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Dossier spécial 
 

La gestion du changement 
et la transition vers l’économie 
circulaire : une perspective territoriale 
 
L’économie circulaire vise à appuyer le développement des nations, tout en  
réduisant leur empreinte environnementale, ce qui contribue au bien-être des 
individus et des collectivités. Son but est d’optimiser la valeur économique des 
produits et services en les maintenant dans le système économique le plus long-
temps possible, réduisant par le fait même les ressources extraites et l’énergie 
utilisée, ainsi que la production de déchets et de polluants, incluant les gaz à effet 
de serre (GES) (Ellen MacArthur Foundation, 2017). 

Un enjeu fréquemment mentionné, tant dans les recherches sur l’économie 
circulaire que dans les milieux de pratique, porte sur la terminologie « floue » 
de l’économie circulaire (Kirchherr et collab., 2017). Toutefois, la somme 
de travail à réaliser pour établir un cadre de référence n’empêche pas que de 
nombreuses initiatives de transition vers l’économie circulaire émergent au 
Québec et ailleurs dans le monde à des échelons et territoires 
variés. Ainsi, plusieurs travaux rendent compte de la durabilité pour le 
développement territorial en examinant les composantes spatiales de l’éco-
nomie circulaire (Bourdin et Maillefert, 2020; Dermine-Brullot et Torre, 
2020; Doré, 2021).  

Actuellement, la plupart de ces initiatives documentées émanent de 
l’Europe, donc des pays densément peuplés et axés sur l’économie de 
services, tandis que le Québec se caractérise par une économie axée sur 
l’exploitation des ressources naturelles et par une population urbanisée sur un 
vaste territoire. Dans ce contexte, une démarche prospective visant à obtenir 
une compréhension fine de la transition souhaitée pour le Québec et à outiller 
les municipalités souhaitant entreprendre le virage vers l’économie circulaire 
implique de tenir compte de la diversité de territoires sur lesquels cette transition 
se met en place, puis d’en observer les similitudes et différences. Ces observa-
tions concernent tant la planification de la circularité que la mise en œuvre, le 
contrôle, l’amélioration continue et l’influence macroenvironnementale 
(Syngellakis et Melgarejo, 2018). 

Également, dans la transition vers l’économie circulaire, les divers acteurs de 
la société (agents économiques, société civile, consommateurs, organismes 
gouvernementaux et paragouvernementaux) sont sensibles à différents méca-
nismes de mobilisation et de changement (Patreau et collab., 2023; Yalçın et 
Foxon, 2021). Cela inclut des considérations envers l’équité, la diversité et 
l’inclusion pour une mobilisation représentative et inclusive (Valencia et 
collab., 2023).  
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Par ailleurs, ces acteurs sont tributaires de rôles différents selon les territoires 
sur lesquels ils évoluent. Il existe donc une disparité des moyens de mobilisation 
à travers la diversité d’unités d’analyse : a) acteurs de la société (entreprises, 
citoyens, gouvernements); b)  territoires (pays, régions); c) filières, secteurs, 
industries; et d) produits et modes de consommation. Répertorier, identifier et 
étudier les divers moyens de mobilisation des acteurs de la société, plus spécifi-
quement en lien avec le territoire, est au cœur d’une évaluation de la pertinence 
des mécanismes de changements potentiels, qu’il s’agisse d’incitatifs, de sensibi-
lisation, de communication, de concertation ou de cadres règlementaires 
(Cramer, 2020; Härri et collab., 2020).  

Ainsi, les études de cas locales et internationales de transition vers l’écono-
mie circulaire (p. ex., Cimprich et collab., 2023; Leising et collab., 2018), 
particulièrement les expériences québécoises couronnées de succès et les 
plus avancées, mais aussi les cas ayant résulté en un échec, sont des éléments 
précieux pour l’identification de moyens de mobiliser l’ensemble des acteurs 
de la société pour l’économie circulaire, notamment sur le plan des compor-
tements individuels et collectifs relatifs aux acteurs de la société, dont les 
organisations, les citoyens (aussi considérés sous l’angle de « consomma-
teurs ») et les gouvernements. 

