
ENVIRONNEMENT  
PHYSIQUE

Le quartier dans lequel les tout-petits vivent, jouent et tissent des relations  
exerce une influence importante sur leur développement et leur bien-être.  

Et il en va de même pour le logement qu’ils habitent154. La qualité des espaces  
physiques auxquels a accès l’enfant (ex. : terrains de sport, bibliothèques)  

lui donne également l’occasion d’explorer et d’apprendre. 
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Proportion d’enfants de 0 à 5 ans vivant en milieu urbain ou rural au Québec  
en 1996, 2001, 2006, 2016 et 2021
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7.1 Milieu urbain ou rural

En 2021, la majorité (82,1 %) des tout-petits vivait en milieu urbain. Depuis les 20 dernières années,  
cette proportion a généralement augmenté.

Note : Les données de 2011 ne sont pas présentées, car les changements méthodologiques apportés en 2011 dans le programme  
de recensement limitent le potentiel de comparaison avec les années précédentes et subséquentes. 

Source : Statistique Canada, Recensements de 1996, 2001, 2006, 2016 et 2021, données adaptées par l’Institut de la statistique  

du Québec. 

Milieu urbain : Territoire formé d’une ou de plusieurs 
municipalités voisines les unes des autres et qui sont 
situées autour d’un grand centre urbain comptant 
10 000 habitants ou plus. 

Milieu rural : Villes et municipalités situées à l’extérieur  
des grands centres urbains.
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Pourquoi  
s’en préoccuper ?

Un quartier peut être considéré 
comme étant sécuritaire si on 
peut y marcher seul sans crainte 
le soir ou la nuit, si les enfants 
peuvent jouer librement dehors 
pendant la journée, et si les 
parcs et terrains de jeux sont 
sécuritaires pour les enfants155.

Les enfants qui vivent dans un 
quartier qui n’est pas sécuritaire 
sont plus susceptibles d’être 
vulnérables dans au moins un 
domaine de développement 
en comparaison avec ceux qui 
habitent un quartier sécuritaire. 
Plus précisément, les enfants 
qui vivent dans un quartier 
non sécuritaire présenteraient 
davantage de problèmes de 
comportement, d’hyperactivité 
ou de difficultés sur le plan 
émotionnel156.

Enfin, vivre dans un quartier 
sécuritaire avec une bonne 
cohésion sociale, c’est-à-dire  
où il y a peu de conflits  
et où les gens s’entraident,  
peut être bénéfique pour  
le développement et le bien-
être des tout-petits. En effet, 
le soutien social permet aux 
parents de réduire leur niveau 
de stress et d’offrir à leurs 
enfants un environnement 
familial plus harmonieux157.

7.2 Perception de la qualité  
du milieu de vie

Perception du milieu de résidence

En 2022, parmi les parents ayant au moins un enfant de 0 à 5 ans* :

86,6 % avaient une bonne perception  
de la sécurité de leur quartier ou de leur milieu de vie

85,2 % avaient une bonne perception  
de la facilité à se déplacer dans leur quartier 
(présence de trottoirs, accessibilité du transport 
en commun, etc.)

* Les parents qui avaient uniquement un ou des enfants de moins de 6 mois 
étaient exclus de l’enquête.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la parentalité 
2022, compilation spéciale. 

* Les parents qui avaient uniquement un ou des enfants de moins  
de 6 mois étaient exclus de l’enquête.

86,4 % avaient une bonne perception  
de leur relation avec le voisinage

76,8 % avaient une bonne perception  
de leur milieu de vie en ce qui a trait aux bruits 
provenant du voisinage ou de l’extérieur

Sécurité du quartier

La perception de sécurité du quartier varie selon le 
niveau de revenu familial. En 2022, plus de 1 parent de 
tout-petits* sur 5 (21,1 %) ayant un faible revenu habitait 
dans un quartier ou un milieu de vie perçu comme  
peu sécuritaire. Cette proportion était de 8,9 % chez  
les parents ayant un revenu moyen-élevé ou élevé158.
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Pourquoi  
s’en préoccuper ?

De manière générale, les organismes 
communautaires visent à contrer l’exclusion 
et à promouvoir l’égalité160. Ils œuvrent 
dans plusieurs secteurs qui contribuent à 
améliorer les conditions de vie des familles 
et des enfants. Par exemple, les organismes 
communautaires Famille ont pour mission 
de soutenir les parents dans leur rôle par 
des actions de soutien social, d’éducation 
populaire et d’assistance matérielle qui  
sont adaptées aux réalités et aux besoins  
des familles161. 

La fréquentation d’organismes communautaires 
par les familles peut avoir plusieurs effets 
positifs sur le développement des tout-petits. 
Tout d’abord, les ressources offertes par 
ces organismes permettent aux parents 
de développer leur autonomie et d’enrichir 
leur expérience parentale162. Ce soutien est 
particulièrement bénéfique pour les familles 
en situation de vulnérabilité, notamment 
celles qui ont un faible revenu, qui ont un 
enfant ayant besoin de soutien particulier 
ou qui sont issues de l’immigration163. 
De plus, les organismes communautaires 
favorisent l’entraide164 et contribuent à 
améliorer les conditions de vie matérielles 
des familles165. Enfin, les intervenants des 
organismes communautaires peuvent 
jouer un rôle d’accompagnement lorsque 
les familles les plus vulnérables doivent 
rencontrer un professionnel pour discuter 
du développement de leurs enfants166.

