, nous présenterons dans les prochaines sections du chapitre 

la méthodologie utilisée pour le groupe de discussion et le protocole éthique ensuite nous 

présenterons les résultats obtenus ainsi que la discussion. 
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4.2 Méthodologie 

 

       Nous avons utilisé les groupes de discussion dans le but d’interagir avec les 

participant.e.s afin de choisir les indicateurs nécessaires pour comprendre le contexte 

particulier des répercussions de l'exploitation des ressources du Nouveau-Brunswick sur la 

santé, l'environnement et les collectivités. Cela nous permet d’adapter l’outil au contexte 

du Nouveau-Brunswick et de tester les versions préliminaires de l'indice. Nous avons 

organisé deux groupes de discussion avec des intervenant.e.s d’organisations partenaires 

clés de 2 heures avec un maximum de 8 personnes. Le but était d’avoir un groupe 

interdisciplinaire et intersectoriel avec des personnes qui travaillent en environnement, 

santé et avec les communautés et qui sont familiers avec les réalités de la province et les 

indicateurs. 

4.2.1 Recrutement des participants et déroulement des entretiens 

 

        Les participants.e.s qui ont été invité appartiennent à des organismes avec qui on a eu 

à travailler dans le passé. Le recrutement des participant.e.s s’est fait en utilisant la méthode 

boule de neige, à partir de nos contacts. L’échantillonnage en boule de neige « est une 

technique qui consiste à ajouter à un noyau d’individus (des personnes considérées comme 

influentes, par exemple) tous ceux qui sont en relation (d’affaires, de travail, d’amitié, etc.) 

avec eux, et ainsi de suite » (Beaud, 2009, p. 266). Les individus choisis pour participer au 

groupe de discussion devaient être familiers avec les indicateurs et œuvrer dans le secteur 

de la santé, environnemental et communautaire et devaient travailler au Nouveau-

Brunswick. Le premier groupe de discussion s’est fait en français. Il y avait six 

participant.e.s (deux femmes et quatre hommes) dont trois personnes d’organismes à but 

non-lucratif œuvrant dans les secteurs de l’environnement et communautaires, une 

personne dans le domaine de la santé et deux intervenant.e.s du gouvernement qui sont 

dans le secteur communautaire et de la santé. Le deuxième groupe de discussion s’est fait 

en anglais avec trois participantes dont deux qui sont dans le secteur de la santé et une en 

environnement.  
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       Le contact avec les participant.e.s s’est fait après l'approbation de la demande éthique 

par le Comité d’éthique de la recherche avec les êtres humains (CÉR) de l’Université de 

Moncton. Les participant.e.s ont reçu une lettre de sollicitation et ont signé un formulaire 

de consentement libre et éclairé par courriel. La lettre de sollicitation et le formulaire de 

consentement présentent les objectifs de la recherche et le déroulement des entrevues ainsi 

que sa durée. Nous avons expliqué brièvement le rôle du participant tout en leur laissant la 

liberté de participer ou non à l'étude.  

       Les participants et les participantes n’ont pas eu directement accès aux données brutes, 

mais plutôt à l'indice et aux cartes qui ont été élaborés à partir des données. Les activités 

concernant le groupe de discussion ont eu lieu le 27 avril et 5 mai 2021. En vue de la 

situation sanitaire, les groupes de discussion ont été faits en ligne sur la plateforme Zoom. 

Nous avons enregistré les discussions qu’on a eues par vidéoconférence. Toutes les 

discussions ont été enregistrées avec l’autorisation des participant.e.s.. Par la suite, elles 

ont été transcrites intégralement et résumées afin de vérifier la présence des thèmes à 

l’étude en utilisant le logiciel NVIVO. Pour le recueil des informations lors des groupes de 

discussions, nous avons utilisé un guide d’entretien (voir tableau 4.1). Le guide est 

composé de questions portant sur des nouveaux indicateurs que nous pourrons utiliser pour 

peaufiner l’indice et mieux l’adapter aux réalités de la province, le processus autour du 

développement et de l’utilisation de l’outil. Nous avons aussi recueilli les réactions et les 

interprétations que les participant.e.s avaient de l’outil pilote (le NBEnviroScreen). Cette 

méthode est définie comme étant « une technique de recherche objective, systématique et 

quantitative de description du contenu manifeste de la Communication » (Sabourin, 2009, 

p.423) Nous avons utilisé la technique de catégorisation thématique afin de regrouper les 

informations par thèmes ou rubriques et de les analyser de manière objective. L’analyse 

thématique est une méthode qualitative qui consiste à regrouper le texte multiforme et varié 

d'un entretien ou d’une discussion autour des thèmes et sous-thèmes, au moyen d'un code 

(Bardin, 2013). 
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        Tableau 4.1: Guide d’entretien pour les groupes de discussion 

 

4.3 Analyse et interprétation des résultats des groupes de discussion 

 

       Dans un premier temps, sur la base des commentaires des participant.e.s, nous avons 

pu identifier les thèmes principaux, à savoir la perception et la contextualisation de l'outil. 

Le thème de la contextualisation a ensuite été divisé en sous-thèmes, à savoir les 

indicateurs, l'utilisation (intégration) de l'outil et les impacts positifs. À partir des thèmes 

et sous-thèmes, les participant.e.s ont mentionné différentes idées clés telles que 

l'historique des ressources naturelles, la situation socio-économique des communautés, 

l'élaboration des politiques, l'intégration des connaissances autochtones et les écosystèmes. 

 

Thèmes Questions 

Réactions des participants  Qu’est qui vous surprend ? Pourquoi est-ce que cela vous 

surprend ? 

 

 Qu’est qui ne vous surprend pas ? Pourquoi est-ce que cela 

n’est pas une surprise? 

Contextualisation de l’outil  Comment pourrait-on utiliser l’outil dans vos domaines 

respectifs ?  

 

 Pouvez-vous nous donnez des exemples de projets sur 

lesquels vous travaillez ou des projets futurs dans lesquels 

ce genre d’outil pourra être utile ?  

 

 Comment allez-vous l’intégrer dans ces projets ? 

 

 Quels sont les indicateurs que vous aimeriez voir 

apparaitre dans l’outil ? 

 

 Comment peut-on utiliser l’outil pour aborder la question 

des impacts positifs ? Quels sont les indicateurs qu’on 

pourrait utiliser? 
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Tableau 4.2 :  Résultats de l'analyse thématique des verbatims provenant des 

intervenant.e.s des groupes de discussion sur la perception de l’outil et sa contextualisation 

aux réalités de la province du Nouveau-Brunswick. 

