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Enfin quelques auteurs ont effectué des revues de la littérature et des synthèses 
concernant la contamination atmosphérique et les effets sur la santé des communautés 
rurales associés aux porcheries de grande dimension. La question des effets sur la 
santé des travailleurs est aussi abordée. On y fait références notamment à la plupart 
des études citées plus haut (Okun, 1999; Cole, 2000; Schiffman, 1997; Thu, 2000). 

7. Les effets de nature psychosociale 

L'émergence, depuis quelques années, d'établissements d'élevage porcin de grande 
taille a suscite la réalisation d'études, particulièrement aux Etats-Unis, visant a évaluer 
les impacts de ce type d'établissement sur la population et à analyser les problèmes de 
cohabitation qu'ils engendrent, notamment les effets psychosociaux. 

II importe tout d'abord de définir ce qu'est un impact psychosocial. Le Comité de santé 
environnementale du Québec (CSE), dans un rapport scientifique portant sur les risques 
à la santé associés aux activités de production animale au Québec (2000), considère 
que 

les impacts psychosociaux.. , peuvent être définis comme des manifestations 
d'ordre psychologique, social et comportemental issues d'un état de détresse, de 
dysfonction et d'incapacité. Cet état peut être, entre autres la conséquence d'une 
contamination environnemenfale réelle ou ressenfie, la perception du risque 
n'étant que partiellement basée sur l'évidence scientifique. Ainsi, pour les 
populations concernées, des facfeurs psychologiques comme l'anxiété et le 
stress peuvent être plus importants que les risques et les bénéfices économiques 
potentiels. La perception du risque contribue ainsi grandement à moduler 
l'amplitude des impacts psychosociaux de situations touchant l'environnement. 

Pour le bénéfice de la Commission, soulignons certaines études qui permettent de 
mieux évaluer la dimension des effets de nature psychosociale. 

Des études visant a identifier les impacts sociaux ou psychosociaux ont été réalisées, 
pzrticu!ièrement aux Etats-Unis, dans des municipalités avec des C.AF0 (Concentrated 
Animal Feeding Operations). L'une d'entre elles (Schiffman et al, 1995) s'est penchée 
sur les effets des odeurs environnementales provenant d'installations porcines de 
grande dimension sur l'humeur des résidants du voisinage. Les résultats indiquent que 
les personnes vivant près d'une installation porcine et soumises aux odeurs qui s'en 
dégagent souffrent plus d'anxiété et de dépression, ressentent plus de colère et de 
fatigue, manifestent plus de confusion, ont moins de vigueur et présentent des troubles 
de l'humeur de façon plus manifeste que l'ensemble de la population. Ces résultats sont 
concordants avec d'autres études portant sur les effets des odeurs désagréables sur la 
santé. Rappelons que de tels effets sur l'humeur pourraient jouer un rôle défavorable 
sur le système immunitaire, ce qui pourrait prédisposer les personnes concernées a 
d'autres problèmes de santé (Gingras et Gosselin 1997). 

32 



Une étude comparative a été réalisée en Caroline du Nord (wing et Wolf 1999) portant 
sur les impacts sur la qualité de vie et la santé des résidants de trois communautés 
rurales. L'étude a été réalisée auprès de 155 répondants dans une municipalité auprès 
de résidants vivant près d'une ferme porcine (6 O00 têtes), dans une autre municipalité 
avec abattoirs de bovins et une autre municipalité située à au moins 3 km de toutes 
fermes avec production de lisier. L'enquête concluait à une diminution importante de la 
qualité de vie pour les résidants de la municipalité avec ferme porcine. La qualité de vie 
était ici mesurée en terme de contrainte à garder les fenêtres fermées en période 
estivale ou de restrictions dans les activités réalisées à l'extérieur durant les belles 
journées d'été, situations imputables aux odeurs. 

Au Québec, Pampalon et Légaré (1997) ont fait une analyse des données de l'Enquête 
sociale et de santé 1992-1993 sous l'angle de la détresse psychologique en rapport 
avec les municipalités productrices de porcs au Québec. Ils ont voulu vérifier si le fait de 
vivre dans des municipalités productrices de porcs pouvait être associé à une détresse 
psychologique des résidants. On note une augmentation substantielle de la prévalence 
du degré de détresse psychologique élevé (de l'ordre de 65 %) dans les municipalités 
où l'on produit plus de 20 O00 porcdan, uniquement à la période printempslété par 
rapport à la période automnelhiver. C'est la seule variation significative notée dans toute 
l'étude et pour tout le Québec (Gingras et Gosselin 1997). Ce type d'étude ne permet 
pas d'établir de relation de cause à effet entre l'activité porcine et la détresse 
psychologique, mais les auteurs notent une association qui pourrait être explorée plus 
en profondeur. 

Dans son récent avis de santé publique portant sur l'implantation de porcheries dans 
trois municipalités d'une MRC de la Montérégie, la direction de santé publique de cette 
région a constaté la présence d'une situation de conflit social ayant amené plusieurs 
personnes à faire (Jacques et a/, 2003). une demande d'assistance et de support 
psychosocial adressée au CLSC., en raison d'un niveau de stress élevé. II est 
généralement reconnu qu'un état important et persistant de stress et d'anxiété peut 
affecter la santé mentale et la santé physique. 

8. Pour des communautés en santé 

Les liens entre les conditions sociales et économiques et bon nombre de problèmes de 
santé physique et de problèmes psychosociaux sont connus depuis longtemps. La 
famille, l'école, le milieu de travail, la communauté, la stabilité sociale, la sécurité, le 
développement économique diversifié, l'harmonie dans les relations interpersonnelles et 
la cohésion sociale forment des conditions qui influencent la qualité de vie et la santé. 

Du point de vue de la santé, l'objectif ultime du développement est l'amélioration des 
conditions de vie des communautés en permettant la création d'emplois sains et, par 
une redistribution équitable des richesses, la satisfaction des besoins de base de 
chacun. 
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