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Duns le cadre d'une e'tude de cas sur la pertinence des interventions en se'curite' alimentaire, 
des acteurs oeuvrant auprks de la population de Que'bec touche'e par l'inse'curite' alimen- 
taire ont expime' en  entrevue des solutions pour ame'liorer la situation. L'objet de cet article 
est d'examiner si celles-ci cmespondent h la logique d'intervention sous-jacente h la stra- 
te'gie que'be'coise de lutte contre la pauvrete'. Alors que les parties penantes interviewe'es 
pre'conisent une approche globale pour s'attaquer aux de'terminants socio-e'conomiques de 
l'inse'curite' alimentaire notamment par des mesures sociaks pour re'soudre l'insuffisance 
de revenu, les dicideurs gouuernementaux s'en remettent essentielbment h l'insertion 
.en emploi, h l'aide alimentaire ponctuelle et aux projets communautaires ayant pour 
objectif de responsabiliser les individus et favoriser leur propre prise en charge. A u  nom de 
l'incitation au travail, le gouvernement rnaintient les prestations d'aide sociale h un  niveau 
trks faible, risqwznt de limiter l'accks aux aliments de nombreux me'nages. Les auteurs 
suggkrent de remettre en perspective la tension entre l'objectif d'assurer h chaque citoyen 
un revenu &cent pour satisfaire les besoins essentiels et l'objectif de valoriser le travail. 

. Pour faire progresser le &bat, ils appellent. les acteurs du terrain et les chercheurs h examiner 
dans quelle mesure l'inse'curite' alimentaire peut constituer u n  obstacle h lJintigration 
en emploi des personnes exclues du  march4 du travail. Les auteurs insistent enfin sur 
l'importance de &welopper des re'ponses spe'cijiques h l'inse'curite' alimentaire qui &passent 
le cadre de la lutte contre la pauvrete'. 
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Abstract 

In a case study of the relevance of interventions to increase food security, Quebec 
City stakeholders were interviewed about perceived solutions to improve household food 
security. The paper examines whether their solutions correspond to the Quebec govern- 
ment's strategy to fight poverty and social exclusion. The stakeholders suggest an overall 
approach to address the so~io-economic determinants of food insecurity, especially social 
measures to eliminate income insuficiency. However, government decision-makers focus 
on employment policies, emergency food programs, and community programs promoting 
individual responsibility and self-help. T o  encourage employment integration, the govem- 
ment maintains social assistance benefits at a low level; this compromises the ability to 
afford adequate food in many households. The authors suggest a more detailed exumination 
of the conflict between the objective of adequute income to fulfill essential needs, and the 
objective to promote re-entry to the labour market. The authors recommend that field 
workers and researchers e m i n e  the extent towhich food insecurity constitutes an obstacle 
to job integration for persons excluded from the labour market. Finally, the authors 
emphasize the importance of responses specific to food insecurity, beyond the framework 
of fighting poverty. 

The views expessed in this paper do not necessarily reflect those of Human Resources 
and Social Development Canada. / Les opinions exprimies dans ce texte ne refietent pas 
nkcessairement celles de Ressources humaines et Diweloppement social Canada. 

Au Canada, l'institutionnalisation progressive des banques alimentaires, une assis- 

tance que l'on voulait au depart temporaire, a contribue ?I inettre en evidence la 
persistance de l'insCcurit6 alimentaire, ph6nom6ne qui s'enracine dans des situa- 

tions marquees par la pauvretk (Bartfeld, 2005; Power, 2005; Rose, 1999; Tarasuk, 

2001; Tarasuk, 2005). Dans un menage canadien sur l l ,  au moins un adulte ou un 
enfant a V ~ C U  de I'insecurit6 alilnentaire en 2004 se manifestant par des prCoccupa- 
tions touchant 1'acci.s aux alirnents, des cornpromis qualitatifs ou un apport 

restreint (Health Canada, 2006). Les consCquences identifiees incluent un 6tat de 
sante plus faible (Che et Chen, 2001; Cook, 2002; Olson, 1999; Tarasuk, 2004), des 
probl6mes d'apprentissage et de productivit6, des besoins plus 6lev6s en soins de 

sand et l'intensification d'un processus d'exclusion (Cook, 2004; Hamelin, 1999; 
Olson, 1999). Au Quebec, la s6curit6 alimentaire s'est taillee une place & l'agenda 
gouvernemental dans la foul& de 1'6laboration de la << StratCgie nationale de lutte 

contre la pauvrete et l'exclusion sociale (Hamelin et Bolduc, 2003; Loi visant h 
lutter contre la pauvrete' et l'exclusion sociale, 2002). En plus de financer des mesures 
de soutien alimentaire direct en milieu scolaire, le gouvernement met en place un 

Programme de subvention de projets en s6curitC alimentaire fournissant 10 millions $ 
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pour 2002-2005, financement devenu rkcurrent g hauteur de 3,4 millions $ par an 

(ADRLSSSO, 2005). 
Dans le cadre d'une recherche exarninant la convergence entre la portCe des 

interventions dispensCes et les besoins des ~nCnages en inskcuritk alimentaire ?i 
Qukbec, des acteurs oeuvrant auprks de la population touchke ont fait part des 
avenues qu'ils prkconisent pour arnkliorer la skcuritk alilnentaire des mknages.  et 
article examine dans quelle mesure les solutions suggkrCes correspondent ?i la logique 
d'intervention 5 la base de l2 stratkgie quCbCcoise de lutte contre la pauvret6. Les 

points de vue de ces acteurs prksentent un double interet. D'une part, ils dktiennent 
un savoir expkrientiel pouvant s'avkrer prkcieux au moment de dkfinir les orienta- 
tions des politiques (Bryant, 2002). D'autre part, le degrC d'adhksion des intenienants 
et gestionnaires aux objectifs d'une politique publique figure parmi des facteurs 
susceptibles &influencer sa rnise en ceuvre (Bergen et While, 2005). L'article pose 

d'abord les jalons contextuels et conceptuels de la problkmatique par une prhentation 
de la stratCgie qukbCcoise de lutte contre la pauvretC et du phknomkne d'insCcurit6 
alimentaire. Suivent une description de l'approche mCthodologique adoptCe, puis les 
rksultats en quatre sections : les manikres d'aborder les solutions, l'amklioration des 
interventions, I'action en arnont et la stratkgie gouvernementale vue ?i travers les 

acteurs du terrain. La discussion fait Cmerger diffkrentes logiques d'inteniention et un 
clivage entre les discours, la nature des problkmes et les solutions potentielles. 