 

4.3.1 Perception de l’outil  

 

        Cette section vise à analyser les réactions des participants.e.s face aux différentes 

cartes. Pour cerner la perception des intervenants.e.s au sujet de l’outil, nous avons discuté 

avec les participants.e.s de ce qui les a surpris ou non. Nous leur avons aussi demandé de 

d’expliquer leur réponse. Afin d’évaluer la réaction des participants.e.s, nous avons posé 

les questions suivantes aux participants.e.s: “Qu’est qui vous surprend ? Pourquoi est-ce 

que cela vous surprend ?” Et “Qu’est qui ne vous surprend pas ? Pourquoi est-ce que cela 

n’est pas une surprise ?”. Il s’est dégagé des réponses des intervenant.e.s deux aspects 

essentiels. La première porte sur l’historique des ressources naturelles et le deuxième sur 

la situation socio-économique des communautés. En effet l’économie du NB est basée en 

grande partie sur l’exploitation des ressources et certaines communautés de la province 

sont beaucoup plus exposées que d’autres (Forbes, 2020). De plus les villes industrielles 

Thèmes principaux Thèmes secondaires (sous-

thèmes) 

Idées clés  

Perception de l’outil    Historique des ressources naturelles 

 Situation socio-économique  

 

 

 

Contextualisation de l’outil 

Utilisation et intégration de 

l’outil 

 Élaboration des politiques 

 Sensibilisation et éducation 

 Changements climatiques 

Indicateurs  Autochtones (savoirs traditionnels) 

 Socio-économiques (démographie, âge 

des maisons) 

 Environnement (radon, utilisation des 

pesticides, observation des oiseaux) 

 Santé (espérance de vie, l’accès aux 

soins) 

Impacts positifs  Communautés 

 Écosystèmes 
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n’abritent pas forcément des communautés riches. À ce sujet un des participants.e.s 

déclare : 

[...]Il n’est pas surprenant de voir que les trois régions qui sont les plus vulnérables sont 

situées au Nord de la province. Il y a eu beaucoup de développement industriel au Nord 

dans le passé mais, c’est comme si la richesse n’est pas restée dans la région malgré la 

présence des nombreuses industries contrairement à Saint-Jean qui a quand même un peu 

profité du développement industriel et cette richesse a même servi à développer certaines 

communautés voisines telles que Quispamsis (groupe de discussion 1). 

       L’économie du nord de la province était beaucoup axée sur l’exploitation des 

ressources naturelles. Le bassin versant de la Baie des Chaleurs, situé dans le nord-est du 

Nouveau-Brunswick a abrité pendant des nombreuses années des industries lourdes qui 

sont connues pour leurs contaminants dans l'environnement. Ces industries sont (ou 

étaient) principalement situées à Dalhousie, Belledune et Bathurst. Dans le début des 

années 1990, des concentrations élevées de plomb et de cadmium ont été signalées dans 

les moules dans le port de Belledune et de Dalhousie (Fraser, 2011). L’exploitation de la 

mine Brunswick près de Bathurst en 1964 a été un point majeur pour l’industrialisation du 

nord de la province et plus spécifiquement dans la région de Belledune ou les industries se 

sont succédées les unes après les autres (Kenny, 2006). À partir des années soixante, 

plusieurs usines ont ouvert à Belledune dont une fonderie, une usine d'acide sulfurique et 

d'engrais, un port et enfin une centrale thermique au charbon. La région de Dalhousie quant 

à elle a abrité une usine de pâte et papier, une usine de chlor-alkali avec technologie au 

mercure et une centrale thermique au charbon. La riche histoire des ressources naturelles 

s’applique aussi à Saint-Jean qui est une ville située au sud de la province. Connu comme 

une des plus grandes villes industrielles du NB en grande partie pour sa raffinerie de pétrole 

qui est classée comme la plus grande au Canada et son port (Patterson, 2020), la ville de 

Saint-Jean abrite plusieurs installations industrielles telles qu’une usine de pâte et papier et 

une centrale thermique au fioul. La communauté a aussi un grand taux de mortalité infantile 

bien que ce facteur n’apparaît pas tellement sur la carte représentant les caractéristiques de 

la population (Statistique Canada, 2021). Cette information a été confirmée par un des 

participants.e.s du groupe de discussion. 

[...]Pour moi la région de Saint-Jean est super polluée, mais aussi pauvre avec un des taux 

les plus élevés de pauvreté infantile au Canada. Cependant, sur la carte représentant la 
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charge cumulative de pollution, on le voit apparaitre. En revanche cela me surprend que 

sur les caractéristiques de la population Saint-Jean n'apparait pas tant que ça. Pour moi, 

Saint-Jean devra apparaitre au même niveau que Bathurst ou Dalhousie sur la carte finale 

(groupe de discussion 1). 

Cependant, un autre participant.e explique que ce n’est pas si surprenant de moins voir 

apparaître la communauté de Saint-Jean sur la carte des caractéristiques de la population, 

car pour lui, ce phénomène pourrait s’expliquer par le fait que : 

[...]Dans Saint-Jean il semble y avoir aussi une diversité au niveau de la population (plus 

d’experts, spécialistes, des personnes avec un plus haut niveau d’éducation…) qui semble 

contrebalancer un peu les choses, cela pourrait expliquer que la région n'est pas aussi 

pauvre que les régions au Nord ou la population est moins diversifiée car les 

communautés dépendent plus des commerces locaux, la pêche, l’agriculture à petite 

échelle (groupe de discussion 1). 

       Une autre chose que les participants.e.s ont fait ressortir dans cette section est le fait 

de voir apparaître Quispamsis et Dieppe comme les deux communautés les moins 

vulnérables au niveau des caractéristiques de la population. Pour eux, cela était tout à fait 

normal, car c’est dans ces deux régions que vivent la plus grande partie des personnes les 

plus riches au NB. En 2006, selon Statistique Canada, Quispamsis et Dieppe étaient les 

deux communautés qui avaient les plus faibles taux de chômage au NB avec un 

pourcentage de 5,3 % et 4,5 % (Statistique Canada, 2006).  

Plusieurs intervenants.e.s ont aussi mentionné que la carte représentant les caractéristiques 

de la population (figure 3.4) décrivait bien les réalités du territoire. À ce sujet un des 

participant.e.s suggère que : 

[...]Les résultats que nous montrent les caractéristiques des populations ne me 

surprennent pas car je les connais puisque je travaille beaucoup avec ces données 

(groupe de discussion 2).  

