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Québec Laval Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Secteur 4 Secteur 5 Secteur 6 

Population en 2016 8 164 365 422 990 59 990 75 955 88 350 65 895 71 880 60 925

Variation de la pop. entre 2011 et 2016 (%) 3,3 5,3 4,8 4,8 7,8 4,8 6,7 2,1

Familles monoparentales (%) 16,8 17,2 17,3 21,6 17,7 14,3 15,2 16,9

Sans diplôme chez les 25-64 ans (%) 13,3 12,0 11,2 14,0 16,2 10,0 9,6 9,2

Logement de taille insuffisante (%) 3,8 5,1 4,4 5,6 7,8 4,1 3,4 4,0

Logements réparations majeures (%) 6,4 5,1 5,6 6,2 5,8 4,6 3,8 4,2

Revenu moyen des familles avant impôt ($) 96 863 101 515 107 580 84 673 81 919 118 177 112 668 110 909

Faible revenu après impôt (%) 14,6 11,3 7,9 17,4 18,4 7,1 6,7 7,0

Connaissance des langues officielles : 
Ni le français ni l'anglais (%)

0,9 2,0 1,0 1,9 4,4 1,6 1,2 1,0

Ni français ni anglais parlé à la maison (%) 7,3 16,0 10,3 16,0 28,8 15,1 11,5 9,1

Déménagement (5 dernières années) (%) 35,8 32,2 28,1 41,1 38,1 27,4 27,8 27,0

Immigrant de première génération (%) 15,1 29,3 23,4 31,3 44,5 26,2 22,2 22,9

QUELQUES CARACTÉRISTIQUES DES SECTEURS DE LAVAL

Secteur 1 : Duvernay, Saint-François et 

Saint-Vincent-de-Paul

Secteur 2 : Pont-Viau, Renaud-Coursol

et Laval-des-Rapides

Secteur 3 : Chomedey

Secteur 4 : Saint-Dorothée, Laval-

Ouest, Les Îles-Laval, Fabreville-Ouest 

et Laval-sur-le-Lac

Secteur 5 : Fabreville-Est et Sainte-

Rose

Secteur 6 : Vimont et Auteuil

En bleu: écart important de la région de Laval par rapport au Québec

En vert: écart important d’un secteur avec les autres secteurs

QUELQUES CARACTÉRISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES ET SOCIOÉCONOMIQUES DE LAVAL ET SES SECTEURS, RECENSEMENT CANADIEN, 20161
En 2020, les 14-30 
ans représentaient 

20,2% de la 
population de Laval.



Les parcours scolaires
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Cohorte
Ensemble du 

Québec
Laval

Secteur 

1

Secteur 

2

Secteur 

3

Secteur 

4

Secteur 

5

Secteur 

6

Taux de diplomation et 

qualification après 7 ans au 

secondaire

2012 76,4 % 79,9 % 76,7 % 72,1 % 78,3 % 80,7 % 86,8 % 83,5 %

Écart

2012-2005
+ 6,6 + 9,6 + 11,3 + 8,2 +12,8 + 7,6 + 12,1 + 6,4

Taux d’accès à la formation 

générale des adultes après 7 ans 

au secondaire

2012 26,8 % 19,5 % 19,8 % 23,7 % 24,9 % 15,0 % 15,9 % 18,2 %

Écart

2012-2005
- 6,6 - 12,1 - 16,9 - 14,5 - 9,0 - 14,4 - 11,9 - 7,0

Taux d’accès à la formation 

professionnelle après 7 ans au 

secondaire

2012 14,4 % 8,3 % 10,6 % 5,5 % 5,6 % 7,2 % 12,1 % 9,2 %

Écart

2012-2005
- 2,0 - 4,8 - 2,9 - 6,2 -3,1 - 5,6 - 4,2 - 5,7

Taux d’accès aux études collégiales 

après 7 ans au secondaire

2012 60,3 % 67,2 % 62,0 % 61,0 % 64,3 % 70,8 % 72,4 % 71,2 %
Écart

2012-2005
+ 7,8 + 10,5 + 11,2 + 10,7 + 9,6 + 9,7 + 14,2 + 7,8

PARCOURS SCOLAIRES DES ÉLÈVES DU SECONDAIRE

PARCOURS SCOLAIRES DES ÉLÈVES DU SECONDAIRE, SEXES RÉUNIS, RÉSEAU PUBLIC SEULEMENT, COHORTES 2005 À 2012 SUIVIE JUSQU’EN 20191