Plusieurs voies d’exploration se dessinent donc pour identifier et analyser 
les méthodes les plus porteuses afin d’augmenter le succès dans la gestion 
du changement et de la transition vers l’économie circulaire à différentes 
échelles et dans divers milieux (locaux, ruraux, régionaux et urbains). 

Ce dossier vise à enrichir nos connaissances en matière de gestion du chan-
gement et de transition vers l’économie circulaire sur le plan territorial, que 
ce soit à l’échelle régionale, locale ou des quartiers. La sélection d’études 
comprenant ce dossier offre une immersion au cœur de ces enjeux à travers 
le prisme de l’économie circulaire. 

L’objectif de ce dossier, dirigé par le Réseau de recherche en économie circulaire 
du Québec (RRECQ), est d’enrichir un répertoire d’expériences ayant été 
décortiquées en matière de gestion du changement et de transition vers l’éco-
nomie circulaire sur le plan territorial, tout en proposant de nouveaux cadres 
d’analyse ou la mise à l’épreuve des cadres existants, bien que ceux-ci se 
développent au moment même où se met en œuvre cette transition. L’appel à 
contributions a donc sollicité des articles permettant de mieux observer et 
comprendre comment se déroulent les transitions, teintées de succès ou 
d’échec, de manière à créer des contextes favorables pour les développements 
futurs. Plus spécifiquement, nous avons sollicité, sans toutefois nous y limiter : 

1. des propositions de cadres d’analyse permettant de contrer le flou de la 
terminologie entourant l’économie circulaire; 

2. des récits de transition vers l’économie circulaire dans des contextes 
québécois ou similaires au Québec, notamment sur le plan du territoire; 

3. des expériences de mobilisation variées, à différents stades d’évolution 
et dans divers milieux et filières aux contextes territoriaux spécifiques. 
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D’abord, l’article de Chedrak Chembessi, Christophe Beaurain et 
Geneviève Cloutier porte sur la municipalité régionale de comté (MRC) de 
Kamouraska. Il examine les différentes asymétries entre acteurs dans les 
expérimentations locales d’économie circulaire – un enjeu particulièrement 
saillant dans le contexte de la transition dans les régions périurbaines –, sous 
la loupe de la théorie de l’économie des proximités. Une étude qualitative 
auprès de 26 parties prenantes révèle deux principales relations asymé-
triques dans le réseau d’acteurs dans les expérimentations locales. La 
première est liée à une forme de souveraineté locale d’un acteur territorial 
dans le développement de l’économie circulaire au Kamouraska. La seconde 
se caractérise par l’existence d’au moins trois sous-écosystèmes d’acteurs 
avec des importances différenciées dans le fonctionnement du réseau et la 
mise en œuvre de ce type d’économie. Ces résultats convergent en faveur 
de la prise en compte des asymétries entre les acteurs dans la transition. Ils 
soulèvent ainsi des réflexions et des pistes d’action à l’égard des parties 
prenantes en périphérie du système d’acteurs central. Les auteurs préconi-
sent notamment d’instaurer une démarche appuyant les acteurs et le système 
sur plusieurs plans : politique, institutionnel et relationnel. Il convient 
ultimement de privilégier l’interaction d’une plus grande diversité 
d’acteurs en tenant compte de leurs normes et valeurs individuelles, tout en 
établissant un régime favorable à une perception et des projections 
communes autour des projets de transition.  

