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ÉDUCATION — 77

L’ÉDUCATION  
À LA DÉMOCRATIE : 

DE L’APPRENTISSAGE 
DES ENFANTS  

À L’ENGAGEMENT  
DES PARENTS

La participation électorale est en déclin au Québec, et le phénomène est 
particulièrement prononcé chez les plus jeunes. Bien qu’ils soient souvent 

perçus comme étant eux-mêmes responsables de cette situation, les jeunes,  
dès l’enfance, peuvent faire partie de la solution. L’éducation  

à la démocratie devrait contribuer au développement de leurs valeurs et de 
leurs comportements démocratiques. Ainsi, les enfants deviendraient des 

acteurs clés de la démocratie et auraient le pouvoir d’engager leurs parents.

VALÉRIE-ANNE MAHÉO
Chercheuse invitée au département de science politique, Université de Montréal
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78 — L’ÉTAT DU QUÉBEC 2019

À 
 
 
 
 
 
l’instar d’autres démocraties 

occidentales, le Québec et le Canada font 
face à un déclin de la participation électo-
rale1. Ce désengagement des citoyens du 
processus électoral engendre un risque 
pour la stabilité et la légitimité de nos 
démocraties. La situation est d’autant 
plus inquiétante que ce sont les nouvelles 
générations de citoyens qui désertent les 
bureaux de vote. 

Entre l’élection québécoise de 1970 et 
celle de 2014, le taux moyen de partici-
pation aux élections a baissé de 13 points 
de pourcentage. Même si l’on sait que les 
jeunes de 18 à 34 ans votent généralement 
en moins grand nombre que leurs aînés, 
on remarque que l’écart s’est graduelle-
ment creusé. Le taux de participation élec-
torale des 18-34 ans, qui était inférieur à 
la participation moyenne de 6 points de 
pourcentage en 1985, a été de 13 points de 
pourcentage inférieur à la moyenne pro-
vinciale en 20142. 

Certains blâment les jeunes pour leur 
désintérêt face à la chose publique et pour 

leur désengagement envers les institu-
tions démocratiques3. Ont-ils été sensi-
bilisés et éduqués à l’importance d’une 
citoyenneté active ? L’éducation est depuis 
longtemps valorisée pour assurer le main-
tien et le développement des valeurs 
démocratiques, mais quel genre d’éduca-
tion à la démocratie les enfants reçoivent-
ils, à la maison et à l’école ?

Dans un contexte de déclin de l’enga-
gement électoral, quelques questions se 
posent. D’abord, les valeurs démocratiques 
et les modèles de citoyenneté active aux-
quels les jeunes sont exposés peuvent-ils 
leur donner envie de s’impliquer ? Et l’édu-
cation à la démocratie offerte dans les 
écoles produit-elle les effets escomptés ?

LA SOCIALISATION POLITIQUE  
À LA MAISON
Nous savons que, dès l’enfance, la sociali-
sation politique des enfants – c’est-à-dire 
le processus d’éducation et de transmis-
sion des attitudes et des comportements 
démocratiques –, qui se matérialise par 
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ÉDUCATION — 79

exemple par des discussions et des expé-
riences politiques, a une incidence mar-
quante sur l’engagement démocratique à 
l’âge adulte4. En effet, les enfants qui sont 
exposés tôt à un apprentissage démo-
cratique stimulant ont beaucoup plus 
de chances de devenir des adultes enga-
gés que ceux qui ne sont pas initiés à des 

enjeux de nature sociale ou politique, et 
dont la famille ne vote pas ou ne s’im-
plique pas dans la communauté. 

Le premier endroit où cet apprentis-
sage de la démocratie peut avoir lieu, c’est 
en famille, mais les parents parlent-ils de 
politique et d’enjeux de société devant 
leurs enfants ? Représentent-ils un modèle 
de citoyen engagé ? 