Période
Ensemble 

du Québec
Laval

Secteur 

1

Secteur 

2

Secteur 

3

Secteur 

4

Secteur 

5

Secteur 

6

Taux annuel de sorties sans 

diplôme ni qualification 

2017-2018 15,4 % 13,4 % 13,3 % 23,8 % 17,8 % 9,0 % 10,4 % 7,1 %

Écart 2017-2018 

et 2009-2010
- 4,7 - 6,6 - 1,9 - 10,4 - 8,6 - 9,5 - 3,5 - 5,9

TAUX DE SORTIES SANS DIPLÔME NI QUALIFICATION DU SECONDAIRE AU SECTEUR JEUNES, SEXES RÉUNIS, RÉSEAUX PUBLIC SEULEMENT, 2017-20181

Secteur 1 : Duvernay, Saint-François et 

Saint-Vincent-de-Paul

Secteur 2 : Pont-Viau, Renaud-Coursol

et Laval-des-Rapides

Secteur 3 : Chomedey

Secteur 4 : Saint-Dorothée, Laval-

Ouest, Les Îles-Laval, Fabreville-Ouest 

et Laval-sur-le-Lac

Secteur 5 : Fabreville-Est et Sainte-

Rose

Secteur 6 : Vimont et Auteuil



75,6 %
86,2 %

2005 2012

ÉVOLUTION DU TAUX DE DIPLOMATION ET DE QUALIFICATION

TAUX DE DIPLOMATION ET DE QUALIFICATION APRÈS 7 ANS AU SECONDAIRE, SEXES RÉUNIS, RÉSEAU PUBLIC SEULEMENT, 
COHORTES 2005 À 20121

TAUX DE DIPLOMATION ET DE QUALIFICATION

APRÈS 7 ANS AU SECONDAIRE SELON LE

SEXE, RÉSEAU PUBLIC SEULEMENT, 
COHORTES 2005 ET 20121

Filles

Garçons
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69,8%

76,4%

70,3%

79,9%

62%

64%

66%

68%

70%

72%

74%

76%

78%

80%

82%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ensemble du Québec Laval

65,5 % 74,2 %

2005 2012



ACCÈS À LA FORMATION

TAUX D’ACCÈS À LA FGA APRÈS 7 ANS AU SECONDAIRE, 
SEXES RÉUNIS, RÉSEAU PUBLIC SEULEMENT, COHORTES

2005 ET 20121

TAUX D’ACCÈS À LA FP APRÈS 7 ANS AU SECONDAIRE, 
SEXES RÉUNIS, RÉSEAU PUBLIC SEULEMENT, COHORTES

2005 ET 20121

TAUX D’ACCÈS AU COLLÉGIAL APRÈS 7 ANS AU

SECONDAIRE, SEXES RÉUNIS, RÉSEAU PUBLIC

SEULEMENT, COHORTES 2005 ET 20121

Cohorte de 2005 Cohorte de 2012
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31,5% 33,3%

19,5%
26,8%

Laval Ensemble du Québec

13,1% 16,4%
8,3%

14,4%

Laval Ensemble du Québec

56,7% 52,5%

67,2%
60,3%

Laval Ensemble du Québec



ÉVOLUTION DU TAUX DE SORTIES SANS DIPLÔME NI QUALIFICATION

TAUX ANNUEL DE SORTIES SANS DIPLÔME NI QUALIFICATION, SEXES RÉUNIS, RÉSEAU PUBLIC SEULEMENT, ANNÉES 2010-2011 
À 2017-20181

TAUX ANNUEL DE SORTIES SANS DIPLÔME NI

QUALIFICATION SELON LE SEXE, RÉSEAU

PUBLIC SEULEMENT, ANNÉES 2010-2011 
ET 2017-20181

Filles

Garçons
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18,6%
15,4%

18,7%

13,4%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

 Ensemble du Québec  Ville de Laval

14,3% 11,8%

2010-2011 2017-2018

23,1%
19,1%

2010-2011 2017-2018



ZOOM SUR CERTAINES POPULATIONS PLUS À RISQUE
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Au Québec, les taux de diplomation et de qualification après 7 ans et de sorties sans 
diplôme ni qualification varient significativement en fonction de certaines 

caractéristiques des élèves.