La stratkgie quCbCcoise de lutte contre la pauvretC et I'exclusion sociale 

En l a n ~ a n t  cette stratkgie en 2002 (MESS, 2002), le gouvernernent du Qukbec 
rkpond aux revendications du Collectif pour une loi sur l'klirnination de la pauvretk 
(CLEF')'. D'abord rkticent 5 recourir ?i des instruments lCgislatifs, le gouvernement 
choisit d'inscrire sa stratkgie dans une loi qui pr6voit le d6p6t d'un plan d'action et 
des changements au regime d'aide sociale'. La Loi visant h lutter contre la pauvrete' et 
I'exclusion sociale a pour objectif d'amener le Qukbec, d'ici 2013, c< au nombre des 

nations industrialiskes comptant le lnoins de personnes pauvres (2002: art. 3). 

Elle prevoit renforcer le filet de skcuritk sociale afin d'augmenter le revenu des 
menages, faciliter l'intkgration en elnploi des travailleurs ?i faible revenu, amkliorer 

l'accks ?i un logetnent dCcent, mais aussi favoriser . l'accks en toute dignite, ii un 
approvisionnement alilnentaire suffisant et nutritif, ?i un coGt raisonnable, de m6me 
qu'k une information simple et fiable qui leur permette de faire des choix alimen- 
taires kclairks m (art. 9.4). U n  plan d'action en la matikre est dkpos6 (MESS5 2004), 
renfermant des investissements totalisant 2,5 milliards $ sus 5 ans. La Loi sur l'aide 
aux personnes et aux familles (Qukbec, 2005: art. 59), quant elle, introduit un 

bar6me plancher >> en vertu duquel aucune sanction ne peut 6tre appliquCe sur la 
prestation de base d'aide sociale. De plus, elle ktablit en 2007 un rCgime distinct 
pour les personnes inaptes au travail (MESS, 2007). 
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Dans le Plan d'action gouvernemental (MESSF, 2004: 51), la solution 2 l'inse- 
curit6 alimentaire consiste, h court terme, en de l'aide aliinentaire ponctuelle pour 

les besoins urgents et, h moyen et long termes, en des interventions structurantes 
et responsabilisantes >> comme des cuisines collectives, jardins communautaires, 
ateliers de cuisine et de budgetisation. 

L'insCcuritC alimentaire et ses causes 

Le concept de sCcurit6 aliinentaire a largement CvoluC depuis 60 ans et incorpore 
maintenant des notions d'ecologie, d16quit6 et de durabilitk (OMS, 2006). I1 renvoie 

h un etat selon lequel les populations ont acces en tout temps, dans la dignit6, h 
suffisamment d'aliments pour mener une vie saine et active. Au niveau d'un menage, 
il evoque la jouissance d'aliments de quake en quantite suffisante, la certitude de 
pouvoir inanger assez dans l'immkdiat et le futur, et la capacit6 d'agir sur sa propre 

situation (Hainelin et al., 2002). Ainsi, la sCcurit6 alimentaire sous-tend au moins 
deux grandes conditions : la disponibilite d'aliments de qualitk et leur accessibilit6. 
La disponibilite implique la production suffisante d'aliments, l'adkquation des sources 
et la distribution adequate des aliments. L'accessibilitC se rapporte h la situation 

Cconomique, i.e. un pouvoir d'achat suffisant, mais aussi h la capacid de se deplacer 
pour acqukrir les aliments (accessibilit6 physique). I1 y a insCcurit6 alimentaire lorsque 
la disponibilite d'aliments sains et nutritionnellement adCquats, ou la capacitk d'ac- 
quCrir des aliments personnellement satisfaisants par des moyens socialement 

acceptables, est limitke ou incertaine (Radimer et al., 1992). Ses consCquences 
physiques, mentales et sociales sont de plus en plus dCmontr6es (Hamelin e t  al., 
1999; Olson, 1999; Alaimo et al., 2002; Vozoris et Tarasuk, 2003; Jyoti et al., 2005). 

Au Canada, l'inskcurite aliinentaire des mCnages est principalement un 
problkme d'accks lie 5 la pauvret6. La vulnCrabilitC des menages h l'insCcurit6 

alimentaire serait fonction de leur exposition 2 un ensemble de risques et de leur 
capacitC 2 y faire face. L'insuffisance chronique de revenu, le fait de resider en 

milieu urbain et d'&tre locataire d'un appartement, ainsi que des facteurs plus 
contextuels tels l'endettement et la perte d'emploi figurent parini les risques les plus 
importants (Kirkpatrick et Tarasuk, 2007). A l'inverse, le capital financier (p. ex., 

Cpargne), le capital humain (p. ex., santC, expkriet~ce) et  de bonnes pratiques de 
gestion seraient protecteurs (Health Canada, 2007; Hamelin et al., 1998). 