       Si on tient juste compte des communautés qui présentent un score élevé sur la carte, 

nous avons sept communautés qui se situent au nord de la province (Campbellton, 

Dalhousie, Bathurst, Caraquet, Shippagan, Tracadie-Sheila), trois communautés au sud 

(St George, Minto, Salisbury) et une communauté à l’ouest (Perth-Andover) (figure 4). Il 

y a donc plus des communautés qui sont situées au nord de la province qui ressortent sur 

1es cartes.  
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       Le sud-ouest de la province est occupé majoritairement par les anglophones tandis que 

la minorité francophone se concentre plus dans les comtés du nord et de l'est (Patterson, 

2020). Une partie des membres des Premières Nations vivent dans les réserves le long de 

la côte est ou dans la vallée de Saint-Jean (Patterson, 2020). D’autres membres des 

Premières nations vivent dans les milieux urbains ou à l’extérieur des réserves. Comme 

nous l’avions déjà mentionné, l’économie des communautés qui sont situées au nord du 

Nouveau-Brunswick était stimulée en grande partie par l’exploitation des ressources 

naturelles. Cependant, la plupart des industries qui étaient situées dans ces communautés 

ont fermé et tout cela a eu des conséquences lourdes sur l’économie. Comparativement, à 

l’ensemble de la province, la région du nord-est est aussi confrontée à des défis 

démographiques et a une pénurie de main d’œuvre considérable (McRae, 2020). En effet, 

on assiste à un exode rural, car les jeunes en âge de travailler dans la région migrent plus 

dans les grandes villes à la recherche de plus de possibilités, ce qui fait que depuis quelques 

années l’âge médian de la population au nord n’arrête pas d’augmenter (McRae, 2020).  

Un autre point très important qui a été mentionné par l’un des participants.e.s 

[...]Je suis surprise de ne pas voir apparaître Edmundston comme étant une communauté 

vulnérable puisque la communauté abrite deux usines de pâtes et papiers et que l’industrie 

forestière est aussi très présente (groupe de discussion 1).  

      En effet, la communauté d’Edmundston abrite deux usines de pâtes à papiers qui sont 

opérationnelles depuis 1916 et 1925 (Dionne et al., 2021). Cependant, bien que les deux 

usines déclarent chaque année les émissions de polluants atmosphériques, seules les 

données provenant de l’usine qui est située dans la ville d’Edmundston sont prises en 

considération par l’inventaire national des rejets des polluants. Les émissions de l’usine de 

Madawaska sont exclues à cause de la nature transfrontalière des deux installations 

(Dionne et al., 2021). De plus, les stations existantes se concentrent plus sur les particules 

fines et ne surveillent pas les autres polluants tels que le dioxyde de soufre et les composés 

organiques volatils (Dionne et al., 2021). L’économie de la communauté est aussi axée sur 

la foresterie et l'agriculture cependant ces deux secteurs ne sont pas bien représentés dans 

la version pilote de l’outil.  

Cependant, un autre participant.e mentionne : 
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[...]Qu’il n’est pas surpris de ne pas voir apparaitre plus sur les cartes la communauté 

d’Edmundston et de Miramichi. Pour lui, la raison pourrait être reliée à la grande 

superficie des unités géographiques. Il ajoute que la communauté de Edmundston inclut le 

Haut-Madawaska et tous les petits villages qui sont aux alentours, or il y'a quasiment 

aucune industrie lourde dans ces zones-là, mais plus des poulaillers. L’échelle de santé 

utilisée pour l’étude fait en sorte qu’on perd un peu cette information puisque les frontières 

de ces unités dépendent des services de santé et non des facteurs environnementaux. Il 

faudra une plus petite échelle pour mieux comprendre les impacts au niveau local (groupe 

de discussion 1).  

4.3.2 Contextualisation de l’outil 

 

       Cette deuxième section du groupe de discussion vise à trouver des moyens afin de 

mieux contextualiser l’outil aux réalités de la province et de passer d’un outil qui est plus 

basé sur la charge cumulative de pollution à un modèle qui permettra de mieux comprendre 

la question des impacts cumulatifs de façon générale au NB. Pour arriver à mieux 

comprendre ce processus, la section a été divisée en trois sous-thèmes : utilisation et 

intégration de l’outil, indicateurs et impacts positifs. 

4.3.2.1 Utilisation et intégration de l’outil 

 

       L’utilisation de l’outil est une étape importante, puisque le but de ce projet est de créer 

un outil qui peut servir à engendrer des discussions intersectorielles sur la question des 

impacts cumulatifs afin d’élaborer des politiques et des actions intersectorielles.  

Pour recueillir les différentes opinions de nos participants.e.s à ce sujet, nous avons posé 

les questions suivantes : Comment pourrait-on utiliser l’outil dans vos domaines respectifs 

? Pouvez-vous nous donnez des exemples de projets sur lesquels vous travaillez ou des 

projets futurs dans lesquels ce genre d’outil pourra être utile ?  Et comment allez-vous 

l’intégrer dans ces projets ?  

À partir des réponses des participants.e.s, il s’est dégagé trois idées clés. La première porte 

sur l’élaboration des politiques intersectorielles. À ce sujet un des participant.e.s déclare : 

[...]On pourra montrer cet outil aux différents membres du gouvernement provincial et 

fédéral afin de pouvoir changer les choses et élaborer des politiques pour mieux gérer nos 

ressources naturelles (groupe de discussion 2). 
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       La politique peut être définie comme « le régime de la cité, c’est-à-dire le mode 

d’organisation du commandement considéré comme une caractéristique du mode 

d’organisation de la collectivité tout entière » (Capul, 2005, p.312). Ainsi, la politique 

correspond à l’ensemble des règles que s’impose à elle-même une collectivité pour vivre 

en sécurité, pour s’épanouir. Cependant, comme on vit dans des communautés/sociétés 

stratifiées, c'est une (petite) partie de la communauté qui impose des règles à leur avantage. 

Par contre, l’élaboration d’une politique reste toujours une étape importante pour une 

gestion durable de ressources naturelles.  

La deuxième idée qui a été soulignée par les participant.e.s lors des discussions est la 

question de sensibilisation et l’éducation. La sensibilisation et l’éducation sont des 

éléments importants qui doivent toujours être au cœur de la transition et c’est dans ce sens 

que certains intervenant.e.s ont exprimé le désir : 

[...]D’utiliser le NBEnviroScreen pour éduquer et sensibiliser les membres du 

gouvernement, les communautés et les institutions académiques ainsi que les étudiants sur 

les interactions qui existent entre l’environnement, les facteurs socio-économiques et la 

santé des êtres-vivants dans le but de poser des actions plus concrètes pour mieux 

préserver notre environnement (groupe de discussion 2). 

       Une autre idée exprimée par les participant.e.s est celle des changements climatiques. 