L’Étude canadienne de la jeunesse5 
montre que plus de la moitié des parents 
d’adolescents canadiens de 15 et 16 ans 
(56 %) ne discutaient jamais – ou seule-

ment occasionnellement – d’actualité ou 
de politique en leur présence. En 2017, 
le sondage de l’étude Socialisation poli-
tique et éducation à la citoyenneté6, mené 
auprès d’élèves du troisième cycle du pri-
maire, révélait que près des trois quarts 
des enfants de 10 et 11 ans (72 %) n’enten-
daient jamais – ou qu’à l’occasion – leurs 

parents débattre d’actualité ou de poli-
tique. Ainsi, il semble que pour une majo-
rité d’enfants, les conversations politiques 
ne font pas partie du quotidien.

Pour ce qui est de la pratique de la 
citoyenneté, le portrait est lui aussi mitigé. 
Lorsque nous avons demandé à des 
parents d’enfants du primaire s’ils avaient 
voté à l’élection municipale de 20177, à 
peine 54 % d’entre eux ont répondu posi-
tivement. De plus, seuls 15 % des enfants 
disaient avoir accompagné leurs parents 
au bureau de vote. Ainsi, les parents 

L’objectif principal des activités  
et des cours d’éducation civique est 

de limiter l’apathie et le cynisme, 
et de rendre les jeunes plus 

éduqués et participatifs, de par le 
développement de connaissances 

politiques, de valeurs démocratiques, 
et de normes citoyennes.
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80 — L’ÉTAT DU QUÉBEC 2019

semblent peu intéressés par le processus 
électoral (du moins au palier municipal) et 
ils ne sont qu’une minorité à amener leurs 
enfants à faire l’expérience directe du pro-
cessus démocratique. 

Ce portrait de la socialisation politique 
des enfants laisse entrevoir beaucoup de 
variation dans l’exposition des enfants, par 
la discussion ou par l’expérience, à l’impor-
tance du vote – une des formes fondamen-
tales de la participation démocratique. 
Voter est un choix personnel pour certains, 

et un devoir civique pour d’autres. Les 
parents ont le droit de voter ou de ne pas 
le faire, et d’inculquer ou non l’importance 
du vote à leur enfant. Cependant, le fait est 
que lorsqu’on développe tôt dans la vie l’in-
térêt pour la chose publique et l’habitude 
de voter, ou qu’au contraire on développe 
un désintérêt de la politique et l’habitude 
de ne pas voter, ces dispositions peuvent 
rester pour la vie8. 

L’ÉCOLE ET L’ÉDUCATION  
À LA DÉMOCRATIE
Bien que la famille soit le premier lieu 
de socialisation politique des enfants, la 

recherche montre que d’autres acteurs 
sont aussi – sinon plus – importants dans 
leur apprentissage de l’engagement démo-
cratique9, notamment l’école. 

L’instruction et une variété de pro-
grammes scolaires aident les enfants à 
développer leurs habiletés cognitives, 
leurs aptitudes à communiquer et leurs 
compétences civiques, ce qui, ultime-
ment, les prépare à s’intéresser à la 
politique démocratique10. Plus spécifi-
quement, les programmes d’éducation 

civique ont pour but de stimuler le déve-
loppement citoyen des enfants, et sont 
déployés par l’État pour aider à former 
les prochaines générations de citoyens. 
L’objectif principal des activités et des 
cours d’éducation civique est de limiter 
l’apathie et le cynisme, et de rendre les 
jeunes plus éduqués et participatifs, de 
par le développement de connaissances 
politiques, de valeurs démocratique, et 
de normes citoyennes.

Au Québec par exemple, le domaine de 
l’univers social du Programme de formation 
de l’école québécoise vise à « construire la 
conscience sociale [de l’élève] pour agir en 

Cette étude nous permet d’établir  
de manière fiable que l’éducation  

à la démocratie offerte à l’école 
contribue à la socialisation politique 

des enfants, dès le primaire.
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citoyen responsable et éclairé11 ». En com-
plément, divers organismes et des institu-
tions publiques (comme Élections Québec 
et Élections Canada) offrent des activités 
et du matériel pédagogiques pour soute-
nir l’éducation à la démocratie en milieu 
scolaire, en favorisant l’apprentissage des 
valeurs démocratiques et la participation à 
la vie démocratique12.