Le phknomkne d'insCcuritC alimentaire rCsulte d'influences complexes. A cet 

Cgard, l'application du modele causal de la malnutrition de YUNICEF (Jonsson, 
Pelletier et Shrimpton, 1998) s'avkre utile pour rCflCchir aux divers niveaux des 
causes, en distinguant les manifestations d'insecurit6 alimentaire de ses causes 
immCdiates, sous-jacentes et fondamentales. Ce inodkle permet ainsi de situer 

le manque d'aliments (manifestation du phknomkne) par rapport au revenu insuff- 
isant (cause immediate principale), aux inCgalitCs d'acces aux ressources (causes 
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sous-jacentes), et aux cadres legislatif et politique des domaines Cconotnique, 
agroalimentaire et social trop souvent de portCe sectorielle ( X  agir en silo >>; causes 
fondamentales). Ainsi, la planification d'interventions de sCcurit6 alimentaire, 
jusqu'g maintenant influencke par un cadre #analyse cents6 sur le lnanque d'aliments, 
s'enrichit d'un tlargissement conceptuel permettant d'agir en amont du manque. 

MCthodologie 

Cette ttude s'inscrit dans une etude de cas analysant les interventions en matikre 
de sCcuritk alimentaire sur le territoire d'un centre local de senrices communau- 
taires (CLSC) au regard des besoins des mCnages en insCcuritC alirnentaire, en 
vue de proposer des voies d'amelioration de l1approche gCnCrale de lutte contre 
l'insCcurit6 alimentaire (Hamelin, Mercier et BCdard, 2008). Des entrevues semi- 
directives ont t t C  rCalisCes auprks de trois catCgories d'acteurs sClectionn6s par 
6chantillonnage raisonne : des interwenants oeuvrant auprks de mknages en  insCcu- 
rite alimentaire ( n  = 30),  des gestionnaires d'organismes administrant des mesures 
de s6curitC alimentaire ou d'aide aux personnes en situation de pauvretk (n  = 17)  
et  des reprksentants d'organistnes bailleurs de fonds soutenant des activitks de sCcu- 
rite alimentaire ( n  = 12) .  L'entrevue abordait trois grands themes : le v6cu et les 
besoins des mCnages, les interventions en sCcuritC alimentaire en relation avec 
ces besoins, et les solutions 2 privil&gier pour panrenir 2 la sCcuritC alimentaire 
des m6nages. Cet article se focalise sus le troisikme thkme. 

Les verbatims ont 6tC codes i l'aide du logiciel NVivo (2.0). Trois grandes 
categories de codes ont servi 2 analyser les solutions proposCes. La prerniPre 
regroupe les solutions exprimCes en vue d'arnCliorer les interventions en sCcuritC 
alimentaire. Celles-ci ont et6 classkes au moyen d'une typologic en six niveaux 
reflktant un  continuum d'interventions, allant du don d'aliments au dCveloppe- 
ment des collectivitCs (Hamelin, 1998) : l'aide alimentaire directe ou le dkpannage; 
les actions participatives telles les cuisines collectives; les approches plus globales 
de soutien aux familles incorporant services en alimentation (p .  ex., repas g coQt 
rCduit) et activitCs de dCveloppement (p. ex., insertion au travail); les activitts de 
concertation sus la faim; les activitCs de concertation intersectorielle; et les efforts 
de mobilisation plus larges visant 2 agir sur les conditions de vie des collectivitCs 
( P .  ex., Villes et villages en santC; agriculture soutenue par la communautk). La 
seconde categoric de codes concerne les solutions visant l'accks en tout temps des 
menages 2 une alimentation adequate. Ces solutions se ~Cpartissent en fonction 
de leur niveau de mise en  ceuvre : local, rCgional, provincial ou fCdCral, et trans- 
versal. Enfin, la troisieme catkgorie renferrne des extraits oG les parties prenantes 
participantes font spontankment rCf6rence g la stratCgie gouvernementale, bien que 
le guide d'entrevue n'ait pas abordb specifiquelnent ce theme. 
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Rksultats 
Deux manihres compl6mentaires d'aborder les solutions 

Les parties prenantes considsrent que les interventions en sCcurit6 alimentaire 
constituent une rCponse partielle aux problkmes des mCnages. 11s mettent autant 
l'accent sur les solutions orientees vers les causes sous-jacentes de 1'insCcuritC 

alimentaire que sur l'amklioration des interventions en cours (Tableau 1). Le souci 
d'agir sur les causes profondes est surtout le fait des gestionnaires et bailleurs de fonds, 
les intervenants etant davantage prCoccup6s par l'amClioration des interventions. 

Tableau l 
Orientations des solutions suivant la catkgorie d'acteurs 

Intervenants 

vers liam61ioration I 
Solutions orientkes 

des interventions 

Gestionnaires 

(N = 30) 

Total (mentions) 
Ratio mentions / 

Bailleurs 
de fonds 

participant 

Solutions orientbes 

Total 

Ratio mentions / 1 

vers les causes 
sous-jacentes de I'IAx 
Total (mentions) 

participant I 3.6 

109 

IA = insCcuritC alimentaire 

Amkliorer les interventions actuelles 
La majorit6 des participants (83 %) exprilnent des solutions concernant les inter- 
ventions participatives (Tableau 2). L'intCrCt pour ces projets semble reflCter l'essor 
clu'ils ont connu ces demieres annCes (Power, 2005; RCCQ, 2005). Les parties 
prenantes proposent notamrnent d'amCliorer leur accessibilitC et leurs budgets, 
quoique les bailleurs de fonds sont nettement moins nombreux ?I exprimer vouloir 

prkserver les budgets des interventions participatives. Nombre de gestionnaires et 
bailleurs de fonds estiment toutefois que ces interventions ne constituent pas une 
solution ?I long terme. Des propositions concernant 1'amClioration des banques 

alimentaires et mesures directes d'aide alimentaire ont CtC Cmises par plus du 
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cinquikme des participants. Les intervenants, en particulier, semblent croire qu'il faut 

maintenir ces interventions parce qu'elles rkpondent aux besoins de certaines clien- 
thles peu 5 l'aise avec des approches de groupe ou parce qu'il existera toujours des 
situations de crise. 11s sugggrent notamment de rehausser la qualiti: des aliments offerts 
et de mieux respecter la digniti: de la clientkle. Quelques gestionnaires et bailleurs 
de fonds partagent ce diagnostic, mais d'autres estiment plut6t que ces intenrentions 

doivent perdre leur raison d'etre. rapport des organismes d'kconomie sociale offrant 
g la fois des services d'alimentation et de reinsertion en emploi est peu Cvoqu6 (12 %). 