Organismes communautaires

En 2022 :

16,7 %  
des parents ayant au moins un 
enfant de 0 à 5 ans* ont fréquenté 
un organisme communautaire 
Famille quelques fois dans 
l’année ou plus

32,6 % 
des parents ayant au moins un 
enfant de 0 à 5 ans* ont fréquenté 
un centre de loisirs ou un centre 
communautaire quelques fois  
dans l’année ou plus159

7.3 Fréquentation des ressources  
et accessibilité

* Les parents qui avaient uniquement un ou des enfants  
de moins de 6 mois étaient exclus de l’enquête.
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Pourquoi  
s’en préoccuper ?

Le jeu actif permet au tout-petit 
de développer ses habiletés 
motrices tout en lui donnant 
confiance en ses capacités 
physiques. De plus, les habitudes 
de vie acquises durant la 
petite enfance, telles qu’être 
physiquement actif, ont tendance 
à perdurer à l’adolescence 
et à l’âge adulte et peuvent 
contribuer à la santé globale167.

Laisser les tout-petits jouer  
à l’extérieur, particulièrement 
dans la nature, comporte  
de nombreux avantages.  
En effet, le jeu actif en plein air 
joue un rôle important pour leur 
développement, leur santé, leur 
bien-être général et leur réussite 
scolaire. Le contact avec la 
nature leur permet notamment 
de développer leur curiosité 
et leurs sens, en touchant, en 
observant et en sentant ce qui 
les entoure168. Le fait d’être à 
l’extérieur les inciterait aussi à 
courir, à sauter et à grimper. Ils 
peuvent également prendre 
de petits risques, par exemple 
en montant sur une roche, ce 
qui leur permet de tester leurs 
limites et de développer leur 
confiance en soi ainsi que leur 
autonomie169. Enfin, le jeu à 
l’extérieur, en comparaison avec 
le jeu à l’intérieur, a tendance à 
durer plus longtemps et à être 
plus actif et imaginatif170.

Lieux publics et espaces verts
Les parcs sont populaires auprès des enfants de maternelle 
5 ans. En 2022, près des trois quarts (72,0 %) d’entre eux les  
avaient souvent fréquentés dans l’année précédant leur entrée  
à la maternelle. Cette proportion s’élevait à 29,7 % pour les  
arénas ou les terrains de sport et à 29,5 % pour les piscines,  
les pataugeoires et les jeux d’eau publics.

Répartition des enfants de maternelle 5 ans selon  
la fréquence de fréquentation de certains lieux publics  

(parc, aréna, piscine publique) au Québec en 2022
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Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le parcours 
préscolaire des enfants de maternelle 2022.
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La fréquentation des lieux publics varie selon le niveau  
de revenu familial.

Enfants de maternelle 5 ans vivant dans une famille à…

Faible revenu Revenu élevé

Parc 71,4 % 77,0 %

Aréna ou terrain  
de sport

24,1 % 37,8 %

Piscine publique, 
pataugeoire ou  
jeux d’eau*

32,4 % 29,8 %

* Pour la catégorie « piscine publique, pataugeoire ou jeux d’eau »,  
la comparaison entre les enfants vivant dans une famille à faible revenu  
et ceux vivant dans une famille à revenu élevé doit être interprétée avec 
prudence, car la différence n’est pas significative.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise  
sur le parcours préscolaire des enfants de maternelle 2022.

Effets de la pandémie

Une étude canadienne menée 
en avril 2020 rapporte que  
le temps moyen passé à 
l’extérieur et le temps moyen 
du jeu extérieur chez les 
enfants de 5 à 11 ans ont 
diminué par rapport à la période 
prépandémique171. Or, il semble 
que la proportion d’enfants  
et de jeunes canadiens qui 
jouent régulièrement dehors 
tarde à augmenter depuis.  
Elle n’a pas encore atteint  
le niveau prépandémique172. 
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Pourquoi  
s’en préoccuper ?

Selon l’Enquête québécoise 
sur le parcours préscolaire 
des enfants de maternelle 
2022, les tout-petits qui 
fréquentent rarement ou 
jamais une bibliothèque 
publique avec leurs parents 
sont proportionnellement plus 
nombreux à être considérés 
comme vulnérables sur le plan 
du développement que ceux 
qui vont parfois ou souvent à 
la bibliothèque173.

La littérature scientifique 
montre que le fait de fréquenter 
une bibliothèque avec son 
enfant contribue à réduire 
les risques qu’il échoue en 
lecture et en écriture ainsi qu’à 
faciliter sa réussite éducative 
de manière générale. En effet, 
selon la Société canadienne 
de pédiatrie, le fait d’exposer 
les tout-petits aux livres leur 
permet de développer le plaisir 
de lire et favorise leur éveil à  
la lecture et à l’écriture. 
Stimuler cet éveil avant l’entrée 
à l’école permet ultimement 
de contribuer à prévenir le 
décrochage scolaire174.

Fréquentation des bibliothèques

En 2022, près de la moitié (47,6 %) des enfants de maternelle 
5 ans avaient rarement ou jamais fréquenté une bibliothèque. 
De plus, 3,6 % des enfants de maternelle n’avaient pas accès  
à ce type de service dans leur quartier ou leur municipalité.

Bibliothèques

Répartition des enfants de maternelle 5 ans  
selon la fréquence des visites à la bibliothèque  

au Québec en 2022

21+28+48+3
 Souvent  Jamais ou rarement

 Parfois   N’a pas accès  
à la bibliothèque

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le parcours 
préscolaire des enfants de maternelle 2022.
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Effet de la fréquentation d’une bibliothèque sur le développement 

En 2022, parmi les enfants de maternelle qui n’ont jamais ou ont rarement fréquenté une bibliothèque, 
près de 1 enfant sur 3 (32,6 %) était vulnérable dans au moins un domaine de développement.  
En comparaison, parmi les enfants qui fréquentaient souvent la bibliothèque, c’est environ 1 enfant sur 5 (21,5 %)  
qui était vulnérable dans au moins un domaine de développement.