TAUX DE DIPLOMATION ET DE QUALIFICATION APRÈS 7 ANS AU SECONDAIRE SELON

CERTAINES CARACTÉRISTIQUES, ENSEMBLE DU QUÉBEC, COHORTE DE 20122

54,4%

56,1%

73,5%

79,8%

79,7%

Élèves entrés en retard au secondaire
(13 ans ou +)

Élèves HDAA

Élèves fréquentant une école considérée
défavorisée selon l'IMSE

Élèves immigrants de première
génération

Ensemble des élèves québécois

39,6%

28,4%

22,1%

20,3%

15,4%

13,6%

Élèves présentant un retard scolaire

Élèves HDAA

Élèves immigrants de
première génération

Élèves fréquentant une école située en
milieu défavorisé selon l'IMSE

Élèves du réseau public

Ensemble des élèves québécois

TAUX ANNUEL DE SORTIES SANS DIPLÔME NI QUALIFICATION SELON CERTAINES

CARACTÉRISTIQUES, ENSEMBLE DU QUÉBEC, ANNÉE 2017-20183



PARCOURS SCOLAIRES DES ÉTUDIANTS DU COLLÉGIAL

TAUX D’OBTENTION D’UN DEC SELON LA DURÉE, SEXES RÉUNIS, COHORTE DE 20131
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Ensemble du 

Québec
Laval

Tremplin-

DEC

Pré

universitaire
Technique

Obtention d’un DEC au terme de la 

durée prévue du programme initial
34,3 % 30,7 % 13,1 % 31,9 % 34,1 %

Obtention d’un DEC 2 ans après la 

durée prévue du programme initial
63,6 % 63,3 % 47,4 % 68,0 % 60,3 %

11,8%

58,2%

29,8%

Laval

12,0%

59,0%

29,0%

Ensemble du Québec

Tremplin-DEC

Préuniversitaire

Technique

NOUVEAUX INSCRITS À L’ENSEIGNEMENT COLLÉGIAL PAR TYPE DE CHEMINEMENT, COHORTE DE

20131



ÉVOLUTION DU TAUX D’OBTENTION D’UN DEC

61,2% 63,3%

64,0% 63,6%

55%

57%

59%

61%

63%

65%

67%

69%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Laval Ensemble du Québec

TAUX D’OBTENTION D’UN DEC DEUX ANS APRÈS LA DURÉE PRÉVUE DU PROGRAMME INITIAL, SEXES RÉUNIS, COHORTES DE

2006 À 20131

TAUX D’OBTENTION D’UN DEC DEUX ANS

APRÈS LA DURÉE PRÉVUE SELON LE SEXE, 
COHORTES 2006 ET 20131

63,8% 69,1%

2006 2013

Filles

51,7% 55,2%

2006 2013

Garçons
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DÉTERMINANTS DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

Chaque jeune étant unique, les déterminants de la persévérance scolaire et de la réussite éducative n’agissent 
pas de la même façon pour tous. Selon la façon dont se manifeste un déterminant dans la vie d’un jeune, il 

peut représenter soit un facteur de risque, soit un facteur de protection.

Il est possible d’agir sur ces deux facettes des déterminants, soit en travaillant à en amoindrir la portée 
négative, soit en veillant à en accroître la portée positive.

Les facteurs de risque, ou menaces, 
sont les facteurs qui diminuent la 
probabilité qu’un jeune poursuive son 
parcours scolaire jusqu’à l’obtention 
d’un diplôme ou d’une qualification.

Les facteurs de protection, ou 
ressources, sont les facteurs qui 
augmentent la probabilité qu’un 
jeune persévère jusqu’à l’obtention 
d’un diplôme ou d’une qualification.

Les risques de décrocher augmentent 
avec le nombre de facteurs de risque 

auxquels un individu fait face.

Heureusement, la présence de certains 
facteurs de protection peut diminuer ou 
neutraliser l’effet des facteurs de risque.
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DÉTERMINANTS DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

FACTEURS FAMILIAUX

• VALORISATION DE L’ÉDUCATION

• ENCADREMENT PARENTAL

FACTEURS SCOLAIRES

• RELATION MAÎTRE-ÉLÈVE

• PRATIQUES PÉDAGOGIQUES ET ÉDUCATIVES

• PRATIQUES DE GESTION

• SOUTIEN AUX ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ

• CLIMAT SCOLAIRE

FACTEURS SOCIAUX

• QUARTIER DE RÉSIDENCE ET VOISINAGE

• RESSOURCES DU MILIEU

FACTEURS PERSONNELS

• AUTOCONTRÔLE ET CONDUITES SOCIALES ET COMPORTEMENTALES

• CONCILIATION ÉTUDES-TRAVAIL

• TABAC – ALCOOL - DROGUES

• ALIMENTATION ET ACTIVITÉ PHYSIQUE

• ASSOCIATION AVEC DES PAIRS

• ESTIME DE SOI

• SENTIMENT DÉPRESSIF

• RENDEMENT SCOLAIRE EN LECTURE, EN ÉCRITURE ET EN MATHÉMATIQUES

• ASPIRATIONS SCOLAIRES ET PROFESSIONNELLES

• MOTIVATION ET ENGAGEMENT
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DÉTERMINANTS DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