La transition concrète vers l’économie circulaire est également fortement asso-
ciée à la planification urbaine, ce qui amène Philippe Genois-Lefrançois, 
Martial Vialleix et Franck Scherrer à établir des synergies entre l’économie 
circulaire, le métabolisme urbain et l’urbanisme. Ces deux derniers champs de 
recherche sont identifiés comme des leviers pour stimuler la transition territo-
riale vers l’économie circulaire. Malgré le potentiel d’une telle approche, les 
auteurs soulignent la nécessité d’examiner concrètement les modes d’adoption 
du métabolisme urbain en faveur de la circularité, notamment dans une 
démarche d’urbanisme. Ainsi, après avoir fourni une présentation fort complète 
des concepts de l’économie circulaire à l’échelle des territoires, de la ville circu-
laire, de l’urbanisme pour le déploiement urbain de l’économie circulaire et du 
métabolisme urbain, les auteurs présentent le portrait général des résultats de 
45 publications. De manière globale, le métabolisme urbain joue un rôle ambigu 
dans l’urbanisme, oscillant entre des vocations heuristiques et comptables qui, 
bien que pouvant être mobilisées séparément, peuvent aussi être complémen-
taires. Le métabolisme urbain est également un concept considéré, par un large 
pan de la littérature, comme essentiel pour développer les villes à l’aune de la 
circularité. Ensuite, ce cadre nécessite une appropriation interdisciplinaire et 
intersectorielle, ce qui permet un échange entre les disciplines, de même qu’un 
transfert de connaissances et d’outils entre les milieux de la recherche et de la 
pratique. Enfin, certains pans de la littérature portent sur une nouvelle spéciali-
sation d’urbanisme métabolique. La présentation de quatre cas empiriques de 
démarches de métabolisme urbain en urbanisme montre plus spécifiquement 
l’apport de cette démarche pour l’économie circulaire, tout en mettant en 
exergue la faible mention des retombées concrètes d’une telle démarche. Autant 
de perspectives de recherche dans le domaine.  
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La recherche de synergies écosystémiques urbaines constitue une autre 
approche intéressante pour l’implantation de l’économie circulaire à l’échelle 
des territoires. Camille Chabas, Marianne Tollemer, Justine Gonon, 
Marylou Filiatrault, Benjamin Gutzeit, Jordane Castonguay, Olivier  
Pesant, Cécile Bulle, Daniel Pearl et Claudiane Ouellet-Plamondon  
examinent cette approche dans le cadre d’un projet d’aménagement urbain pour 
le secteur situé autour du canal Lachine à Montréal, lequel se trouve au centre 
d’un ambitieux projet de rénovation intégrant des éléments d’économie circu-
laire qui visent à créer des quartiers durables, résilients et interconnectés. Pour 
ce faire, les auteurs adoptent une méthodologie en trois étapes. D’abord, ils  
analysent le contexte actuel du territoire et mettent en lumière ses principaux 
enjeux et son potentiel. Dans un second temps, ils proposent des stratégies de 
développement pour le territoire et pour certains de ses bâtiments embléma-
tiques, dont la renaturalisation de sites industriels, la réinterprétation d’une  
industrie et les infrastructures vertes. Enfin, une perspective « cycle de vie » est 
amenée pour comparer ces stratégies, pour en déterminer les potentiels dépla-
cements d’impacts inattendus ainsi que pour réaliser les analyses nécessaires afin 
de guider ces stratégies d’aménagement. Visant à terme l’instauration d’un  
projet pilote en la matière, cette étude illustre bien la coexistence émergente de 
l’industrie et de la durabilité dans un cadre urbain. 

Puisque les stratégies d’économie circulaire peuvent également contribuer à 
réduire efficacement les émissions de GES (Chojnacka et collab., 2020; 
Rossi et collab., 2021), l’agriculture circulaire au Québec fait l’objet de 
l’article proposé par Samson Dazogbo, Pablo Tirado-Seco, Dominique 
Maxime, Nathalie Berthélemy et Cécile Bulle. Les auteurs y présentent 
les résultats d’uneapproche itérative de priorisation de stratégies d’économie 
circulaire en matière de réduction des GES pour la production de grains 
dans la région de Lanaudière, au Québec. Cet examen repose sur l’utilisation 
de la méthodologie de l’analyse du cycle de vie environnementale (ACV-E) 
quantifiant les impacts et bénéfices environnementaux de la mise en place 
de différentes stratégies d’économie circulaire pour la production de grains. 
L’analyse rend ainsi compte des principaux contributeurs aux émissions de 
GES lors du cycle de vie de la production de grains, ce qui permet d’identi-
fier les conditions nécessaires pour que l’économie circulaire contribue à 
réduire tous les types d’impacts, y compris dans les airs. D’ailleurs, les 
auteurs proposent plusieurs pistes de solution concrètes et adaptées pour 
les producteurs dans leurs contextes territoriaux spécifiques. En explorant 
comment les stratégies d’économie circulaire peuvent efficacement réduire 
les émissions de GES, cette étude contribue à la réalisation d’une feuille de 
route pour une agriculture plus respectueuse de l’environnement.  