Proportion d’enfants de maternelle 5 ans vulnérables  
dans au moins un domaine de développement selon l’accès  
ou la fréquentation de la bibliothèque au Québec en 2022
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Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le parcours préscolaire des enfants de maternelle 2022, 
compilation spéciale.
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8.1 Caractéristiques du logement

Selon l’Enquête québécoise sur la parentalité  
2022, le quart des parents d’enfants de 0 à 5 ans* 
considère qu’ils n’ont pas les moyens de subvenir 
aux besoins de base de leur famille, dont se 
loger175. Exacerbée par la crise de l’habitation  
qui sévit au Québec, cette préoccupation  
s’ajoute à d’autres sources de stress que vivent  
les parents. Cette accumulation de facteurs  
de stress peut avoir des répercussions sur  
les tout-petits, puisqu’elle peut rendre les parents 
moins disposés à bien répondre aux besoins  
de leurs enfants176.

* Les parents qui avaient uniquement un ou des enfants 
de moins de 6 mois étaient exclus de l’enquête.

Pourquoi  
s’en préoccuper ?

Les caractéristiques des logements dans 
lesquels vivent les tout-petits peuvent 
également influencer leur développement. 
Notamment, le fait de vivre dans un logement 
non abordable est associé à un plus grand 
risque de retard de développement sur  
les plans physique, émotif, cognitif, langagier 
et social178. Par exemple, en ce qui a trait  
au développement physique, les tout-petits  
qui habitent dans un logement trop 
dispendieux pour leurs parents ont souvent 
un plus petit poids que les autres enfants  
du même âge. Ce phénomène peut 
s’expliquer par le fait que les parents  
ont alors moins d’argent à consacrer à 
l’alimentation de leurs tout-petits179.

De plus, il existe un lien entre les 
caractéristiques d’un logement et le risque 
qu’un enfant soit victime de maltraitance. 
Des études font une association entre les 
caractéristiques d’un logement (ex. : bruit, 
surpeuplement, nombreux va-et-vient) et 
la qualité des interactions verbales parent-
enfant, la sensibilité parentale et le sentiment 
de compétence parentale180. 

Enfin, en ce qui a trait à la salubrité, les 
enfants de maternelle qui vivent dans un 
logement dans lequel on trouve au moins une 
forme de nuisance (présence de moisissure 
ou d’odeurs, problèmes d’insectes ou de 
rongeurs) sont plus vulnérables sur le plan 
du développement que ceux qui vivent dans 
un milieu sans nuisance181. Les enfants en bas 
âge qui vivent dans des logements insalubres 
sont plus susceptibles de développer des 
problèmes de santé, tels que l’asthme182.

Les dernières années ont été 
marquées par une crise du 

logement au Québec177. Plus précisément, 
on assiste à une pénurie de logements 
locatifs abordables et adéquats (taille, 
état des lieux). Il est donc important de 
prendre en considération ce contexte 
lors de l’interprétation des données, 
particulièrement celles du recensement  
de 2021.
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Logement non acceptable

Un logement non acceptable est un logement qui n’atteint pas au moins l’une des trois normes suivantes* :

Abordabilité

Un logement est non 
abordable si le ménage 
consacre plus de 30 %  

de son revenu avant impôt 
aux frais de logement. 

Taille

Un logement est de taille 
insuffisante s’il ne compte  

pas suffisamment de chambres  
pour répondre aux besoins du 
ménage étant donné sa taille  

et sa composition**.

Nécessité de réparations 
majeures 

Il s’agit notamment de logements 
où la plomberie ou l’installation 

électrique est défectueuse,  
et de logements qui ont besoin  
de réparations structurelles  
aux murs, sols ou plafonds.

* Selon la Société canadienne d’hypothèques et de logement. 
** D’après les prescriptions de la Norme nationale d’occupation (NNO). 

En 2021, 1 famille sur 4 avec au moins un enfant de 0 à 5 ans (25,7 %) vivait dans un logement 
non acceptable. Cette proportion est en baisse depuis 2006, où elle était de 31,6 %.

Proportion des familles avec au moins un enfant de 0 à 5 ans vivant dans  
des logements non acceptables au Québec en 2006, 2016 et 2021
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2006 2016 2021

Note : Il s’agit des familles de recensement dans les ménages privés propriétaires ou locataires, non agricoles et hors réserves,  
avec au moins un enfant de 0 à 5 ans.

Les données de 2011 ne sont pas présentées, car les changements méthodologiques apportés en 2011 dans le programme  
de recensement limitent le potentiel de comparaison avec les années précédentes et subséquentes. 

Source : Statistique Canada, Recensements de 2006, 2016 et 2021, données adaptées par l’Institut de la statistique du Québec.
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En 2021, parmi les familles avec au moins  
un enfant de 0 à 5 ans183 :

8,7 %  
habitaient dans un logement non abordable

12,7 %  
habitaient dans un logement de taille insuffisante

7,8 %  
habitaient dans un logement nécessitant  
des réparations majeures 

Note : Il s’agit des familles de recensement dans les ménages privés 
propriétaires ou locataires, non agricoles et hors réserves, avec au moins  
un enfant de 0 à 5 ans. Certaines familles peuvent habiter un logement  
qui présente plus d’une norme de non-acceptabilité.