QUELQUES DONNÉES TIRÉES DE L’ENQUÊTE QUÉBÉCOISE SUR LA SANTÉ DES JEUNES DU SECONDAIRE 2016-20174,5

Laval Québec

Tous
2010-2011

Tous
2016-2017

Selon le sexe
2016-2017

Tous
2016-2017

Niveau élevé de participation significative dans 
l’environnement familial (%)

39,8 39,9 (-)
G : 36,7 (-)

F : 43,5
43,7

Niveau élevé de soutien social dans l’environnement 
familial (%)

75,5 77,5
G : 77,2
F : 77,8

78,3

Niveau élevé de supervision parentale (%) 38,4 39,7
G : 32,2

F : 48,4 (+)
38,4

Sentiment d’appartenance élevé envers l’école (%) 52,2 48,5 (-)
G : 48,9
F : 48,1

58,6

Niveau élevé de participation significative dans 
l’environnement scolaire (%)

12,6 10,2 (-)
G : 8,6 (-)
F : 12,1

16,5

Niveau élevé de soutien social dans l’environnement 
scolaire (%)

32,3 30,7 (-)
G : 27,4 (-)

F : 34,5
35,9

Proportion plus élevée ou plus faible que celle du reste du Québec, au seuil de signification de 5%
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DÉTERMINANTS DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

QUELQUES DONNÉES TIRÉES DE L’ENQUÊTE QUÉBÉCOISE SUR LA SANTÉ DES JEUNES DU SECONDAIRE 2016-20174,5

Laval Québec

Tous
2010-2011

Tous
2016-2017

Selon le sexe
2016-2017

Tous
2016-2017

Actifs pour les loisirs et le transport durant l’année 
scolaire (%)

27,6 27,1 (-)
G : 33,9 (+)

F : 19,3
31,8

Au moins un épisode de consommation régulière 
d’alcool au cours de leur vie (%)

11,1 5,8 (-)
G : 6,5
F : 4,9

8,0

Au moins un épisode de consommation régulière de 
drogues au cours de leur vie (%)

11,2 7,1
G : 8,0
F : 6,0

7,6

Reçu au moins un diagnostic médical d’anxiété, de 
dépression ou d’un trouble de l’alimentation (%)

11,9 17,4 (-)
12,4 (-)

23,2
19,5

Commis au moins un acte de conduite délinquante au 
cours des 12 derniers mois (%)

47,8 38,3 (+)
G : 46,2 (+)

F : 29,2
32,6

Été victime de violence à l’école ou sur le chemin de 
l’école ou de cyberintimidation durant l’année (%)

41,6 39,3 (+)
G : 42,1 (+)

F : 36,1
33,9

Proportion plus élevée ou plus faible que celle du reste du Québec, au seuil de signification de 5%
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SANTÉ MENTALE AU SECONDAIRE

En janvier 2021, seulement 35 % des élèves du

secondaire sondés se disent à l’aise de parler de leur

santé psychologique à un intervenant en cas de

besoin, proportion qui descend à 22 % chez les jeunes

présentant de l’anxiété ou une dépression probable6.

Raisons évoquées pour ne pas parler de leurs problèmes6

● Une préférence pour l’autogestion  ● L’inquiétude face à l’image 

projetée  ● Le manque d’aisance à recevoir de l’aide en ligne

11%

30%

Janvier 2020 Janvier 2021

JEUNES DU SECONDAIRE DE L’ESTRIE, DE LA MAURICIE ET

DU CENTRE-DU-QUÉBEC RAPPORTANT UNE SANTÉ

MENTALE PASSABLE OU MAUVAISE6

28%

39%

41%

Les cours en ligne

L'augmentation du temps d'écran

La réduction des activités sociales, sportives et
culturelles

PRINCIPAUX FACTEURS RAPPORTÉS PAR LES JEUNES DU SECONDAIRE DE L’ESTRIE, DE LA MAURICIE ET DU CENTRE-
DU-QUÉBEC NUISANT DE MANIÈRE IMPORTANTE À LEUR SANTÉ PSYCHOLOGIQUE6

En janvier 2021, la proportion d’élèves du secondaire présentant des symptômes

compatibles avec un trouble d’anxiété généralisé ou de dépression majeure était

de 35% pour les jeunes du 1e cycle et de 50% pour ceux du 2e cycle6.
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SANTÉ MENTALE AU POSTSECONDAIRE

Au cours de la session d’automne 2020, 64% des

étudiants du niveau collégial considéraient que leur

état de santé psychologique s’était détérioré depuis

le début de la crise7.