La plupart des études montrent que les 
cours et les activités d’éducation civique 
ont un effet positif sur les connaissances 
politiques des adolescents, et dans une 
plus petite mesure, sur le développement 
de leurs attitudes et comportements poli-
tiques. Mais qu’en est-il des plus jeunes 
enfants ? Même si certains doutent qu’ils 
aient les capacités intellectuelles ou 
même un intérêt pour l’apprentissage de 
la démocratie13, les jeunes enfants sont 
très engagés dans les activités scolaires 
(souvent plus que les adolescents) et font 
généralement preuve de beaucoup de 
curiosité pour le monde qui les entoure, 
qu’il s’agisse de sujets simples ou com-
plexes14. Ainsi, les programmes d’édu-
cation à la démocratie pourraient être 
particulièrement intéressants pour les 
enfants du primaire et pourraient contri-
buer à leur socialisation politique. 

INNOVATION EN ÉDUCATION  
À LA DÉMOCRATIE À L’ÉCOLE 
PRIMAIRE ET À LA MAISON
Pour évaluer la pertinence et la valeur 
de l’éducation civique pour les jeunes 
enfants, j’ai mené – en collaboration avec 
Élections Québec – une étude sur l’im-

pact d’une nouvelle activité d’éducation 
à la démocratie. Cette activité a été offerte 
à plus de 1 200 élèves de cinquième et de 
sixième année d’une quarantaine d’écoles 
primaires du Québec en 2017. L’objectif 
était de présenter aux élèves la démocratie 
représentative et les diverses formes de par-
ticipation citoyenne, et de les sensibiliser 
à l’importance de l’implication citoyenne. 

En plus d’évaluer les répercussions de 
cette activité sur les connaissances et les 
intentions des enfants face à l’implica-
tion dans leur communauté, nous avons 
tenu compte de l’impact indirect de l’ac-
tivité sur leurs parents. Une activité de 
suivi, à faire à la maison en famille, per-
mettait non seulement aux enfants de 
revoir et de mieux intégrer les connais-
sances apprises en classe, mais aussi de 
« continuer la conversation » sur la démo-
cratie avec leurs parents. Nous avons donc 
pris en compte l’influence des enfants sur 
leurs parents, et notamment leur apti-
tude à les intéresser à l’actualité démo-
cratique, alors que l’activité se tenait dans 
le contexte des élections municipales de 
2017.

ÉDUCATION ET SOCIALISATION  
EN CAMPAGNE ÉLECTORALE
Les résultats de cette étude expérimentale 
à grande échelle, complétée par des son-
dages tant auprès des élèves que de leurs 
parents, montrent que l’activité d’éduca-
tion à la démocratie a porté fruit. 

D’abord, les enfants ont acquis des 
connaissances et ont l’intention d’être plus 
actifs dans leur milieu de vie. Ceux qui ont 
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82 — L’ÉTAT DU QUÉBEC 2019

participé à l’activité d’éducation à la démo-
cratie en classe avaient des connaissances 
de 10 points de pourcentage supérieures 
aux autres enfants du même âge. Ils avaient 
aussi davantage l’intention (10 points de 
pourcentage) d’utiliser la pétition – comme 
moyen d’action citoyenne – que les enfants 
n’ayant pas participé à l’activité en classe. 
Pour les enfants qui ont fait le jeu-ques-
tionnaire à la maison, les bénéfices de l’ac-
tivité en classe étaient encore plus élevés. 
En effet, ils avaient acquis plus de connais-
sances (18  points de pourcentage) et ils 
étaient plus motivés à signer ou à créer des 
pétitions (25 points de pourcentage) que 
les enfants n’ayant fait aucune de ces acti-
vités. Ainsi, l’activité en classe a augmenté 
les connaissances et stimulé la citoyenneté 
active des élèves, et le jeu-questionnaire 
a aidé les élèves à intégrer les nouvelles 
informations vues en classe.