La proportion des familles avec au moins un enfant de 0 à 5 ans 
vivant dans un logement non acceptable varie selon certaines 
caractéristiques. Par exemple, en 2021, cette proportion était  
plus élevée parmi :

les familles 
monoparentales 
(46,6 %)  

chez les  
familles 
biparentales 
(22,0 %)

Effets de la pandémie 

Les effets néfastes d’un 
logement de mauvaise qualité 
sur la santé physique et mentale 
sont exacerbés pendant les 
périodes de confinement. 
Durant ces périodes, les 
ménages disposant d’un espace 
extérieur privé ont pu bénéficier 
d’activités extérieures, tandis 
que les ménages défavorisés 
sur le plan matériel ont vu leur 
accès aux espaces extérieurs 
restreint185. 
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les familles dont 
au moins un 
membre est 
immigrant (38,3 %) 

lorsqu’aucun 
membre n’est 
immigrant  
(20,2 %)184

que 

que 

Note : Il s’agit des familles de recensement dans les ménages privés 
propriétaires ou locataires, non agricoles et hors réserves, avec au moins 
un enfant de 0 à 5 ans.



La situation quant à l’abordabilité des logements s’est améliorée de 2001 à 2021 pour les familles avec au 
moins un enfant de 0 à 5 ans. La proportion de ces familles qui occupaient un logement de taille insuffisante 
ou un logement nécessitant des réparations majeures est demeurée stable.

Mode d’occupation

En 2021, environ deux tiers (65,6 %) 
des familles avec des enfants 
de 0 à 5 ans étaient propriétaires 
de leur logement. L’autre tiers en 
était locataire, majoritairement dans 
des logements non subventionnés 
(31,7 %). La proportion des ménages 
propriétaires et locataires a peu 
varié depuis 2006, alors qu’elle 
était de 64,9 % pour les ménages 
propriétaires et de 35,1 % pour les 
ménages locataires.

Répartition des familles avec au moins un enfant  
de 0 à 5 ans selon le mode d’occupation du logement  

au Québec en 2021
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subventionné

Logement 
subventionné

Note : Il s’agit des familles de recensement dans les ménages privés 
propriétaires ou locataires, non agricoles et hors réserves, avec au moins  
un enfant de 0 à 5 ans.

Source : Statistique Canada, Recensement de 2021, données adaptées  
par l’Institut de la statistique du Québec.
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Proportion des familles avec au moins un enfant de 0 à 5 ans selon les normes d’acceptabilité  
du logement qu’elles habitent, au Québec en 2001, 2006, 2016 et 2021
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Note : Les données de 2011 ne sont pas présentées, car les changements méthodologiques apportés en 2011 dans le programme  
de recensement limitent le potentiel de comparaison avec les années précédentes et subséquentes. 

Il s’agit des familles de recensement dans les ménages privés propriétaires ou locataires, non agricoles et hors réserves,  
avec au moins un enfant de 0 à 5 ans.

Source : Statistique Canada, Recensements de 2001, 2006, 2016 et 2021, données adaptées par l’Institut de la statistique du Québec.
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Loyer moyen selon le nombre de chambres, au Québec de 2020 à 2023
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Source : Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), Enquête sur les logements locatifs, 2020 à 2023.
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Prix des loyers

De 2020 à 2023, le loyer moyen pour tous les types de logements locatifs dans la province est passé  
de 868 $ à 1 022 $, soit une hausse de 17,7 % (ou 154 $) sur trois ans. 

Plus précisément, le loyer moyen a augmenté de 18,3 % (ou 161 $) pour les 4 ½ et de 15,7 % (ou 167 $)  
pour les 5 ½, logements qui sont souvent privilégiés par les familles.

Formes de nuisance

En 2022, au Québec, plus de 1 enfant de maternelle sur 10 (10,6 %) vivait dans un logement où on 
retrouvait au moins une forme de nuisance, comme de la moisissure, des odeurs ou des problèmes 
d’insectes ou de rongeurs dans les douze mois précédant l’enquête186. 

Proportionnellement, certains groupes d’enfants de maternelle sont plus nombreux à vivre dans un logement 
avec au moins une forme de nuisance187 :

ceux qui ont au 
moins un trouble du 
développement ou 
un problème de santé 
détecté (13,6 %)

ceux qui sont  
nés à l’extérieur  
du Canada (20,4 %)

ceux qui vivent  
dans un ménage 
à faible revenu 
(17,8 %)
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Répartition des enfants de maternelle 5 ans 
selon le nombre de déménagements vécus 
au cours des 5 dernières années au Québec 

en 2017 et en 2022

Aucun déménagement
56,2

53,5

Un déménagement
26,2

30,9

Deux déménagements
10,3
10,0

Trois déménagements 
ou plus

7,3
5,7

 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

 2017         2022

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête 
québécoise sur le parcours préscolaire des enfants de 
maternelle, 2017 et 2022.

8.2 Déménagements

Pourquoi  
s’en préoccuper ?

De manière générale, une plus grande 
instabilité résidentielle serait associée à 
des difficultés sur les plans socioaffectif et 
comportemental chez les tout-petits, ce qui 
peut se traduire par de la difficulté à gérer 
leurs émotions, de l’anxiété, de l’impulsivité 
ou de l’opposition. Une grande fréquence 
de déménagements peut également causer 
des difficultés d’apprentissage et des retards 
scolaires qui peuvent perdurer188. 

Or, ces effets négatifs sur les tout-petits 
dépendent avant tout des circonstances dans 
lesquelles les changements se produisent. 
Par exemple, les déménagements causés par 
une séparation ou une perte d’emploi peuvent 
faire en sorte que les familles se retrouvent 
dans des logements de moindre qualité ou 
dans des voisinages moins favorisés  
en ressources ou en services publics189. 