Tandis que les quatre premières contributions au dossier adoptent une 
approche écosystémique ou sectorielle, René Lachapelle nous propose 
l’examen d’un acteur spécifique de l’économie circulaire. Outre le fait 
d’amener l’analyse sur un plan plus microenvironnemental, l’étude de cas du 
Recyclo-Centre inc. permet d’examiner plus spécifiquement le rôle des entre-
prises communautaires et de l’économie sociale et solidaire (ESS) dans 
l’économie circulaire (Pichot, 2022). L’étude se base sur des données qualita-
tives pour mettre en évidence la contribution du Recyclo-Centre à l’économie 
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circulaire comprise au sens de la triple contribution économique, environne-
mentale et sociale. En effet, en élargissant sa capacité d’action par des 
partenariats importants avec la MRC de Pierre-De Saurel et par un commerce 
qui remet en circulation des vêtements, meubles et électroménagers, l’entre-
prise génère des revenus permettant de créer des emplois, de maintenir une 
mission d’entraide auprès de personnes vulnérables pour des biens essentiels 
et d’agir comme entreprise d’insertion en emploi. L’histoire de cette entreprise 
d’économie sociale à Sorel illustre ainsi comment la récupération et le 
recyclage peuvent être au service de la communauté, favorisant à la fois la 
durabilité et l’inclusion sociale.  

L’article de Julie Coquerel porte sur le domaine de la santé, lequel, comme 
beaucoup d’autres, est souvent caractérisé par une production élevée de déchets, 
du fait de l’usage unique de certains produits pour des raisons d’hygiène et de 
sécurité (Ertz et Patrick, 2020). L’auteure propose la décroissance comme une 
solution aux enjeux de l’économie circulaire (impossibilité du découplage absolu 
entre croissance et externalités négatives, effet rebond et faible prise en compte 
de la justice sociale [Friant et collab., 2020]) en examinant le cas de la Clinique 
communautaire de Pointe-Saint-Charles comme une option au modèle domi-
nant du domaine de la santé. Le choix du domaine de la santé est éloquent, car 
les critiques de la décroissance craignent souvent une certaine régression sur le 
plan du bien-être (Büchs et Koch, 2019). Toutefois, cette perspective est recon-
sidérée lorsqu’on examine plus en détail l’exemple de cette clinique autogérée 
qui se rapproche du modèle du « commun » (commons), un collectif autoorganisé 
pour répondre aux besoins de ses membres. Elle accorde plus d’importance à 
la santé préventive que curative et stipule que ce sont des conditions socioéco-
nomiques de vie qui déterminent davantage l’état de santé des citoyens. L’étude 
plaide pour une approche préventive et communautaire de la santé, rapprochant 
ainsi l’économie circulaire du champ de la santé holistique ou durable (Poulin 
et collab., 2023).  