Les changements climatiques restent toujours un sujet d’actualité dans le monde et ses 

effets sont ressentis à l’échelle planétaire incluant le Nouveau-Brunswick. Les 

répercussions des changements climatiques au NB se caractérisent par des nombreuses 

inondations qui sont de plus en plus fréquentes dans les différentes communautés de la 

province. En effet, avec un total de 15,7 tonnes métriques soit un pourcentage de 2,2 % des 

émissions de gaz à effet (GES), le Nouveau-Brunswick est le huitième émetteur de GES 

parmi les provinces et les territoires du Canada (Gouvernement du Canada, 2018). Par 

contre en 2013, les émissions de gaz à effet de serre par habitant sont de 21,7 tonnes, ce 

qui classe la province parmi les trois premiers émetteurs de GES par habitant en 2012 

(Gouvernement du Canada, 2018). En 2014, la province a mis en place un plan d’action 

qui met l’accent sur les mesures d’adaptation et de réduction des émissions de GES, tout 

en maintenant la croissance économique (Gouvernement du Canada, 2018). C’est en allant 

dans ce sens que certains intervenant.e.s ont exprimé le désir :  
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[...]D’utiliser l’approche méthodologique du NBEnviroScreen pour étudier la 

vulnérabilité des différentes communautés de la province afin d’améliorer les plans 

d’adaptations de la province face aux changements climatiques et de sélectionner dans les 

différents groupes d'indicateurs ceux qui pourront mieux représenter les communautés 

rurales et les petits villages qui auront besoin des plans d'aménagements (groupe de 

discussion 1).  

4.3.2.2 Indicateurs 

 

       Dans le cadre de cette étude, les indicateurs sont des outils de mesure qui sont utilisés 

pour démontrer les impacts que peuvent causer l’exploitation des ressources naturelles sur 

l’environnement, la santé et les communautés afin de mieux communiquer la recherche 

aux utilisateurs (par ex. santé publique, politicien, public). Les indicateurs choisis pour 

développer le NBEnviroScreen reflètent plus la pollution environnementale reliée à 

l’exploitation des ressources, les problèmes de santé qui peuvent découler à la suite de 

l’exposition aux différents polluants et les facteurs socio-économiques qui peuvent 

contribuer à ces problèmes de santé. Ces facteurs peuvent contribuer de façon positive ou 

négative sur la santé, de façon synergique ou antagonique. Afin de mieux contextualiser 

l’outil et de mieux l’adapter aux réalités provinciales, nous avons demandé aux 

participants.e.s d’identifier des indicateurs potentiels qu'ils aimeraient voir apparaître dans 

l’outil. Les participants.e.s des deux groupes de discussion ont pu ainsi identifier des 

indicateurs que nous avons pu classer en trois catégories :  

- Environnementaux : le radon, l’utilisation des pesticides, les feux de forêt, la pêche 

à la ligne, l'observation des oiseaux, des indicateurs de la faune et flore, les terres 

de la couronne, les terres privées, les types de minéraux dans les rivières, les zones 

tampons au niveau des rivières, l'énergie provenant de la combustion du bois. 

- Socio-économiques : âge des maisons, la démographie, l’immigration et le 

changement de la population dans les communautés.  

- Santé : les différents types de cancer, les indicateurs de la santé mentale, les 

maladies neurodégénératives, l’espérance de vie, l’accès aux soins.  

       Ces indicateurs ont été choisis par des participants.e.s pour des raisons bien 

spécifiques. Le radon est un élément qui est naturellement présent dans l'environnement 
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cependant, une exposition à long terme et à des niveaux élevés peut entraîner une 

augmentation du risque de contracter un cancer des poumons. En 2012, d'après une enquête 

faite par Santé Canada, 20,6 % des maisons au NB ont des concentrations de radon qui sont 

supérieures à la limite recommandée par le ministère (Santé Canada, 2015). Dans le Nord 

de la province, la situation est encore plus grave, car au moins 40 % des maisons ont des 

concentrations de radon supérieures qui sont supérieures à la limite (Santé Canada, 2015). 

Par contre les terres de la couronne sont des données qui peuvent être utile pour mieux 

représenter le secteur de la foresterie dans la province en plus des scieries et des usines de 

pâtes et papiers. Au Nouveau-Brunswick, l’industrie forestière génère en grande partie 

l'activité économique dans les zones rurales et les petites villes de la province malgré la 

fermeture de plusieurs grandes usines au cours des dernières années (Beckley, 2015). 

Récemment, le gouvernement a négocié des contrats à long terme qui sont extrêmement 

favorables à l’égard de l'industrie forestière afin de fournir un approvisionnement garanti 

de bois des terres de la couronne pendant 25 ans (Patterson, 2020). L’immigration reste 

aussi un facteur important pour la province. D’après le recensement de 2016, environ 4, 6 

% de la population du Nouveau-Brunswick étaient des immigrants (Statistique Canada, 

2016). Cependant, la population immigrante n'est pas répartie uniformément au NB, donc, 

ça peut biaiser les indicateurs si leurs conditions de santé diffèrent de celles des non-

immigrant.e.s. 

       Les intervenants.e.s ont aussi exprimé leur désir de voir apparaitre dans les prochaines 

versions de l’outil des indicateurs qui aborderont plus les réalités autochtones. Le Canada 

a sur son territoire, trois groupes autochtones distincts : les Premières Nations, les Inuit et 

les Métis. D’après le Système d’inscription des Indiens du ministère des Affaires 

autochtones et du Nord Canada, la province du Nouveau-Brunswick compte trois nations 

autochtones qui sont : les Mi'kmaq et les Wolastoqiyik dont les statuts sont officiellement 

reconnus ainsi que les Passamaquoddy qui sont séparés par la frontière canado-américaine 

(Gouvernement du Nouveau-Brunswick, 2019). 

4.3.2.3 Impacts positifs 

 

       Les impacts cumulatifs peuvent être positifs tout comme négatifs et avoir des effets 

sur la santé, l’environnement et les communautés sur le long, moyen et court terme. Les 
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outils intégratifs sont de bons moyens que nous pouvons utiliser pour mieux comprendre 

les impacts cumulatifs. Bien que, le NBEnviroScreen soit un outil intégratif, il est un 

modèle qui est plus basé sur la charge cumulative de pollution. Pour les versions futures 

de l’outil, il sera question d’utiliser et adapter la méthodologie du CalEnviroScreen 3.0 

pour arriver à aborder la question des impacts positifs. C’est en allant dans cette direction 

que nous avons posée aux participants.e.s la question suivante : Comment peut-on utiliser 

l’outil pour aborder la question des impacts positifs ? Quels sont les indicateurs qu’on 

pourrait utiliser ? 

A cela un des participants.e.s. mentionne : 

[...]De voir les groupes des indicateurs que nous avons déjà utilisés surtout les indicateurs 

socio-économiques afin de faire des modifications pour aller vers des choses positives 

(groupe de discussion 2).  

D’autres intervenant.e.s ont plus mis l’accent sur la communauté. Ils suggèrent d’aller 

chercher des indicateurs tels que :  

[...]le taux de bénévolat dans les communautés, le taux d'éducation, le potentiel d'économie 

sociale (les coopératives qui sont présentes pour faire valoir les ressources naturelles 

autrement que par la surexploitation), le nombre des organismes communautaires, le 

pourcentage des personnes ayant l’accès aux nourritures saines, propres et locales 

(groupe de discussion 1). 