Selon l’Enquête québécoise sur le parcours 
préscolaire des enfants à la maternelle 2022, 
les enfants qui ont déménagé, peu importe 
le nombre de fois, au cours des dernières 
années sont plus susceptibles d’être 
considérés comme étant vulnérables dans 
les domaines de développement « Santé 
physique et bien-être », « Compétences 
sociales » et « Maturité affective », en 
comparaison avec ceux qui sont restés au 
même lieu de résidence190.

Les déménagements peuvent aussi avoir 
des effets positifs sur le développement  
des tout-petits. C’est notamment le cas  
si le nouveau logement correspond 
davantage aux besoins de la famille,  
par exemple s’il se trouve dans un quartier 
plus sécuritaire ou moins défavorisé191.

Nombre de déménagements

En 2022, plus de la moitié (53,5 %) des enfants  
de maternelle 5 ans n’avait pas déménagé dans  
les 5 dernières années. 

De 2017 à 2022, le pourcentage d’enfants de 
maternelle 5 ans qui ont vécu un déménagement 
a augmenté, passant de 26,2 % à 30,9 %. La 
proportion d’enfants de maternelle 5 ans ayant 
vécu trois déménagements ou plus dans les 
5 dernières années a diminué de 2017 à 2022, 
passant de 7,3 % à 5,7 %.
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Selon l’Enquête québécoise sur le parcours préscolaire des enfants à la maternelle 2022, 5,7 % des enfants  
de maternelle 5 ans ont déménagé trois fois ou plus dans les cinq dernières années. Cette proportion 
est plus élevée chez192 :

les enfants qui vivent dans  
un ménage à faible revenu

10,9 % 
les enfants qui vivent dans  
une famille monoparentale

12,0 %
les enfants qui vivent dans  
une famille recomposée

11,0 %

les enfants dont les parents  
(ou le parent seul) n’ont aucun diplôme

14,6 %
les enfants nés à l’extérieur  
du Canada 

19,7 %
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Concentrations de plomb dans le sang 
des enfants de 3 à 5 ans au Québec pour 

les périodes 2009-2013 et 2016-2019

1,0 μg/dL

0,8 μg/dL

0,6 μg/dL

0,4 μg/dL

0,2 μg/dL

0 μg/dL

2009 à 2013 2016 à 2019

Note : Les données de 2009-2011 ont été combinées à celles  
de 2012-2013, et celles de 2016-2017 ont été combinées à celles 
de 2018-2019 pour augmenter la taille de l’échantillon nécessaire 
aux analyses statistiques. Les concentrations sont présentées 
sous forme de moyenne géométrique.

Source : Santé Canada, Enquête canadienne sur les mesures de la 
santé, 2024, compilation spéciale.

0,93

0,56

Présence de plomb dans les services  
de garde éducatifs à l’enfance

En date du 15 décembre 2023, 

9.1 Concentrations  
de plomb

Pourquoi  
s’en préoccuper ?

Tant les adultes que les enfants sont exposés 
quotidiennement à un grand nombre de 
substances chimiques dans l’air, l’eau, les 
aliments, les sols, la poussière et les produits 
de consommation194. Ces substances, dont 
la présence dans l’environnement peut être 
d’origine naturelle ou attribuable à l’humain, 
peuvent représenter un risque pour la santé195. 

Le plomb est une substance toxique qui 
s’accumule dans le corps. Les nourrissons et 
les enfants y sont principalement exposés par 
la consommation d’aliments et d’eau potable 
contaminés196. Alors que le plomb était 
historiquement présent dans de nombreux 
produits de consommation, les mesures  
de santé publique et la réglementation  
ont permis de réduire l’exposition des tout-
petits à ce contaminant. Par exemple, la Loi 
canadienne sur la sécurité des produits  
de consommation197 et son Règlement sur  
les bijoux pour enfants198 limitent l’utilisation 
du plomb dans les jouets, les bijoux, 
les vêtements, les accessoires et produits 
destinés aux enfants ainsi que dans 
la vaisselle en céramique et en verre. 

Le plomb peut aussi se trouver dans le lait 
maternel et être transféré au nourrisson  
lors de l’allaitement199.

Selon l’Organisation mondiale de la santé,  
les fœtus, les nourrissons, les tout-petits  
et les enfants sont particulièrement 
sensibles aux effets nocifs du plomb sur le 
développement neurologique200. À ce jour,  
il n’existe pas de seuil d’exposition sécuritaire 
pour ce contaminant201.

Les concentrations de plomb dans le sang des 
enfants de 3 à 5 ans au Québec ont diminué de 40 % 
entre les périodes 2009-2013 et 2016-2019. Plus 
précisément, elles sont passées de 0,93 à 0,56 μg/dL.

16 % des services de garde 
éducatifs (CPE, garderies subventionnées 
et non subventionnées) visités présentaient 

des concentrations de plomb dans l’eau qui 
dépassaient la norme pour l’eau potable193.
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9.2 Pesticides
En 2021-2022, près de 1 bébé de 5 mois sur 10 vivait dans 
une résidence où des pesticides avaient été utilisés pour 
traiter une infestation d’insectes nuisibles ou de mauvaises 
herbes à l’extérieur, durant la grossesse de sa mère (9,3 %) ou 
depuis sa naissance (9,2 %). De plus, près de 1 bébé de 5 mois 
sur 20 (4,9 %) habitait depuis sa naissance dans un logement 
situé à proximité d’un milieu agricole ou d’un terrain de golf où 
l’on appliquait des pesticides. 