Plus du tiers des participants (37 %) suggkrent une combinaison d'interven- 

tions. Cependant, ils semblent peu s'intkresser aux mkcanismes de concertation 
susceptibles de permettre une meilleure intkgration des interventions : les activitks 
de concertation ont susciti: des mentions d'uniyuement 12 % des participants. 

Enfin, le quart (25 %) pr6conise des actions pour un systelne alimentaire plus 
Cquitable, l'objectif etant de perinettre aux citoyens d'avoir un accks durable B une 

diversit6 d'aliments frais et de qualitk B cofit raisonnable. Quelques participants 
suggkrent de favoriser la consommation de produits locaux et de rapprocher ainsi 
les producteurs agricoles des collectivitks. 

Tableau 2 
Solutions orientees vers l'amklioration des interventions 

suivant le type d'intervention et la categoric d'acteurs 
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Suite du Tableau 2 
Solutions orientkes vers l'amklioration des interventions 

suivant le type d'intervention et la catkgorie d'acteurs 

Ajouter une composante 

Niveaux d'intervention 

en SA*" 

Cducative 

AmCliorer la qualit6 ou 

la quantitk de nourriture 

Qu'elles n'aient plus leur 

raison d'&tre 

Mieux adapter aux besoins 

de la client?le 

Autres 

Intervenants 

( N = 3 0 )  

3. Approches integrant 
alimentation et activitks 

Gestionnaires 

( N = 1 7 )  

de dkveloppement 

AmCliorer l'accessibilit6 

Augmenter / maintenir 

les budgets 

Bailleurs 

de fonds 

( N = 1 2 )  

Autres 

Total 

( N = 5 9 )  

4. Tables de concertation 

sur la faim 

Cr6er des tables de 

concertation 

5. Concertation sectorielle 

Augmenter les budgets 

Autres 

6. Efforts orientks vers 

les conditions de vie ou 

le systitme alimentaire 

Rapprocher producteurs 

agricoles et 

communautCs 

Cr6er de petits march& 

agricoles 

Autres 
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Suite du Tableau 2 
Solutions orientkes vers l'amdioration des interventions 
suivant le type d'intervention et la cat6gorie d'acteurs 

'Pourcentages arrondis 
**SA = sCcurit6 alimentaire 

Agir sur les causes sous-jacentes de I'insCcuritC alimentaire 
Au dire des parties prenantes, les gouvemements f6dCral et provincial disposent des 
principaux leviers pour s'attaquer Q 11ins6curitC alimentaire. Alors que la presque 

totalit6 des participants (98 %) a mentionnC au moins une solution pouvant ttre 
iinplantCe au niveau provincial et/ou fedkral, ils sont beaucoup lnoins nombreux Q 
suggkrer des solutions au niveau local (27 %) et encore moins au rCgional (5 %) 
(Tableau 3). 

Selon une majorit6 de participants (58 %), le rneilleur rerngde 5 l'insCcurit6 
alimentaire rCside dans une strat6gie globale de lutte contre la pauvretC contenant 
des mesures sociales de redistribution de la richesse. Les trois quarts considgrent 
qu'un revenu adCquat perrnettrait 5 de nombreux m6nages d'Cchapper Q l'insCcurit6 

alimentaire, notamment par une augmentation des prestations sociales et  du salaire 
minimum. Sont frkquernrnent CvoquCes les notions de revenu minimurn garanti 
et de revenu de citoyenned, qui rkfgrent Q un revenu inconditionnel destin6 Q 
satisfaire les besoins essentiels. Afin d'assurer un revenu adkquat aux mCnages, envi- 

ron le tiers des participants (32 %) jugent qu'il faut developper l'ernploi. Plusieurs 
insistent sur l'importance de crCer des emplois de qualit6 et non prCcaires. 

U n  autre angle d'approche consiste en des mesures visant Q amkliorer l'accgs aux 

habitations Q loyers modiques (HLM) et aux coopCratives d'habitation, ou 5 diminuer 
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le coiit des loyers des rnknages en situation de pauvretk (p. ex., allocations au 

logement), une proposition de prks du tiers des participants (32 %). Les personnes 
interrogkes constatent que le loyer accapare une part importante du revenu des 
menages en insecurit6 alimentaire, hissant ainsi peu d'argent pour l'aliinentation. 

En parallele ?i ces mesures sociales, l'kducation est aussi pe rpe  par plus de la 

moiti6 des participants (54 %), notamment les gestionnaires et bailleurs de fonds, 

comme une solution pour modifier les comportelnents individuels. Plusieurs misent 
sur l'kducation populaire et le systitme scolaire pour dkvelopper les habiletes budge- 
taires ou alimentaires. 

Au niveau local, la solution la plus largement 6voquCe (15 %) consiste B 
repenser l'amknagement urbain, notamment diversifier les commerces d'alimenta- 

tion dans les quartiers d6favorisCs et reserver davantage d'espaces pour des jardins 
cornmunautaires. Les rares partisans de solutions ii mettre en  place au niveau des 
regions proposent l'adoption de plans d'action rkgionaux ou l'klaboration par le 

gouvernement du Quebec d'un cadre de refkrence en vue de guider I'action des 
collectivitQ regionales. 