Certains indicateurs environnementaux tels que : les zones protégées, les lieux naturels, le 

nombre des parcs naturels ont aussi été mentionnés par les intervenant.e.s pendant les 

discussions. 
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4.4 Discussion 

 

       La version pilote du NBEnviroScreen offre un portrait incomplet ou partiel des impacts 

cumulatifs, qui est qu’à même utile pour comprendre une certaine réalité au NB, mais 

exclut d’autres facteurs importants qui doivent être pris en considération pour un 

développement soutenable et équitable. Pour arriver à avoir, un portait complet des réalités 

de la province, il est nécessaire de discuter avec les personnes adéquates afin de cibler 

ensemble les indicateurs qui représentent mieux les réalités du territoire et susciter des 

discussions qui pourraient éventuellement aider à élaborer des politiques et des actions 

intersectorielles. De nos groupes de discussion, sont ressortis différents aspects essentiels 

tels que l’historique des ressources naturelles, l’utilisation de l’outil pour élaborer des 

politiques et des actions intersectorielles, la sensibilisation et l’éducation. À cela, s’ajoutent 

des exemples des indicateurs tels que l’utilisation des pesticides qui est aussi dans la 

version originale du CalEnviroScreen, les terres de la couronne et les émissions des usines 

de transformation de poissons qu’on pourrait utiliser pour représenter les secteurs de la 

pêche, l’agriculture et la foresterie. Les intervenants.e.s ont aussi mentionné l’importance 

d’intégrer dans ce genre d’outil les réalités et la vision des peuples autochtones. En effet, 

il est difficile de contextualiser l’outil aux réalités du territoire sans prendre en 

considération les peuples autochtones qui vivent aussi sur le territoire. Une consultation 

des communautés autochtones nous permettra sûrement d’identifier des indicateurs qui 

refléteront mieux leurs réalités. Les groupes des discussions ont permis donc de susciter 

des discussions intersectorielles autour de l’outil. Bien que différents thèmes soient 

ressortis, l’accent était plus mis sur l’élaboration des politiques intersectorielles, 

l’éducation et la sensibilisation des membres du gouvernement et communautés sur les 

enjeux environnementaux, de santé et sociaux. Les discussions nous ont aussi aidés à mieux 

analyser les cartes et à comprendre les réalités que certaines communautés vivent. Les 

participant.e.s ont aussi identifiés des indicateurs potentiels qu’on pourrait utiliser pour 

développer un autre indice pour parler des impacts positifs. 

       Les impacts de la crise sanitaire que nous vivons actuellement ont fait en sorte que 

nous n’avons pas encore pu consulter les groupes autochtones de la province. Cependant, 

les résultats des groupes de discussion ont aidé à analyser les cartes et à identifier les 
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lacunes et les forces de l’outil. D’autres concertations devront être faites afin d’approfondir 

certains thèmes qui n’ont pas encore été abordés. Il sera aussi important d’inclure dans les 

discussions des travailleurs du secteur industriel, les dirigeants d’entreprise et les leaders 

qui œuvrent dans les communautés.  

4.5 Conclusion 

 

       En somme, cette étude a démontré comment un outil intégratif tel que le 

NBEnviroScreen peut être utile pour susciter des discussions intersectorielles sur différents 

enjeux. Bien que la version pilote de l’outil n’est pas complète, elle a été très utile pour 

analyser les réalités de certaines communautés tout en identifiant les différents éléments 

qui pourront être améliorés. Les discussions avec les différents intervenant.e.s ont permis 

de mieux cerner les besoins des communautés et du gouvernement. Les différents 

participants.e.s ont suggéré d’utiliser l’outil pour sensibiliser et éduquer les membres du 

gouvernement, les communautés ainsi que les institutions académiques sur l’interaction 

qui existe entre les facteurs environnementaux, socio-économiques et de santé afin de les 

encourager à mettre en place des politiques intersectorielles pour mieux gérer les 

ressources naturelles. Les études futures consisteront à améliorer la version pilote de l’outil 

en intégrant les indicateurs suggérés par les participants.e.s afin d’arriver à une nouvelle 

version qui représentera mieux les réalités de la province et d’intégrer dans le processus 

des consultations avec les communautés et les groupes autochtones. 
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Chapitre V : Discussion générale de la thèse  

     

       Cette étude avait comme objectif de développer un outil intégratif (le 

NBEnviroScreen) qui peut être utilisé pour susciter des discussions intersectorielles qui 

pourront aider à élaborer des politiques et des actions intersectorielles pour mieux gérer 

nos ressources naturelles.  

       Les résultats obtenus du NBEnviroScreen montrent que les communautés les plus à 

risque sont celles qui ont (avaient) un riche passé industriel et des conditions socio-

économiques défavorables. Il apparait sur le NBEnviroScreen (figure 3.5) trois 

commuanutés (Campbellton, Bathurst, Dalhousie) au nord de la province dont l’économie 

était plus axée sur l’extraction des minerais, trois autres communautés situées sur le fleuve 

Saint-Jean (Perth-Andover, Florenceville-Bristol et Nackawic) qui sont plus connues pour 

l’agriculture et la foresterie, deux communautés au sud donc Saint-Jean qui est 

principalement connue pour la raffinerie de pétrole, son port maritime et St. George pour 

son usine de pâte et papier. Enfin Minto, une région du centre qui a été connue pour une 

mine au charbon qui a été active plus de 400 ans apparait aussi sur la carte. Dans ces 

différentes commuanautés se trouvent (trouvaient) d’autres installations telles que des 

usines de pâtes et papiers, des centrales thermiques (au charbon et Mazout). Cependant, 

beaucoup des installations industrielles situées au nord de la province ont fermé. Sur la 

carte Quispamsis et Dieppe apparaissent aussi comme étant les communautés les moins 

vulnérables. Elles sont connues au NB comme étant les communautés les plus riches. Selon 

Statistique Canada, Quispamsis et Dieppe étaient les deux communautés qui avaient les 

plus faibles taux de chômage au NB avec un pourcentage de 5,3 % et 4,5 % en 2006 et les 

personnes qui y habitent sont aussi probablement plus éduquées (Statistique Canada, 2006). 

Il est un peu surprenant de ne pas voir apparaitre sur les cartes Edmundston et Miramichi 

comme étant des communautés à risque puisqu’elles sont connues notamment pour la 

foresterie et l’agriculture. Il se peut que ce problème soit relié à la superficie des 

communautés et aux différents indicateurs utilisés qui sous-représentent ces deux secteurs. 