Pourquoi  
s’en préoccuper ?

Les enfants peuvent être 
exposés à des pesticides,  
soit par la consommation 
d’aliments ou d’eau contaminés, 
ou alors par contact cutané 
avec ces substances chimiques 
ou par inhalation lors de leur 
utilisation202. Certaines études 
ont montré une association 
entre l’exposition à certains 
pesticides chez les jeunes 
enfants et des troubles du 
développement du cerveau203.  
Il y aurait également un lien 
entre l’exposition à certains 
pesticides durant la grossesse 
et un faible poids à la 
naissance204.
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Utilisation d’insecticides ou de pesticides dans différents  
lieux dans l’environnement d’enfants d’environ 5 mois  

(pendant la grossesse ou après la naissance de l’enfant)  
au Québec en 2021-2022

Utilisation d’insecticides ou de 
pesticides à l’extérieur du domicile 

pour traiter une infestation d’insectes 
nuisibles ou des mauvaises herbes

9,3
9,2

Habiter à proximité* d’un milieu  
agricole ou d’un terrain de golf où 

l’on applique des pesticides

5,4
4,9

Utilisation d’insecticides  
à l’intérieur du domicile pour traiter 
une infestation d’insectes nuisibles

2,7
1,9

0 % 5 % 10 %

 Pendant la grossesse

 Depuis la naissance de l’enfant

* C’est-à-dire un terrain ou un milieu visible du logement.

Source : Institut de la statistique du Québec, Étude longitudinale 
du développement des enfants du Québec, 2e édition, 2021-2022.



9.3 Polluants éternels
De 2016 à 2019, des substances perfluoroalkylées 
et polyfluoroalkylées (PFAS) ont été détectées  
dans le plasma sanguin (la composante liquide 
du sang) des enfants de 3 à 5 ans au Québec.  
Les concentrations moyennes mesurées pour trois 
PFAS répandues (PFNA, PFOA et PFOS) variaient 
de 0,5 à 1,4 µg/L.

Concentrations de trois substances  
chimiques de la famille des PFAS dans  

le plasma sanguin des enfants de 3 à 5 ans  
au Québec pour la période 2016-2019

1,6 μg/L

1,4 μg/L

1,2 μg/L

1 μg/L

0,8 μg/L

0,6 μg/L

0,4 μg/L

0,2 μg/L

0 μg/L

PFNA PFOA PFOS

Note : Les concentrations de trois substances chimiques 
de la famille des PFAS sont présentées (PFNA = acide 
perfluorononanoïque, PFOA = acide perfluorooctanoïque, 
PFOS = sulfonate de perfluororooctane). Les données 
de 2016-2017 et de 2018-2019 ont été combinées pour 
augmenter la taille de l’échantillon nécessaire aux analyses 
statistiques. Les concentrations sont présentées sous forme 
de moyenne géométrique.

Source : Santé Canada, Enquête canadienne sur les mesures 
de la santé, 2024, compilation spéciale.

0,5

1,3
1,4

Pourquoi  
s’en préoccuper ?

Les PFAS, aussi surnommées « polluants 
éternels » en raison du fait qu’elles sont 
difficiles à dégrader, se trouvent dans 
une panoplie de produits du quotidien, 
comme des produits antitaches (appliqués 
sur certains meubles rembourrés et 
tapis), certains tissus et vêtements, les 
poêles antiadhésives et les sacs de maïs 
soufflé205. Les jeunes enfants sont exposés 
aux PFAS par plusieurs voies, notamment 
la consommation d’aliments et d’eau 
potable contaminés206. Ces substances 
ont également été détectées dans le lait 
maternel et le sang de cordon ombilical, 
indiquant une exposition qui débute dès la 
période prénatale207. Certaines études ont 
montré un lien entre l’exposition des enfants 
aux PFAS et des effets néfastes comme la 
diminution de la réponse immunitaire aux 
vaccins et une augmentation du cholestérol 
sanguin208. À ce jour, il n’existe pas de seuil 
de toxicité en dessous duquel les risques 
pour la santé seraient nuls.
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Plusieurs aspects associés au milieu de résidence des tout-petits  

sont encourageants. 

Les familles estiment que 
leur quartier est sécuritaire

En 2022, parmi les parents ayant au 
moins un enfant de 0 à 5 ans : 

 f 86,6 % avaient une bonne 
perception de la sécurité de leur 
quartier ou de leur milieu de vie.

Une grande fréquentation des parcs  
par les tout-petits

 f En 2022, près des trois quarts (72 %) des enfants de 
maternelle 5 ans avaient souvent fréquenté les parcs 
dans l’année précédant leur entrée à la maternelle. 

De moins en moins de plomb dans le sang 
des enfants

 f Les concentrations de plomb dans le sang des 
enfants de 3 à 5 ans au Québec ont diminué de 40 % 
entre les périodes 2009-2013 et 2016-2019. 

L’environnement physique 
Faits saillants
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Certains aspects sont toutefois préoccupants  
pour le développement général des enfants.

Un sentiment de sécurité moindre 
chez les familles à faible revenu

 f En 2022, plus de 1 parent de tout-petits sur 5 
(21,1 %) ayant un faible revenu habitait dans un 
quartier ou un milieu de vie perçu comme peu 
sécuritaire. Cette proportion était de 8,9 % chez 
les parents ayant un revenu moyen-élevé  
ou élevé.