En novembre 2020, 51% des étudiants universitaires sondés
ont indiqué que leur niveau de détresse psychologique avait
augmenté depuis le début de la session d’automne.
Ils étaient également 68% à considérer leurs journées

comme stressantes8.

67%

73%

86%

La formation à distance

L'augmentation de la charge de travail

L'isolement

PRINCIPALES CAUSES DE DÉTÉRIORATION DE LA SANTÉ PSYCHOLOGIQUE7

48%

56%

61%

65%

Les travaux d'équipe à distance

Les cours en ligne

Le manque de relations humaines

La charge de travail accrue

PRINCIPALES SOURCES DE STRESS8

40%
52%

27% 23%

Étudiants
collégiaux

Étudiants
universitaires

Ont eu besoin de
soutien
psychologique

Ont eu recours à de
l'aide

LES BESOINS EN SOUTIEN ET LE RECOURS À DE L’AIDE AU COURS DE

LA SESSION D’AUTOMNE 20207,8

Raisons évoquées pour ne pas avoir consulté7,8 :

● Services trop coûteux  ● Services à distance ne conviennent pas  ● Pas 

d’intervenant disponible  ● Temps d’attente trop long  ● Manque de temps
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SANTÉ MENTALE DES JEUNES ADULTES DE 18 À 24 ANS

27% 25%
21% 21%

26%

38%
34% 34%

Détresse psychologique problématique Santé mentale passable ou mauvaise Symptômes d'anxiété modérée à sévère

1 au 12 avril 2020 21 août au 2 septembre 2020 22 janvier au 3 février 2021

N
o

n
 m

es
u

ré

PROPORTION DE JEUNES ADULTES DE 18 À 24 ANS SELON CERTAINS IMPACTS PSYCHOSOCIAUX DE LA PANDÉMIE9

Les adultes sans emploi et ceux aux études à 
temps complet sont proportionnellement plus 

nombreux à avoir mentionné chacun des impacts 
psychosociaux étudiés9.

La proportion de jeunes de 18 à 24 ans ayant un 
score de bien-être émotionnel élevé est passée 
de 79% au cours de l’été à 71% en janvier 20219.
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6,0

5,8

6,5

5,4

Étudiants universitaires

Étudiants collégiaux

Étudiants en formation professionnelle

Élèves du secondaire

MOTIVATION SCOLAIRE SUR UNE ÉCHELLE DE 0 À 10 SELON LE NIVEAU SCOLAIRE, 
JANVIER 202110

Principaux facteurs influençant négativement la motivation scolaire 

en temps de pandémie11 :

● Les distractions à la maison (65 %)  ● Le manque de contacts 

humains (63 %)  ● Le manque de buts concrets (45 %)  ● Le manque 

d’organisation, tant de la part de l’étudiant lui-même (37 %) que de la 

part des établissements scolaires (35 %)  ● Le manque de 

communication de la part des enseignants (26 %)  ● Des problèmes 

familiaux (13 %)

Principaux éléments pouvant aider à demeurer motivé dans les études en 

temps de pandémie11 :

● Avoir des objectifs clairs à court terme (52 %)  ● Sentir que les études faites 

maintenant vont aider à exercer la profession envisagée (52 %)  ● Avoir accès 

à des façons d’apprendre plus intéressantes/amusantes (45 %)  ● Avoir moins 

de distraction (44 %)  ● Être mieux organisé (39 %)  ● Rester connecté avec un 

but professionnel (32 %)  ● Parler régulièrement avec les enseignants (26 %)  

● Être encouragé à continuer les efforts par quelqu’un qui exerce la 

profession envisagée (25 %)  ● Être encouragé par l’entourage (24 %)

MOTIVATION ET ASPIRATIONS

Globalement, la motivation scolaire des jeunes 
Québécois de 14 à 30 ans est passée de 7,0/10
avant la pandémie à 4,1/10 en mai 2020, soit 
pendant le premier confinement11

En septembre 2020, lors de la rentrée, elle 

était remontée à 7,1/10, mais est redescendue 

à 5,8/10 en janvier 202110.