En effet, les deux communautés ont des superficies qui sont assez grandes, par exemple 

pour Edmundston, la communauté inclus le Haut-Madawaska et tous les petits villages qui 

sont aux alentours, or il y a quasiment aucune industrie lourde dans ces zones-là. Les unités 
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géographiques de santé utilisées fait en sorte qu’on perd un peu cette information puisque 

les frontières de ces unités dépendent des services de santé et non des facteurs 

environnementaux. Globalement, les résultats obtenus avec les cartes correspondent assez 

bien aux réalités de certaines communautés du Nouveau-Brunswick, mais en exclues 

d’autres. C’est pourquoi, il est important de s’assurer que l’outil puisse être contextualisé 

afin d’éviter des biais dans l’interprétation des résultats. Une utilisation de l’outil sans un 

contexte pourrait rendre plus vulnérable des communautés à risque et déformer 

l’information que nous voulons transmettre. C’est dans ce sens que nous avons intégré dans 

le processus du développement de l’outil des groupes de discussion avec différents 

partenaires qui connaissent mieux les réalités des communautés afin de pouvoir ensemble 

identifier les lacunes de l’outil et de mieux l’adapter aux réalités provinciales.  

       De nos groupes de discussion, sont ressortis différents aspects essentiels tels que 

l’historique des ressources naturelles, l’utilisation de l’outil pour élaborer des politiques et 

des actions intersectorielles, la sensibilisation et l’éducation. Les intervenant.e.s ont aussi 

ciblé de indicateurs tels que le radon, les terres de la couronne ou même le pourcentage des 

immigrants dans les communautés qui pourront être intégrés dans les futures versions de 

l’outil. Une consultation avec les communautés autochtones sera aussi indispensable dans 

ce contexte. Bien que différents thèmes aient été abordés, les intervenant.e.s ont plus mis 

l’accent sur l’élaboration des politiques et des actions intersectorielles. 

5.1 Limites et forces de l’étude  

 

       NBEnviroScreen intègre différents indicateurs et sera très utile pour guider et aider les 

décisions de politique publique. L’outil pourra aussi être utilisé pour identifier les 

communautés qui sont plus vulnérables ou à risque que d'autres en raison de facteurs 

environnementaux ou socio-économiques spécifiques. Nous espérons ainsi mettre en 

lumière l'interaction entre la santé, l'environnement et les facteurs socio-économiques. Il 

permettra aux citoyens de mieux comprendre les enjeux liés à l'environnement et à la santé 

tout en augmentant les connaissances et les habilités des communautés à agir. Le projet de 

thèse permet d’intégrer plusieurs disciplines telles que les sciences environnementales, les 

sciences de la santé, les sciences sociales et humaines et reste un atout considérable pour 
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mieux comprendre le concept de la justice environnementale. La justice environnementale 

inclut l’humain dans la nature tout en abordant les questions qui sont reliées à 

l’autodétermination politique, économique, culturelle et environnementale. Elle est fondée 

sur l’éthique et dénonce les inégalités sociales et de sexes (Hache, 2012). Ce concept 

englobe différents éléments, dont la pollution, la communauté, la santé et les inégalités 

sociales. L’outil sera très utile pour susciter les discussions intersectorielles autour de ce 

concept et d’aborder différents enjeux. 

       Malgré les forces de cette étude, les recherches futures doivent prendre en 

considération ses importantes limites. Le choix des unités géographiques a été un véritable 

défi puisque les données sont disponibles sous différentes formes. Il est difficile de 

concilier des échelles puisqu’on peut avoir des délimitations différentes. Dans le cadre de 

cette étude, les unités géographiques choisies ont été créées en tenant compte de l'endroit 

où se trouvent des services de santé. Bien que ce choix permette d’avoir facilement accès 

aux données de santé et socio-économiques, il constitue une limite pour certaines données 

environnementales qui ne respectent pas forcément les mêmes frontières. Il y a aussi une 

différence entre la zone de santé et les communautés. Un bon exemple est le cas de la 

région d’Edmundston où on y trouve une usine de pâte à papier du côté américain 

(Madawaska, dans le Maine) et donc les émissions sont exclues des inventaires des 

polluants à cause des frontières juridictionnelles (Dionne et al., 2021).   

       L’accessibilité aux données constitue aussi un défi particulièrement préoccupant pour 

certains indicateurs environnementaux et de santé qui ne sont pas accessibles au public 

pour des raisons de confidentialités. De nombreuses données de l'environnement ne sont 

pas surveillées à l'échelle provinciale et quand elles le sont, ces données ne sont pas 

facilement accessibles. Les données de santé et les données sur les contaminants dans les 

puits privés sont récoltées en fonction des codes postaux, ce qui permet d’identifier les 

individus, c’est pourquoi elles ne sont pas accessibles au public. Il faut peut-être signer des 

ententes avec les instituts de recherche ou le gouvernement pour pouvoir contourner cette 

limite. L’outil qui a été développé est assez unique puisqu’il intègre différents groupes 

d’indicateurs et aura donc besoin de mise à jour. Pour faire ces mises à jour, il sera donc 

indispensable d’avoir accès aux données. De plus, la plupart des indicateurs qui ont été 
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utilisés décrivent plus la présence des industries lourdes et nous travaillons à 

l’identification d’autres indicateurs qui aborderont plus les questions reliées à la foresterie, 

l’agriculture et la pêche qui sont des secteurs très actifs au NB.  

        Nos données couvrent en général une courte période et cela ne nous permet pas de 

connaître les changements et les impacts dans le temps. Nous ajoutons à cette limite, les 

indicateurs qui ne peuvent pas être mesurés quantitativement. De plus jusqu’à 

présentement l’outil a seulement été utilisé pour parler des impacts négatifs sans toucher 

la question des impacts positifs. Il est alors important d’utiliser d’autres méthodes qui 

permettront de compenser cette lacune et de montrer certaines interactions ou indicateurs 

qui ne peuvent pas être mesurés quantitativement.  

      Le processus pour avoir accès aux données constitue aussi un défi, car pour des raisons 

éthiques et de confidentialités, le temps d’attente pour avoir accès aux données de santé 

peut être très long. De plus, ça prend du temps pour développer l’outil de cartographique. 

Cela demandera dont un investissement de temps substantiel pour faire des mises à jour. 

Nous recommanderons peut-être de faire des mises à jour après chaque recensement 

puisque cela facilitera l’accès aux données socio-économiques.  

       En somme, la question des impacts cumulatifs est complexe et nécessite une approche 

interdisciplinaire et intersectorielle. Bien qu’il existe des outils tels que le NBEnviroScreen 

qui permettent d’aborder cette question, il est important d’utiliser aussi d’autres 

méthodologies plus qualitatives qui aborderont d’autres thèmes tels que la gouvernance, 

l’historique des ressources naturelles afin de mieux analyser les cartes.  