Des familles habitent  
des logements inadéquats

En 2022, au Québec, plus de 1 enfant de 
maternelle sur 10 vivait dans un logement 
où on trouvait au moins une forme de 
nuisance, comme de la moisissure, des 
odeurs ou des problèmes d’insectes 
ou de rongeurs dans les douze mois 
précédant l’enquête. Cette proportion 
est encore plus grande chez les enfants :

 f qui ont au moins un trouble du 
développement ou un problème  
de santé détecté (13,6 %)

 f qui sont nés à l’extérieur du Canada 
(20,4 %)

 f qui vivent dans un ménage à faible 
revenu (17,8 %)

En 2021, certaines familles avec au moins 
un enfant de 0 à 5 ans vivaient dans un 
logement non acceptable : 

 f 8,7 % habitaient dans un logement 
non abordable 

 f 12,7 % habitaient dans un logement 
de taille insuffisante 

 f 7,8 % habitaient dans un logement 
nécessitant des réparations majeures 

De 2020 à 2023, le loyer moyen a 
augmenté de 18,3 % (ou 161 $) pour les 
4 ½ et de 15,7 % (ou 167 $) pour les 5 ½, 
logements locatifs qui sont souvent 
privilégiés par les familles. 

De nombreux tout-petits fréquentent 
rarement ou jamais les bibliothèques 

 f En 2022, près de la moitié (47,6 %) des enfants  
de maternelle 5 ans n’avait jamais ou avait 
rarement fréquenté une bibliothèque. De plus, 
3,6 % des enfants de maternelle n’avaient pas 
accès à ce type de service dans leur quartier 
ou leur municipalité.

Les tout-petits issus de l’immigration  
déménagent plus souvent

 f 19,7 % des tout-petits de maternelle 5 ans 
dont les parents sont nés à l’extérieur 
du Canada ont déménagé trois fois ou plus dans 
les cinq dernières années. Chez l’ensemble des 
tout-petits québécois du même âge, c’est 5,7 %.
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Il est possible d’agir

 •

Les projets, les mesures et les politiques publiques présentés ci-après sont soit prometteurs, 
soit documentés ou évalués. Dans la mesure du possible, ils s’inscrivent dans une logique 
d’action sociale ou collective, et non individuelle. Nous les présentons à titre d’inspiration  
afin d’alimenter les réflexions autour des actions possibles en petite enfance et de proposer  
des avenues de réflexion aux décideurs.

Poursuivre la création de  
logements sociaux et abordables

L’Initiative pour la création rapide de logements du gouvernement canadien a permis la création de près 
de 3 000 logements au Québec depuis 2021209. S’il s’agit d’un pas dans la bonne direction, notons que le 
logement social locatif représente moins de 10 % du parc immobilier total dans la plupart des pays de l’OCDE 
et de l’UE, mais plus de 20 % en Autriche, au Danemark et aux Pays-Bas. Au Canada, cette proportion est de 
moins de 5 %210.

Afin de garantir l’abordabilité des logements à long terme, plusieurs experts croient qu’il faut miser sur 
le logement locatif à but non lucratif, aussi appelé « logement hors marché ». Ce terme regroupe des 
logements qui ne visent pas le profit et dont le loyer n’obéit pas à la loi de l’offre et de la demande. On peut 
par exemple penser à des logements sociaux et communautaires, comme des organismes sans but lucratif 
d’habitation (OSBL-H), des coopératives ou des habitations à loyer modique (HLM). 

 f Dans sa nouvelle stratégie d’habitation dévoilée en décembre 2023, la Ville de Longueuil s’est fixé 
l’objectif de porter à 20 % la part de logements locatifs à but non lucratif sur son territoire211.

 f L’organisme à but non lucratif Mères avec pouvoir travaille avec des mères monoparentales d’enfants  
de 0 à 5 ans qui se trouvent dans un ménage à modeste revenu. L’organisme leur offre, entre autres, 
l’accès à un logement social transitoire pour une période de 3 à 5 ans, ce qui facilite leur cheminement  
et favorise leur autonomie et leur intégration sociale et professionnelle.
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Faciliter l’accès aux parcs et  
aux espaces de jeux extérieurs 

Garantir l’accès aux parcs et aux espaces de jeux extérieurs est une piste d’action prometteuse, surtout dans 
les zones de défavorisation matérielle. En plus d’améliorer l’environnement physique, les parcs et les espaces 
de jeux extérieurs contribuent à l’augmentation de l’activité physique, à la santé mentale et aux interactions 
sociales chez les tout-petits. 

 f L’Île aux volcans est une place publique pour enfants destinée au jeu libre dans le quartier Rosemont– 
La Petite-Patrie à Montréal. Les enfants ont été invités à partager leur vision de cet espace lors  
d’une fête de quartier213.

 f Donner accès aux cours d’école en dehors des heures scolaires et les verdir pour que les tout-petits  
et leur famille en profitent également.

 f La Ville de Beloeil, en Montérégie, a été un précurseur en lançant, dès 2016, le projet pilote  
Dans ma rue, on joue !, qui vise à inciter les enfants à jouer librement dans les rues résidentielles  
choisies par les citoyens, en encadrant cette pratique pour qu’elle soit sécuritaire. 

 f En 2023, un des stationnements du parc Jean-Drapeau, situé tout près de la Ronde, a été transformé 
en terrain d’aventures pour les enfants de 3 à 8 ans. Ils disposaient de matériel varié pour s’inventer des 
jeux, comme des cônes orange, des pneus de voiture ou de vélo, des bouteilles de lave-glace nettoyées 
et transformées en pelle. Sous le thème « La mitaine perdue », cette activité éphémère a permis aux 
enfants et à leurs parents de s’approprier un espace urbain généralement désert en hiver.