La stratbgie gouvernementale B travers le discours des parties prenantes 

Environ 40 % des participants ont spontankment discutk de la stratkgie gouverne- 
mentale de lutte contre la pauvretk durant I'entrevue. Ils semblent d'avis que la Loi 
visant h lutter contre la pauvrete' et l'exclusion sociale constitue une avanc6e interes- 
sante, notamment parce qu'elle amkne le gouvernement B garantir une meilleure 
couverture des besoins essentiels, rnais ils dkplorent que la loi ne produise pas les 
rksultats escomptks. Onze participants reprochent implicitement ou explicitement 
aux dkcideurs politiques de ne pas l'avoir appliquke. Deux personnes auraient 

souhait6 une loi plus cotlforme aux propositions du CLEP (2000). Les quelques 
participants qui font rkfkrence au Plan d'action jugent celui-ci insuffisant pour 
rkpondre aux objectifs de la loi. Quant ?I la Loi sur l'aide aux personnes et aux f a d e s  
qui introduit deux programmes de demier recours, elle est jugee contraire 5 la Loi 
visant h lutter contre la pauv~ete' et l'exclusion sociale. Les 13 participants qui s'expri- 
ment L ce sujet sont unanimes & le decrier, le presentant comme un klkment 
risquant d'aggraver la vulnkrabilitk des menages ?i l'inskcurite alimentaire ( n  = 4) 
ou comme un recul en matiitre sociale (n  = 10). D'aprks eux, la r6forme de l'aide 

sociale diminuera le revenu des menages en situation de pauvretk. Quelques parti- 
cipants (n  = 8) font rCf6rence aux modifications proposees au rkgime d'aide sociale 
pour illustrer l'attitude ou les prejugks ambiants ?i l'endroit des personnes dkmunies. 
La rkforme, disent-ils en substance, est fondee sur deux postulats contre lesquels ils 
s'insurgent : les personnes en situation de pauvret6 sont responsables de leur sort, 

et les prestataires de l'aide sociale ne feront pas d'effort pour entrer sur le march6 
du travail B moins d'y 6tre contraints. 
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Tableau 3 
Solutions orientees vers les causes sous-jacentes de I'insCcurite alimentaire (IA) 

suivant le niveau de mise en aeuvre et la cathgorie d'acteurs 

d6cent 

Hausse des prestations 

sociales 

Hausse du salaire 

DCvelopper habiletCs 

budgetaires ou 

alitnentaires de 

la population 

DCvelopper saines 

habitudes 

alitnentaires chez 
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Suite du Tableau 3 

Solutions orienthes vers les causes sous-jacentes de liinsCcurit6 alimentaire (IA) 
suivant le niveau de mise en euvre et la cat6gorie d'acteurs 

Niveaux de mise 

en oeuvre 

Intervenants 

(N = 30) 

l'emploi, soutien 

5 l'emploi 

Investisseme~~ts dans le 
loeement social I I I I 

Gestionnaires 

( N = 1 7 )  

PrCvention 

Autres 

Autres 

Bailleurs 
de fonds 

( N = 1 2 )  

Aliments 5 prix 
abordables 

Politique de sCcurit6 

alimentaire 

Total 

( N = 5 9 )  

2 (17) 
7 (58) C"" Autres 

4. Niveau transversal 

Ne pas augmenter aide 
$ aux m6nages en IA 

Conscientiser 2 

l'existencede 1'IA 

Changer mentalitks 5 
1'Cgard de la pauvretk 

Penser autre mod6le 
developpement 

socio-Ccon. 

Autres 

N de participants ayanl 
mentionne des 1 I I I 
solutions vers les 1 l l l 

=Pourcentages arrondis 

causes sous-jacentes 

de 1'IA 
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En dkvoilant sa rkforme, le gouvernement affirme pourtant sa volontk de 

rompre avec l'approche coercitive fondke sus les menaces de sanction qui a eu cours 
dans le passk, et  ce, en assurant aux prestataires aptes au travail une aide financiere 
minimum, correspondant B la prestation de base, qui ne pourra plus Etre amputke 
en cas de non-participation B une mesure d'insertion en emploi (MESSF, 2004 : 
40). Toutefois, la valeur rkelle des prestations de base est appelke ?I diminuer dans 

les annkes B venir puisque le gouvernement prCvoit un ajustement annuel kquivalant 
a la moitik de la hausse du coat de la vie (MESS, 2008 : 23). En raison de cette demi- 
indexation, les lnCnages aptes au travail et ne participant 2 aucune rnesure d'aide B 
l'emploi subiront une perte de pouvoir d'achat, limitant vraisemblablement leur 

acces aux aliments3. Peu de mesures de la strategic gouvernementale vont permettre 
de hausser le revenu de cette cat6gorie de mknages. Les bknkficiaires des deux 
principaux programmes d'aide financikre d6voilks dans le Plan d'action, soit Prime 
au travail et  Soutien aux enfants, sont plut6t les familles. L'impact combink de 

ces deux nouveaux credits d'imp6t varie sensiblement selon le type de mknage. 
Par exemple, une famille de deux adultes et deux enfants ayant un revenu corre- 
spondant au salaire minimum B temps plein voit son revenu annuel augrnenter 
d'environ 5 700 $. Toutefois, une personne seule occupant un emploi B temps plein 
au salaire horaire minimum (8,50 $ en juillet 2008), ou encore un prestataire de 

l'aide sociale jug6 apte au travail, n'ont acces aucune de ces primes (Gouverne- 
ment du Qukbec, 2008). Environ 123 000 mCnages prestataires Ctaient classes aptes 
au travail au QuCbec en avril2008 et pr6s de 78 % d'entre eux 6taient des personnes 
seules ou des couples sans enfants (MESS, 2008). Les acteurs interrogks estitnent 

que les actions gouvernementales ne permettront pas d'assurer un revenu dkcent B 
l'ensemble des mknages, aptes au travail ou non. 