Chez les jeunes de la région de Laval, la 

motivation était de 5,9/10 en janvier 

202110.
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MOTIVATION ET ASPIRATIONS

Québec Laval

Davantage de réflexions sur l’orientation 

scolaire et professionnelle
52% 65%

Davantage d’anxiété face au choix de 

carrière
42% 49%

Inquiétudes face à l’avenir professionnel 44% 50%

Crainte que le diplôme ait moins de valeur 40% 39%

IMPACTS DE LA PANDÉMIE SUR L’ORIENTATION PROFESSIONNELLE DES JEUNES10

On constate que la motivation est plus grande chez les

jeunes qui ont un projet professionnel. Par exemple, le fait

de devoir avoir de bons résultats scolaires pour pouvoir

être accepté dans le programme souhaité serait une source

de motivation pour certains répondants au sondage10.

Le choix de carrière est une étape stressante, même en

temps normal. On constate que la pandémie l’aura rendue

encore plus complexe, d’autant que les jeunes ont eu moins

accès aux activités de découverte des programmes et des

établissements10.

4,4
3,9

4,5 4,8 4,9 5,2
5,7 5,8

6,2 6,5 6,5
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Certitude du choix de carrière moyenne sur 10

MOTIVATION SCOLAIRE EN FONCTION DU DEGRÉ DE CERTITUDE DU CHOIX DE

CARRIÈRE SUR DES ÉCHELLES DE 0 À 10, JANVIER 202110
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AUTRES CONSÉQUENCES

Au cours de la session d’automne 2020, 19 % des étudiants au
collégial considéraient ne pas avoir assez d’argent pour
subvenir à leurs besoins, proportion qui était de 10 % avant la
crise.
Cette proportion était plus élevée chez les étudiants locataires

(35 %) et chez ceux âgés de plus de 19 ans (30,5 %)7.

Les jeunes de 15 à 24 ans ont subi le tiers des pertes 

d’emplois survenues au Québec en 2020, bien qu’ils ne 

représentent que 13 % des travailleurs du Québec13. Pour 

cette même tranche d’âge, les non étudiants ont été plus 

affectés par la crise que les étudiants14. Les pertes 

d’emploi ont également été plus marquées chez les 

femmes et chez les jeunes peu scolarisés15.

Au point de vue économique, la pandémie a

frappé plus durement les familles vulnérables. En

effet, les familles à faible revenu occupent plus

souvent des emplois ne permettant pas le

télétravail. Elles ont aussi subi des pertes de

revenu plus importantes durant le confinement12.

Selon un sondage de l’INSPQ mené entre le

25 décembre 2020 et le 6 janvier 2021, 26 %

des jeunes Québécois de 18 à 24 ans vivaient

dans un ménage en situation d’insécurité

alimentaire16.
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AUTRES CONSÉQUENCES

25%

43%

45%

48%

48%

49%

59%

64%

La consommation de fruits et légumes a diminué

La consommation de malbouffe a augmenté

La qualité du sommeil a diminué

La préoccupation à l'égard du poids a augmenté

La consommation de canabis a augmenté

La consommation de tabac a augmenté

La pratique d'activité physique a diminué

Le temps d'écran a augmenté

MODIFICATION AUX HABITUDES DE VIE DES JEUNES DE 18 À 24 ANS DANS LE MOIS AYANT PRÉCÉDÉ

L’ENQUÊTE, COMPARATIVEMENT AU MÊME MOMENT L’AN DERNIER17,18 En 2020, 41% des jeunes de 13 à 17 ans ont 
passé plus de 15 heures par semaine sur 
Internet. Cette proportion s’établissait à 

26% en 2019.
Au total, la pandémie a causé 

l’augmentation du temps d’écran chez 81% 

des jeunes de 13 à 17 ans19,20.

Les modalités liées à l’enseignement à distance ont également représenté des freins à l’apprentissage  pour 
certains étudiants à l’enseignement collégial, et mis en lumière certaines inégalités7

• Étudiants n’ayant pas accès à un réseau Internet suffisamment performant pour pouvoir utiliser les plateformes 

de visioconférence : 9 %

• Étudiants n’ayant pas accès à un ordinateur personnel : 10 %

• Étudiants n’ayant pas accès à un endroit calme et propice à la poursuite des cours à distance : 27 %
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