5.2 Perspectives  

 

       Les problèmes rencontrés lors du développement de l’outil démontrent qu’il y a une 

amélioration dans la collecte et la génération des données. Pour des raisons de 

confidentialité, les données de santé et certaines données environnementales à l’exemple 

des contaminants dans les puits privés n’étaient pas directement accessible au public. Il 

faudra trouver un moyen avec les institutions des recherches et le gouvernement pour que 

le public puisse avoir accès aux données tout en protégeant l’anonymat des individus. Les 

études futures consisteront à analyser chaque groupe d’indicateurs afin de mieux les 
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améliorer et d’en ajouter d’autres qui ont été mentionnés lors des groupes de discussion 

pour mieux contextualiser l’outil et d’utiliser aussi la méthodologie pour aborder la 

question des impacts positifs.  

       Une autre suggestion des participant.e.s lors de nos groupes de discussion est de 

répertorier toutes les usines qui existent (existaient) dans les communautés. En effet, les 

participant.e.s ont soulevé un point important. Puisque pour comprendre la question des 

impacts cumulatifs sur le territoire, il faudra parler de l’historique des ressources naturelles 

dans les communautés, car cela permettra de mieux comprendre les résultats obtenus avec 

le NBEnviroScreen. Il sera donc important dans les études futures de répertorier toutes les 

usines qui sont présentes dans chaque communauté (celles qui sont ouvertes et fermées) 

ainsi que leur période d’activités, car même si les usines ferment, les impacts dans 

l’environnement et les communautés perdurent. Une analyse géographique plus poussée 

pourrait aussi être faite en tenant compte du rayon d'action des différents polluants autour 

de chaque source, cela permettrait de contourner une des limites de l’étude qui est 

l'accessibilité des données. Enfin, il y a un intérêt croissant dans le Réseau ECHO d’adapter 

la méthodologie du CalEnviroScreen pour passer d’un modèle qui est uniquement basé sur 

la charge cumulative de pollution a un modèle qui abordera la question des impacts 

cumulatifs de façon plus générale. Pour atteindre ce but, il faudra faire des modifications 

dans les groupes d’indicateurs, et même la méthodologie initiale.  

       Comme nous l'avons mentionné à plusieurs reprises tout au long de ce document, 

l’accessibilité aux données est un défi qu’il faudra régler. Nous recommandons que le 

gouvernement et les institutions de recherche puissent trouver des moyens pour que les 

données puissent être accessibles au public tout en garantissant l’anonymat des personnes. 

Une idée que nous pouvons suggérer à ce sujet est que les données puissent être regroupées 

en utilisant les échelles de santé ou d’autres échelles géographiques pertinentes. Nous 

recommandons que davantage de stations de surveillance de la qualité de l'air soient mises 

en place dans les zones rurales, car avec 11 stations qui sont majoritairement situées dans 

les régions urbaines, il est difficile d’évaluer la qualité de l’air sur tout le territoire. Dans 

le cas de cette étude, le manque de stations dans les régions rurales a fait en sorte que nous 

avons préféré utiliser les données satellites qui couvraient plus la province. Cependant, il 
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sera important d’avoir des données qui sont récoltées sur le terrain pour faire des 

comparaisons. Nous recommandons également que des études d’impacts puissent être 

faites dans les communautés qui apparaissent comme étant les plus vulnérables pour mieux 

comprendre les effets du développement des ressources naturelles et de la pollution 

environnementale sur la santé des communautés. Nous aimerions aussi que l’outil puisse 

être utilisé afin de guider les décisions qui devront servir à mettre en place des politiques 

intersectorielles pour une bonne gestion des ressources naturelles et le bien-être des 

communautés et des écosystèmes. L’utilisation de l’outil devra toujours être accompagnée 

d’un contexte afin d’éviter de rendre encore plus vulnérables les communautés qui 

apparaissent sur les cartes. Enfin, nous recommandons que l’outil puisse être utilisé pour 

éduquer et sensibiliser les communautés aux enjeux sociaux, sanitaires et communautaires.  

5.3 Conclusion générale 

 

       L’exploitation des ressources naturelles peut entrainer des impacts qui peuvent être 

complexes à comprendre. La compréhension de ces impacts peut nécessiter une approche 

transdisciplinaire et participative telles que les approches écosystémiques de la santé 

(Charron, 2014). Ces approches permettront de mieux prendre en considération les facteurs 

environnementaux et socio-économiques qui sont parfois oubliés dans le domaine de la 

santé (Parkes et al., 2019). Ces approches ont été très utiles pour développer l’outil 

intégratif pour le NB et mieux comprendre les interactions qui existent entre les facteurs 

environnementaux, socio-économiques et la santé des communautés. Nos résultats 

confirment que la présence des industries dans les communautés peut entrainer des impacts 

sur l’environnement, sur la santé et le bien-être collectif des communautés concernées. Les 

résultats obtenus reflètent bien les réalités de certaines régions et la nature des indicateurs 

qui ont été utilisés pour développer l’outil pour la province du Nouveau-Brunswick. En 

outre, le NBEnviroScreen reflète mieux la réalité et la vulnérabilité entourant les 

communautés où se situent (situaient) des industries lourdes. Afin de mieux représenter la 

question des impacts cumulatifs sur le territoire, l’outil devra être mieux contextualisé. Les 

groupes de discussion faites avec les différents intervenants ont suscité des discussions 

intersectorielles qui permettront de mieux contextualiser l’outil aux réalités de la province. 

Les études futures consisteront à analyser chaque groupe d’indicateurs afin de mieux les 
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améliorer et d’en ajouter d’autres qui ont été mentionnés lors des groupes de discussion 

pour mieux contextualiser l’outil et d’utiliser aussi la méthodologie pour aborder la 

question des impacts positifs. Cette thèse a permis de développer la version pilote du 

NBEnviroScreen. C’est un outil puissant qui permet d’intégrer des données qui sont 

souvent analysées séparément. Nous avons également pu mettre en place un processus de 

concertation afin de contextualiser l’outil et entamé le processus qui nous permettra de 

s’approprier l’outil à notre réalité néo-brunswickoise. Dans sa version actuelle, il y a déjà 

beaucoup d’apprentissage qui se font et qui sont utiles tant pour les différents ministères 

que pour les organisations locales. 
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Annexe A 

Calcul de l’indice  

 

Tableau A.1: Représentation des différentes étapes de calcul de l’indice pour le 

Nouveau-Brunswick en se basant sur la méthodologie du CalEnviroScreen (August et al., 

2017) 

 

* La composante Effets environnementaux a un poids de 0.5. 

** La communauté ayant le score le plus élevé de la charge polluante avait une valeur de 

62,53%. 

*** La communauté ayant le score le plus élevé pour les caractéristiques de la population 

avait une valeur de 76,83%. 