Discussion 

Les acteurs du milieu attribuent 1'insCcuritC alimentaire des lnknages soit B des 
facteurs d'ordre societal, par exemple les lacunes des politiques publiques, soit B 
des facteurs d'ordre individuel colnrne des habiletCs budgktaires inadkquates et des 
difficult& B se prendre en main, soit B ces deux types de facteurs. Ces deux explica- 

tions ne sont pas forckment incompatibles. De nombreux participants proposent 
des solutions visant h agir sus ces deux causes perfues du probl&me. I1 selnble cepen- 
dant qu'il n'y ait pas consensus quant B l'importance relative de ces deux facteurs 
dans I'explication de l'inskcurite alimentaire. U n  nombre restreint de participants 

( n  = 5) insistent sur les responsabilitks individuelles et Cmettent des rkserves quant 
B la pertinence d'augmenter le soutien financier de 1 '~tat .  Cependant, d'aprits la 
majoritk des participants, les mknages en situation d'inskcurid alimentaire ont 
avant tout besoin d'un revenu decent afin de manger adkquatement. 
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Des logiques d'intervention diffkrentes 

Les acteurs oeuvrant auprgs des populations touch6es semblent donc insister davan- 
tage sur les d6terminants socio-kconomiques de l'insecurit6 alimentaire que ne le 
font les d6cideurs ii l'origine des politiques gouvernementales. I1 s'agit vraisern- 

blablement de logiques d'intervention diffkrentes. D'apres Levitas (1998)' trois 
grands discours sus la pauvret6 et l'exclusion sociale cohabitent au sein des pays 
occidentaux. Le discours redistributionniste (redistributionist discourse ou RED) dCfinit 
la pauvret6 cotnme l'absence de ressources adequates pour permettre aux individus 

de respecter les coutumes et les normes de leur soci6t6 et de participer pleinement 
& la vie sociale. Ses dkfenseurs plaident en faveur d'une redistribution de la richesse 

et du pouvoir, et affirlnent que I'on peut r6duire la pauvrete en ameliorant les 
m6canismes de protection sociale. Pour les tenants du discours de l'integration 
sociale (social integrationist discourse ou SID), les personnes dans la pauvrete sont 
d'abord celles qui ne peuvent acc6der au march6 du travail. Les politiques puhliques 

doivent cr6er des conditions favorables 5 la croissance economique et amener ces 
personnes B completer leur formation ou & travailler puisque c'est par l'intkgration 
B un  emploi qu'ils redeviendront citoyens & part entikre. Enfin, le discours moral- 

iste sur la sous-classe (moral underclass discourse ou MUD) met l'accent sur la culture 
deviante des populations defavoris6es dont il faut changer valeurs et comporte- 
ments. Ainsi, le RED cible le revenu, le SID insiste sur l'emploi et le MUD sur la 

morale. Ces discours Ctant des id6aux-types, on les retrouve gCn6ralement sous 
forme mixte. 

MSme si certains 616ments du SID et, dans une moindre mesure, du MUD sont 
presents dans les propos des parties prenantes, le RED semble dominer. Les acteurs 
interview& considkrent qu'une serie de mesures sociales sont necessaires pour le 

respect des droits des personnes en situation de pauvret6, dont le droit ii un revenu, 
un logement et B une alimentation dkcents, en somrne ii la dignit6 (Kirkpatrick et 
Tarasuk, 2007). Leur discours semble influence par l'action du CLEP, cite 5 plusieurs 

reprises ( n  = 13) pour sa determination et pr6sentC comme une autorite en matiPre 
de pauvretk4. Selon le Collectif, 1 ' ~ t a t  doit r6affirmer son rBle de gardien des droits 
fondamentaux, dont celui de disposer d'un revenu d6cent. Le CLEP croit en la per- 
tinence des mesures d'aide & l'emploi, mais juge que l'accroissement des inCgalit6s 

sociales au cours des dernikres dkcennies prouve que la th6orie de 1'6limination 
de la pauvret6 par la croissance 6conomique et par l'emploi est insuffisante et 

qu'elle ne fonctionne pas tant que le systeme est programme pour cr6er une hierar- 
chic de gagnantEs et de perdantEs (CLEP, 2001 : 4). 

Les documents gouvernementaux, quant B eux, sont davantage impregn6s 

d'un discours intkgrationniste, fond6 sur le principe que << l'emploi est la premiPre 
solution pour assurer la s6curitC economique et l'inclusion sociale des personnes ,> 

(MESSF, 2004 : 7). Le gouvernement estime que les problkmes des personnes en 
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situation de pauvretC, dont I'insCcuritC alimentaire, dCcoulent du fait qu'elles sont 

exclues du march6 du travail : L'exclusion de l'emploi peut rnener i des difficult& 
de logement, 5 1'insCcuritC alimentaire, B la dCtCrioration de la sante et i l'augrnen- 

tation de la violence (MESS, 2001 : 21). La solution consiste en des mesures 
d'incitation au travail. La Prime au travail implantCe dans le cadre du Plan d'action 

(MESS, 2005) ainsi que l'annonce, dans le Budget 2008-2009, d'un SupplCment 
B la Prime au travail pour les prestataires de longue durCe quittant l'aide financikre 

de dernier recours m (MFQ, 2008) s'inscrivent dans cette logique : on envoie un 
signal clair ?I l'effet que les personnes dCsirant am6liorer leur revenu doivent active- 