Ensuite, les familles des enfants ayant 
eu l’activité d’éducation à la démocra-
tie en classe en ont aussi bénéficié. C’est 
notamment le cas des parents des élèves 
ayant participé à l’activité en classe, qui 
ont eux aussi acquis plus de connais-
sances (particulièrement lorsqu’ils ont 
fait le jeu-questionnaire avec leur enfant), 
et qui finalement, discutaient également 
plus de démocratie avec leurs enfants. 
Cependant, le résultat le plus important 
est que les parents dont l’enfant a par-
ticipé à l’activité en classe et qui ont fait 
le jeu-questionnaire à la maison ont été 
plus nombreux à participer à l’élection 
municipale15. 

BÉNÉFICES DE L’ÉDUCATION  
EN MILIEU SCOLAIRE  
ET SOCIALISATION RÉCIPROQUE  
À LA MAISON
Cette étude nous permet d’établir de 
manière fiable que l’éducation à la démo-
cratie offerte à l’école contribue à la socia-
lisation politique des enfants, dès le 
primaire. Les enfants – même à un jeune 
âge – peuvent avoir l’intérêt et la capacité 
d’apprendre la démocratie.

Toutefois, l’étude va encore plus loin. 
Elle montre que les enfants peuvent eux 
aussi jouer un rôle dans l’engagement 
de leur communauté. En effet, l’une 
des principales conclusions est que les 
enfants peuvent avoir une influence sur 
leurs parents et qu’ils peuvent contri-
buer à les mobiliser. Ainsi, le processus 
de socialisation politique n’est pas seu-
lement un processus « top-down », dans 
lequel les parents et les enseignants incul-
quent des connaissances et des valeurs 
démocratiques aux enfants (la socialisa-
tion), mais il peut aussi être un processus 
« bottom-up », où les enfants transfèrent 
des connaissances à leurs parents et les 
motivent à s’engager (la socialisation 
inversée). Il y a donc une dynamique fami-
liale double de socialisation réciproque.

Certaines personnes s’interrogent sur 
le rôle de l’école dans l’éducation politique 
des enfants, à savoir s’il est souhaitable 
que les enfants apprennent la démocratie 
à un jeune âge et s’ils en ont la capacité. 
Au-delà de ces questions normatives, les 
résultats montrent que les écoles peuvent 
contribuer à la compréhension fonda-
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mentale et factuelle de la démocratie, et 
que les enfants peuvent être intéressés à 
la citoyenneté démocratique. L’éducation 
à la démocratie apporte non seulement 
des bénéfices individuels – avec comme 
public cible principal les élèves –, mais 
aussi collectifs – avec comme publics 
cibles secondaires les parents et la famille 
de ces élèves. Il apparaît donc fort perti-
nent d’investir dans ce domaine de l’édu-
cation et de développer d’autres activités 
pédagogiques sur la démocratie à l’école 
qui s’adressent tant aux jeunes enfants 
qu’à leur famille. 

Bien que les bénéfices immédiats de 
cette activité soient évidents – notam-
ment dans le contexte démocratique fort 
d’une campagne électorale –, il reste à 
voir quel en sera l’impact à long terme, et 
si les programmes d’éducation à la démo-

cratie participeront à limiter le déclin de 
la participation électorale, voire même à 
augmenter le niveau d’engagement démo-
cratique général des citoyens, jeunes et 
moins jeunes. ◊

L’auteure remercie Élections Québec, les 
Fonds de recherche du Québec – Société 
et culture, le Centre pour l’étude de la 
citoyenneté démocratique, et la Chaire 
de recherche sur la démocratie et les ins-
titutions parlementaires pour le finance-
ment et le soutien accordés au projet de 
recherche La socialisation politique : Une 
étude expérimentale sur l’éducation à la 
citoyenneté et la transmission des com-
portements politiques entre parents et 
enfants16.