 
Charge cumulative de la 

pollution 

Caractéristiques de la population  

  
Indicateurs 

d’exposition 

Indicateurs des 

effets 

environnementaux* 

Indicateurs des 

populations 

vulnérables 

Indicateurs des 

facteurs socio-

économiques 

Score des 
composantes (%) 

59,09 
(0,5 × 69,42) 

=34,71 
55,56 60,98 

 
Moyenne du 

score des 

composantes 

93,8 ÷ (1 + 0,5) = 

62,53 
La charge de la pollution est calculée comme la moyenne 

des scores des deux composantes, la composante effet sur 

l'environnement ayant une demi-pondération 

 
116,54 ÷ 2 = 58,27 

Les caractéristiques de la population sont calculés en 

faisant la moyenne des scores des  deux composantes 

Scores pondérés 

des composantes 

(échelle de 0 à 

10) 

(62,53 ÷ 62,53**) × 10 = 

10 
Le percentile de la charge cumulative de la 

pollution est ajusté en fonction des scores 

de la charge de pollution maximale à 

l’échelle des communautés 

(58,27 ÷ 76,83***) × 10 = 

7,584 
Le percentile des caractéristiques de la population 

est ajusté selon les scores maximaux des 

caractéristiques de la population à l’échelle des 

communautés 

 

Score du 

NBEnviroScreen  

10 x 7,584= 75,84 

Ce score représente la région de Bathurst 

 

, 
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Tableau A.2: Présentation de l’indice intégratif développé pour le Nouveau-Brunswick 

avec les différentes composantes et sous-composantes représentant les 33 communautés de 

santé 

Communautés Exposition 
Effets 
environnementaux 

Facteurs 

socio-
économiques 

Populations 
vulnérables 

Charge 

cumulative 

la de 
pollution 

Caractéristiques 
de la population NBEnviroScreen 

Bathurst 0,59 0,69 0,61 0,56 10,00 7,58 75,84 

Bouctouche 0,28 0,20 0,59 0,37 4,01 6,24 25,07 

Campbellton 0,52 0,39 0,64 0,87 7,64 9,82 75,04 

Caraquet 0,39 0,13 0,78 0,52 4,92 8,43 41,47 

Dalhousie 0,55 0,73 0,65 0,85 9,82 9,76 95,84 

Dieppe 0,57 0,24 0,05 0,19 7,34 1,59 11,69 

Douglas  0,51 0,09 0,60 0,42 5,96 6,66 39,66 

Edmundston 0,29 0,51 0,42 0,53 5,86 6,19 36,29 

Florenceville-

Bristol 

0,59 0,31 0,50 0,44 7,94 6,11 48,55 

Fredericton 0,42 0,48 0,30 0,31 6,98 3,99 27,82 

Grand Bay-
Westfield 

0,43 0,08 0,55 0,22 5,05 5,05 25,46 

Grand-Sault-

Falls 

0,53 0,26 0,45 0,47 7,03 6,01 42,31 

Hillsborough 0,48 0,16 0,74 0,40 5,92 7,40 43,86 

Kedgwick 0,47 0,08 0,50 0,45 5,42 6,18 33,46 

Minto 0,63 0,09 0,83 0,71 7,22 10,00 72,19 

Miramichi 0,38 0,24 0,54 0,46 5,11 6,52 33,28 

Moncton 0,57 0,12 0,25 0,37 6,69 4,03 26,92 

Nackawic 0,43 0,55 0,60 0,49 7,49 7,12 53,31 

Néguac 0,25 0,21 0,55 0,25 3,86 5,22 20,14 

New-

Maryland 

0,54 0,14 0,24 0,43 6,47 4,40 28,48 

Oromocto 0,57 0,56 0,29 0,20 9,09 3,16 28,67 

Perth-

Andover 

0,51 0,08 0,75 0,55 5,90 8,46 50,00 

Quispamsis 0,39 0,03 0,21 0,17 4,31 2,47 10,67 

Riverview 0,58 0,12 0,26 0,41 6,83 4,37 29,86 

Sackville 0,37 0,25 0,54 0,39 5,32 6,09 32,42 

Saint-Jean 0,51 0,80 0,47 0,49 9,70 6,28 60,90 

Salisbury 0,50 0,03 0,57 0,62 5,44 7,74 42,15 

Shédiac 0,33 0,20 0,50 0,34 4,58 5,49 25,13 

Shippagan 0,38 0,19 0,66 0,72 5,03 8,98 45,21 

St. George 0,52 0,29 0,61 0,56 7,05 7,58 53,46 

St. Stephen 0,47 0,14 0,59 0,42 5,74 6,63 38,07 

Sussex 0,51 0,26 0,50 0,32 6,76 5,38 36,39 

Tracadie-

Sheila 

0,25 0,06 0,64 0,54 3,01 7,71 23,18 
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ANNEXE B  

Test de corrélation 

Tableau B.1 : Test de corrélation (Pearson) entre les indicateurs d’expositions et des 

effets environnementaux 

 

Tableau B.2: Test de corrélation (Pearson) entre les indicateurs représentant les facteurs 

socio-économiques 

 

Indicateurs de 

l’exposition  
 

Indicateurs des effets environnementaux 

Nombre des 

usines 

 Cours d’eaux 

affectés 

Sites des eaux 

souterraines 

contaminés 

Sites 

contaminés 

Sites 

décontaminés  

PM 2,5 0,28 0,00 0,19 -0,13 0,17 

S02 0,13 0,18 0,16 0,12 0,20 

N02 0,36 0,28 -0,07 -0,15 0,01 

O3 -0,17 -0,28 0,01 0,05 -0,15 

Température  0,04 0,12 -0,16 -0,20 -0,08 

Précipitation  0,12 0,12 0,12 -0,01 0,06 

Arsenic (eau) 0,24 0,33 -0,03 -0,26 0,07 

Manganèse(eau) 0,23 0,33 -0,03 -0,26 0,09 

Plomb (eau) 0,24 0,33 -0,03 -0,26 0,09 

Indicateurs 

Population 

non- 

bilingue 

Population 

sans revenu 

Ménages à 

faible 

revenu 

Population 

sans emploi 

Logement 
nécessitant 

des 

réparations 

majeures Âge médian 

Âge ⩾ 

65ans 

La population 

non éduquée -0,33 0,33 0,09 0,82 0,43 0,28 0,15 

Population non- bilingue -0,02 0,02 -0,14 0,29 -0,02 0,20 

Population 
sans revenu -0,02  0,23 0,57 0,58 0,64 0,64 

Ménages à 

faible revenu 0,09 0,23  -0,00 0,05 0,14 0,16 

Population 

sans emploi -0,14 0,58 -0,00  0,67 0,48 0,58 

Logement 

nécessitant des 
réparations 

majeures 0,29 0,58 0,05 0,67  0,48 0,58 

Âge médian -0,02 0,64 0,14 0,48 0,48   

Âge ⩾ 65ans 0,20 0,64 0,16 0,58 0,58 0,89  
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