Inent s'integrer en ernploi. Dans le passe, le gouvernernent usait de sanctions pour 
contraindre certains prestataires B entreprendre une telle dkrnarche. Sous la pres- 
sion des groupes populaires, il a renonc6 2 cette stratCgie, mais afin de preserver une 
forrne d'incitation au travail, les decideurs politiques ont cependant cornpens6 la 

disparition des sanctions par une diminution de la valeur rCelle des prestations 

accordCes aux personnes aptes au travail. Comme le fait remarquer Noel (2005), 
l'indexation partielle des prestations kquivaut 2 un appauvrissement planifiC qui n'a 
pour seul objectif que de signifier aux prestataires que l'aide sociale n'est pas un 

mode de vie. Par ailleurs, le Collectif (2008) reproche au Budget gouvernernental 
2008-2009 de rouler sur Les mgmes mesures de lutte B la pauvretC depuis 2004-2005 

er, tout en  favorisant les familles et l'incitation l'emploi, d'oublier les personnes 
seules et Cloign6es du march6 du travail qui verront encore leur pouvoir d'achat 
diminuer. Seulernent 10 % des personnes jugCes aptes 2 l'emploi seraient suffisarn- 

rnent proches du march6 du travail pour y retourner rapidernent; les prestataires de 
longue durCe doivent compter sur un revenu favorisant un bon Ctat de sant6 et 
protCgeant la dignit6 afin d'@tre en mesure d'intCgrer le march6 du travail. En lim- 
itant la gCnCrositC de dispositifs de protection sociale pour amener le plus grand 

nornbre d'individus 2 tenter leur chance sur le march6 du travail, le QuCbec adopte 
une strat6gie courante en ArnCrique du Nord, en Europe et au sein de I'OCDE, 
cette derni&re (1994: 301) affirmant qu'un .. niveau Cleve de garantie de revenu et 
une forte incitation au travail sont incompatibles D. Nous posons l'hypoth6se que 
pour cette raison, la r6ponse actuelle i l'insCcuritC alimentaire passe essentiellement 

par des mesures d'aide alirnentaire directe et des projets comrnunautaires plut6t que 
par des changements au rCgime de skcurit6 du revenu, rn&rne si les lirnites de ces 
interventions ont Ct6 mises en Cvidence par des chercheurs (Travers, 1996; Tarasuk, 
2001; Riches, 2002; Raine, McIntyre et Dayle, 2003; Hamelin, Mercier et BCdard, 

2008) et organismes professionnels (Power, 2005). 

Clivage entre discours, nature du problhme e t  solutions potentielles 

Ces logiques d'intervention sous-tendent chacune une faqon d'envisager l'insCcurit6 

alimentaire. Leur exarnen sugg6re un certain clivage entre la fafon de cadrer le 
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problkme et les solutions potentielles 2 l'insecurit6 alimentaire. Le discours redistri- 
butionniste, tenu par plusieurs acteurs du milieu, tiendrait l'insecurite alimentaire 

comlne une consequence des inCgalitCs sociales dont il faut soulager les menages, 
en s'attaquant au problkme par un renforcement du systeme de protection sociale 
(hausse de prestations d'aide sociale et du salaire minimum). Le discours integration- 
niste, sous-jacent 2 la vision gouvernementale, favoriserait plut6t le don d'aliments et 

autres mesures d'urgence afin de permettre aux menages de sunrivre, cornpleter leur 
formation et se trouver un emploi. Le discours moraliste, quant 5 lui, se refleterait 
notamment dans la n6cessitC d'eduquer et de responsabiliser davantage les menages. 
L'aide serait ainsi reservee aux personnes qui montrent des efforts de redressement 

moral dans leurs valeurs et comportements. Ces ClCments sont prCsents dans les 
propos d'une minorit6 d'acteurs inten~iewes. 

La vision de la securitk alimentaire comme objectif social 2 atteindre (Camnpbell, 

1991; Riches, 2005) ne se trouve pas bien materialisee dans ces discours. Afin d'evoluer 

en ce sens, la suggestion de Habicht (1997) parait toujours aussi pertinente : 
x...franchir l'etape critique consistant 2 concevoir et  mettre en ceuvre des interven- 
tions specifiques ne se limitant pas 2 l'eradication de la pauvrete comme solution 

globale ou encore 2 l'assistance alimentaire comme solution temporaire.~ (p.iv). 
Cette spCcificitC dans I'intervention devrait s'inscrire du cat6 des dkterminants 
socio-Cconomique et politique du manque d'aliments et du manque de contrale des 
m6nages sur leur situation alimentaire. Les acteurs du terrain rappellent que le coct 
d'une alimentation kquilibree de base est difficilement accessible par les personnes 

& faible revenu, un fait document6 (Travers, 1997; Williams et al., 2006; Green et 
al., 2008). D'ailleurs, l'Ctude des depenses alimentaires montre bien les contraintes 
d'achats de ces personnes (Kirkpatrick et Tarasuk, 2003; Ricciuto, Tarasuk et Yatchew, 
2006; Ricciuto et Tarasuk, 2007). En plus du caractere inacceptable de l'insCcurit6 

alimentaire dans une sociCt6 d'abondance, s'ajoutent ses effets sur la nutrition des 
adultes et des enfants (McIntyre et al., 2003; Glanville et McIntyre, 2006) et sur 
leur sante (Vozoris et Tarasuk, 2003) au-del& du fait qu'ils soient 2 trks faible revenu 
(Vozoris et Tarasuk, 2004). L'orientation des efforts vers les conditions de sCcurit6 

alimentaire, i.e. la disponibilitk et l'accessibilite Cconomique et physique des ali- 
ments, parait la lneilleure garantie que tous puissent avoir accks 2 une situation 
alimentaire satisfaisante et stable. Au-del5 de l'enjeu d'un revenu decent 2 long 
terme, il y a donc une rCflexion 2 mener sur le systeme agroalirnentaire comme l'ont 

souligne divers acteurs du terrain et de plus en  plus de chercheurs (p. ex., Caraher 
et  Coveney, 2004; Lang et Heasman, 2004; McCullum et al., 2005; Tarasuk et 
Eakin, 2005; Webb et al., 2006). 