Notes et sources, p. 309

Que�bec 2019.indd   83 18-09-12   10:41



NOTES ET SOURCES — 309

RETOUR ET PERSPECTIVES SUR 15 ANS  
DE PARTICIPATION AVEC L’INM
La participation, l’alliée des citoyens  
et des décideurs
1. À ce sujet, voir le texte « Qui sommes-nous ?», 
page 43.
2. Edelman, Baromètre de confiance Edelman 2018, 
2018.
3. À ce sujet, voir le texte « Les hauts et les bas de 
la participation électorale », page 17.
4. Élections Québec, « Historique du taux de parti-
cipation ». En ligne : https://www.electionsquebec.
qc.ca/francais/provincial/vote/taux-participation.
php.
5. Gouvernement du Québec, ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du ter-
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2017 ». En ligne : http://www.fil-information. 
gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx ?idArticle= 
2511097927.
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s’exprimer en français ou en anglais. Les résultats ont 
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langue, de l’âge, du niveau de scolarité et de la pré-
sence d’enfant(s) dans le ménage, selon les données 
de Statistique Canada. Pour les données complètes 
du sondage, rendez-vous au : www.inm.qc.ca/
7. Anne Quéniart et Julie Jacques, « Trajectoires, 
pratique et sens de l’engagement chez des jeunes 
impliqués dans diverses formes de participation 
sociale et politique », dans Représentation et parti-
cipation politiques, vol. 24, no 3, 2008.
8. À ce sujet, voir le texte « Participation publique 
dans les villes : vers l’abandon de l’approbation 
référendaire en urbanisme ? », page 30. 
Les hauts et les bas de la participation électorale
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Tessier, « Le déclin de la participation électorale 
au Québec, 1985-2008 », dans Cahiers de recherche 
électorale et parlementaire, no 6, 2012. En ligne : 
http://www.cms.fss.ulaval.ca/recherche/upload/
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synthese_1867_2014.pdf, et Élections Canada, Taux 
de participation aux élections et aux référendums 
fédéraux, 2015. En ligne : http://www.elections.ca/ 
content.aspx?dir=turn&document=index&lang= 
f&section=ele. Données compilées par l’auteur.
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6. Ibid.
Les mouvements sociaux : trajectoires  
de la répression
1. Alex S. Vitale, « The Command and Control and 
Miami Models at the 2004 Republican conven-
tion. New Forms of Policing Protests », dans 
Mobilization, vol. 12, no 4, 2007 ; Anselm Jappe, « La 
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passive d’attentat contre l’autorité », dans Le Grand 
Soir, 16 avril 2012.
5. Olivier Fillieule, « La police des foules en 
Europe », dans Francis Dupuis-Déri (dir.), À qui la 
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sur le projet de loi 170 », dans Journal des débats de 
la Commission permanente de l’aménagement du 
territoire, vol. 36, no 67, 2010, p. 26 et 33.
Le Québec et l’offensive technocratique 
internationale
1. Dans les pays dont le gouvernement est com-
posé en tout ou en partie de technocrates, c’est le 
premier ministre qui remplit ce rôle. 
2. Hélène Roulot-Ganzmann, « La science, une 
question éminemment politique », dans Le Devoir, 
6 mai 2017. En ligne : https://www.ledevoir.
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science/events/outreach.
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Vers la réforme du mode de scrutin  
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CLÉ 09 — DISCRIMINATION
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En ligne : http://danielturpqc.org/pagetx.php?id=22.

6. Ce document prévoit une réforme du mode de 
scrutin ; l’élection du premier ministre au suffrage 
universel ; il affirme la souveraineté du peuple ; 
il met en place un droit d’initiative législative 
citoyenne ; etc. Il n’aborde pas, cependant, la ques-
tion du statut politique du Québec et ne vise donc 
pas à modifier la structure fédérale canadienne. 
7. Jonathan Trudel, « Benoît Pelletier brasse la 
cage », dans L’actualité, 2 juillet 2010. En ligne : 
http://lactualite.com/politique/2010/07/02/
benoit-pelletier-brasse-la-cage/.