Revitaliser des logements  
sociaux existants

Investir dans la revitalisation des logements sociaux existants en garantissant aux anciens locataires de pouvoir 
réintégrer leur foyer. Ce type de mesure profite directement aux familles ayant un faible revenu ou en situation 
de vulnérabilité. 

 f La revitalisation des tours à logements San Romanoway à Toronto s’est faite en partenariat avec  
le secteur public, le secteur privé et la communauté. Cela a eu un effet positif sur la satisfaction des 
locataires et leur sentiment d’appartenance, en plus d’offrir des solutions à l’insécurité alimentaire 
(potagers sur les balcons, jardins communautaires)212.

 f Dans la même veine, le projet des Habitations Saint-Michel Nord est la plus grande opération de 
rénovation et de restructuration réalisée par l’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM). Situé 
dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension à Montréal, ce milieu de vie mise sur la 
luminosité naturelle, la création d’espaces extérieurs (bancs et lieux de rencontre) et le vivre-ensemble.
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 •  

Favoriser l’accès des  
tout-petits et de leurs familles  
aux bibliothèques

Toutes les familles gagneraient à fréquenter une bibliothèque pour les bienfaits qu’elle apporte au 
développement et à la réussite éducative des tout-petits. Or, elles n’ont pas toujours une bibliothèque  
à proximité de leur lieu de résidence ou ne connaissent pas bien ces lieux et leur importance. 

 f Afin de favoriser la fréquentation, certaines bibliothèques développent des partenariats avec des CIUSSS, 
des organismes communautaires ou des milieux de garde pour aller à la rencontre des familles et 
apporter les livres directement aux tout-petits214. Par exemple, l’organisme en alphabétisation L’ABC des 
Hauts Plateaux, en Chaudière-Appalaches, a mis sur pied en 2008 un projet de bibliothèque à domicile, 
la Bibliomobile. Dans le cadre de cette initiative, des intervenantes se déplacent dans les villages éloignés 
toutes les deux semaines pour rendre visite à des familles ayant des enfants de 0 à 5 ans et leur prêter 
des livres. Elles vont également occasionnellement dans les services de garde en milieu familial ainsi que 
dans les haltes-garderies communautaires de la région.

 f Concertation Montréal, Metalude, la Direction des bibliothèques de Montréal et la Bibliothèque  
de Saint-Michel ont mis sur pied en 2023 un projet pilote collaboratif, Une bibliothèque qui me 
ressemble, afin de permettre, entre autres, aux enfants de 4 à 13 ans de se prononcer sur la 
programmation de leur bibliothèque publique locale. Avec son déploiement éventuel à plus 
grande échelle, le projet vise ultimement à accroître la fréquentation des bibliothèques du réseau, 
particulièrement parmi les familles isolées, et à favoriser chez les enfants un sentiment d’appartenance 
à leur bibliothèque de quartier.
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Conclusion

Ce Portrait avait pour objectif de s’intéresser aux environnements 
dans lesquels les enfants de 0 à 5 ans grandissent au Québec.  
Il présente des données rigoureuses sur les caractéristiques des 
familles des tout-petits, sur leur milieu de résidence ainsi que 
sur les services de garde éducatifs à l’enfance qu’ils fréquentent. 
Il offre également un aperçu des conséquences qu’a eu la 
pandémie de COVID-19 sur ces différents environnements. 

D’une part, ce Portrait permet de mettre en lumière le fait 
que certains aspects liés aux environnements dans lesquels 
les tout-petits grandissent se sont améliorés dans les dernières 
années ou sont encourageants. En effet, de plus en plus 
de familles se partagent les prestations du Régime québécois 
d’assurance parentale, ce qui permet aux parents d’avoir plus de 
temps pour s’investir auprès de leur tout-petit après sa naissance, 
favorisant ainsi son développement global. On observe 
également que les concentrations de plomb dans le sang des 
tout-petits ont diminué de 2009 à 2019, résultat de mesures 
de santé publique et de réglementations qui visaient à réduire 
l’exposition des enfants à ce contaminant. 

Ce Portrait révèle toutefois que certains aspects demeurent 
préoccupants pour le développement des tout-petits. 
Notamment, en 2022, près d’une famille sur cinq (19,8 %) ayant 
au moins un tout-petit se trouvait en situation d’insécurité 
alimentaire. De plus, toujours en 2022, le quart des familles avec 
au moins un tout-petit vivait dans un logement non acceptable  
et plus de 1 enfant de maternelle sur 10 vivait dans un logement 
dans lequel on trouvait au moins une forme de nuisance. Enfin, le 
Portrait souligne qu’au-delà du manque de places dans le réseau 
des services de garde éducatifs à l’enfance, la qualité éducative 
de tous les types de milieux évalués est en baisse.  

Il est crucial de s’intéresser collectivement aux environnements 
dans lesquels grandissent les tout-petits, car ces milieux 
exercent une influence déterminante sur leur développement. 
Les écrits scientifiques et l’expérience pratique nous démontrent 
qu’il est possible d’agir afin de donner le meilleur départ possible 
à chaque tout-petit du Québec. 

Tous les secteurs de la société sont concernés.  
Il en va de notre avenir à tous.
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L’Observatoire des tout-petits, 
un projet de la Fondation  
Lucie et André Chagnon, a 
pour mission de communiquer 
l’état des connaissances 
afin d’éclairer la prise de 
décision en matière de petite 
enfance au Québec, afin que 
chaque tout-petit ait accès 
aux conditions qui assurent 
le développement de son 
plein potentiel, peu importe  
le milieu où il naît et grandit.
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