Ce  sont plus du tiers des participants qui appellent 2 intervenir simultankment 

aux diffCrents niveaux des causes par des efforts multisectoriels. Ces efforts pour- 
raient faire partie de la troisikme generation de reponses (Kalina, 2001; Rock, 2006). 
Celle-ci irait au-del2 du depannage (premikre gCnCration) et des activites collectives 
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(deuxiPme g6nCration) telles que reflCt6es dans les orientations en s6curit6 alimentaire 
du ministhre de la SantC et des Services sociaux du Quebec (2006) dont le budget est 
ax6 sur deux volets : 75 % pour des activitCs favorisant l'autonomie alimentaire 

incluant des mkcanismes de concertation et 25 % pour le dkpannage alimentaire. 

Conclusion 

Les politiques du Quebec dans le cadre de la stratkgie gouvernementale de lutte 
contre la pauvretb rkpondent partiellement aux attentes des intervenants, gestion- 
naires et bailleurs de fonds. G r k e  2 de nouvelles mesures fiscales, les familles 
devraient disposes d'un meilleur revenu et  &tre ainsi lnieux protCgCes contre 
l'insCcurit6 alimentaire. En revanche, la situation des personnes seules et des 
couples sans enfants pourrait se dCtCriorer. Voulant inciter les mCnages B ne pas 

faire de l'aide sociale un mode de vie, le gouvernement a choisi de diminuer la 
valeur rCelle de la prestation de base en refusant de l'indexer pleinement B la hausse 

du coQt de la vie. En attendant le moment ob ces mCnages auront acquis un emploi, 
le gouvernement s'en remet 2 des projets communautaires pour assurer leur sCcurit6 
alimentaire. De l'avis des parties prenantes interview~es, cette strategic risque 

plutbt de prCcariser la situation des personnes les plus exposees B l'ins6curitC 
alimentaire qui ont besoin d'un revenu d6cent pour s'alimenter adkquatement et 
preserver leur intCgrit6 physique et morale. 

Cette tension entre l'objectif de prkvenir la dCtresse Cconomique et celui de 
valorises le travail n'est pas nouvelle. Au QuCbec, les transformations apport6es aux 
programmes de s6curitC du revenu ces deux derniPres d6cennies ont favoris6 l'inci- 
tation au travail au detriment du droit it un revenu decent B long terme. La m&me 
Cvolution peut $tre observke sur la sckne fCderale ob plusieurs r6for1nes se sont 

traduites par une redefinition des droits sociaux au nom de la responsabilisation 
individuelle (Bernier, 2003). Le dCfi des intervenants et chercheurs prCoccup6s 
par le manque d'accks aux aliments est de dCmontrer qu'ils ont pris acte des prCoc- 
cupations des defenseurs de la vision axCe sur l'incitation au travail. Pour enrichir 
le dCbat, il conviendrait d'explorer l'hypothkse d'une relation bidirectionnelle 

entre insCcuritC alimentaire et participation au march6 du travail : le non-emploi 
presente un risque d'insCcurit6 alimentaire et celle-ci constituerait un obstacle B 
l'intkgration en  emploi. Des Ctudes mettent notamment en  evidence le sentiment 
d'aliknation et la dCtresse des personnes en insCcuritC alimentaire (Hamelin et al., 

2002; Habicht et al., 2004; Coates et al., 2006). Le gouvernement fait en quelque 
sorte le pari que cette souffrance constitue une motivation pour quitter l'aide 
sociale, dCcrocher un emploi, rompre avec la pauvretk et  Cchapper 2 la faim. En fait, 
il est aussi possible qu'elle mine la capacitC des personnes B 6laborer des projets 

d'avenir et B entreprendre une demarche d'insertion socio-professionnelle. Cette 
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dimension de l'inbecurid alimentaire rntrite d'&tre 6tudiCe et prise en compte dans 

le processus de dttermination des bar6mes d'aide sociale. 
Les logiques d'intervention dominantes identifikes dans cette etude de cas, bien 

qu'elles cherchent 2 amtliorer la situation des menages, sont incompl6tes au regard 
des changements structurels ntcessaires pour bgtir la dcurite alimentaire. L'une des 
consequences de ce clivage est que les besoins des menages demeurent partiellement 

combles et que I'insCcuritC alimentaire persiste. Le besoin d'intervenir difftremment 
et dans une perspective de dcurite alimentaire durable se fait pressant. 

Notes 

l Aprks l'adoption de la Loi visant h lutter contre la pauwete' et l'exclusion sociale, cette 
coalition a change de nom pour devenir le Collectif pour un QuCbec sans pauvrett. 
Le Collectif regroupait au depart une dizaine d'organisations provenant des 
mouvements syndical, populaire, feministe et religieux. Une trentaine d'organ- 
isations ont ensuite joint les rangs de cette coalition, dont des organismes de , 
developpement international, des organismes d'kconomie sociale et des associa- 
tions Ctudiantes (Ninacs et al., 2003). 

2 M&me si cette notion n'existe pas d'un point de vue strictement juridique, la loi 
adoptke en decembre 2002 est ce qu'on appelle parfois une a loi-cadre >>, c'est-2- 
dire une loi qui Cnonce des principes-elks devant guider l'action gouvernementale 
sans spkcifier toutes les modalites &application de ces principes (Ninacs et al., 
2003: 9). 

3 Les prestataires ayant des contraintes si.v&res 2 l'emploi, pour lesquels un regime 
particulier de sCcurit6 du revenu est cri.6 en vertu de la nouvelle loi, jouissent de 
la pleine indexation. Depuis 1989, les personnes qui ne peuvent travailler en 
raison de problkmes de sante physique ou mentale ont droit 2 ces prestations plus 
ClevCes que les personnes classCes aptes au travail. 

4 La majorit6 des participants proviennent du milieu communautaire, la base mili- 
tante du Collectif. 
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