L’article de Stéfanie Vallée explore quant à lui le lien entre virage numérique 
et gestion durable, un domaine émergent qui fait le pont entre l’industrie 4.0 et 
l’économie circulaire (Ertz et collab., 2022). Dans le contexte VICA (volatile, 
incertain, complexe et ambigu) actuel, le numérique a le potentiel de soutenir la 
création de valeur des PME et de contribuer à développer leur résilience dans 
l’atteinte des objectifs stratégiques. En effet, les technologies, notamment celles 
de l’industrie 4.0, permettent de renforcer la productivité et de limiter les gaspil-
lages en arrimant contrôle de gestion et pratiques durables. Étant donné que le 
virage numérique n’a été effectué que par une faible proportion des PME au 
Québec et que la maturité technologique des PME en région est comparative-
ment plus faible, l’étude propose le développement d’un modèle d’analyse du 
niveau de la maturité technologique des PME du Saguenay–Lac-Saint-Jean en 
incorporant un indice des pratiques durables de la PME. Cet outil pionnier 
permettra ainsi de faire valoir l’intérêt des technologies pour l’économie 
circulaire. 
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En résumé, ces articles démontrent la polyvalence et l’ampleur des approches 
en matière d’économie circulaire. De l’agriculture à l’urbanisme, du secteur 
social à la technologie, l’économie circulaire peut être déployée comme un outil 
précieux pour une transition globale vers un monde plus durable et équitable. 
Ces études rappellent l’importance d’une action coordonnée, réfléchie et locale 
pour répondre aux défis mondiaux auxquels nous faisons face, mais aussi, 
parfois, les limites de ces actions et la nécessité d’un appui des paliers supérieurs 
pour les pérenniser ou les diffuser à plus grande échelle.  

Par ailleurs, le dossier présente également une étude de cas. Ghizlane 
Driouich, Céline Berre et Emmanuel Raufflet présentent Insertech, une 
autre organisation d’économie sociale alliant vocation environnementale et 
réinsertion sociale à travers la réparation d’ordinateurs. Le cas identifie les 
apports de cette organisation, qui contribue à l’ancrage territorial en main-
tenant et en développant des ressources humaines locales par la formation, 
par l’insertion professionnelle et par la mobilisation de stratégies circulaires 
de reconditionnement et de réemploi. 

Une note d’actualité sur le recyclage des plastiques au Canada est proposée 
par Anaïs Del Bono, Walid Addar, Myriam Ertz, Emmanuel Raufflet 
et Mahdi Takkafoli. Basée sur un sondage pancanadien de 1000 consom-
mateurs, cette étude fait ressortir cinq constats : 1) un engagement massif 
pour le recyclage de la part des consommatrices et consommateurs; 2) une 
collecte à domicile très majoritaire; 3) un système de recyclage perçu comme 
étant inefficace; 4) des achats de plus en plus écoresponsables pour 
compenser l’inefficacité du système; et 5) un faible recours aux épiceries en 
vrac/produits partagés et la persistance de l’enjeu du recyclage des embal-
lages souples. Les auteurs proposent des pistes d’amélioration souhaitées 
pour faire face à ces enjeux. 

Un premier entretien mené par Anaïs Del Bono et Emmanuel Raufflet 
fait intervenir Gaëlle Généreux, chargée de projet aux Territoires inno-
vants en économie sociale et solidaire (TIESS). Dans la lancée de l’article de 
Lachapelle sur le Recylo-Centre ou encore du cas de Driouich et ses 
collègues sur Insertech, la discussion fait notamment état de la manière dont 
l’économie sociale et l’économie circulaire créent des synergies au sein des 
territoires.  

Enfin, un second entretien mené par Anaïs Del Bono et Emmanuel Raufflet 
fait intervenir Natacha Beauchesne, commissaire au développement écono-
mique de la Ville de Montréal. L’entretien porte sur le volet de la gestion de la 
transition vers l’économie circulaire en évoquant notamment la mise en œuvre 
des plans de développement durable de la Ville de Montréal, laquelle reposait 
sur la collaboration de plus de 400 parties prenantes des secteurs public et privé. 
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Nous souhaitons aux lecteurs une excellente découverte de ce dossier. Nous 
espérons qu’il provoquera réflexions et idées nouvelles, tant pour la 
recherche que pour la pratique, relatives à l’économie circulaire selon une 
perspective territoriale. 
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