CLÉ 14 — RELATIONS INTERNATIONALES
Trump et la théâtralisation de la frontière 
québéco-américaine
1. Les résultats présentés dans ce texte sont en 
grande partie tirés de : Mathilde Bourgeon, Thalia 
D’Aragon-Giguère, et Élisabeth Vallet, « Les flux 
migratoires à la frontière québéco-américaine », 
dans Québec Studies, vol. 64, 2017.
2. Pour les articles sur le sujet, voir : Radio-Canada. 
En ligne : https://ici.radio-canada.ca/sujet/deman-
deurs-asile-refugies-immigration ; La Presse. En 
ligne : http://www.lapresse.ca/actualites/national/ ; 
Le Devoir. En ligne : https://www.ledevoir.com/
motcle/demandeur-d-asile ; Le Journal de Montréal. 
En ligne : http://www. journaldemontreal.com/
recherche?q=demandeurs%20d%27asile ; Le Journal 
de Québec. En ligne : http:// www.journaldequebec.
com/recherche?q=demandeurs+d%27asile.
3. Organisation des Nations Unies, Convention 
relative au statut des réfugiés, Genève, 1951. 
RTNU 189 no 2545, p. 137, art. 31 (entrée en vigueur : 
22 avril 1954). En ligne : https://treaties.un.org/doc/
Publication/UNTS/Volume%20189/ v189.pdf.
4. Commission de l’immigration et du statut de 
réfugié du Canada. Demandes d’asile (sous le régime 
du nouveau système) par pays présenté comme pays 
de persécution – 2017, 2017. En ligne : www.irb-cisr.
gc.ca/Fra/RefClaDem/stats/Pages/SPRStat2017.aspx ; 
Commission de l’immigration et du statut de réfugié 
du Canada. Demandes d’asile (sous le régime du nou-
veau système) par pays présenté comme pays de per-
sécution – 2018, 2018. En ligne : www.irb-cisr.gc.ca/
Eng/RefClaDem/stats/Pages/RPDStat2018.aspx.
5. Jade Boivin, Communication et politiques 
publiques : étude comparée de la construction du 
discours des administrations Trump et Trudeau sur 
les politiques d’immigration et de relations inter-
nationales, le cas des réfugiés, des demandeurs 
d’asile et des immigrants, mémoire présenté comme 
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exigence partielle à la maîtrise en communication, 
Université du Québec à Montréal, 2017, p. 5-11.
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Ban. Who Is Still Barred ? », dans New York Times, 
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Temporary Protection for Haitians », dans New York 
Times, 20 novembre 2017. En ligne : https://www.
nytimes.com/2017/11/20/us/haitians-temporary- 
status.html.
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dans New York Times, 8 janvier 2018. En ligne : 
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Mathilde Bourgeon, Thalia D’Aragon-Giguère, et 
Élisabeth Vallet, « Les flux migratoires à la fron-
tière québéco-américaine », dans Québec Studies, 
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du Canada, Demandes d’asile : Interceptions par la 
GRC, 2018. En ligne : https://www.ca nada.ca/fr/
immigration-refugies-citoyennete/services/refugies/
demandes-asile.html.

13. Gouvernement du Canada, Traitement au 
Canada des demandes de statut de réfugié : 
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https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies- 
citoyennete/organisation/publications-guides/
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https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1018824/
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sion ; Gouvernement du Canada, Demandes d’asile 
en 2017 : Interceptions par la GRC, 2018. En ligne : 
https:// www.canada.ca/fr/immigration-refugies-ci-
toyennete/services/refugies/demandes-asile-2017.
html.
15. Entrevue réalisée par Mathilde Bourgeon et 
Thalia D’Aragon-Giguère avec un spécialiste en 
droit de l’immigration, le 13 juin 2017. Anonymat 
requis (nom, lieu).
16. Ibid.
17. Fanny Lévesque, « Demandeurs d’asile : des 
manifestants ont bloqué l’A15 à Lacolle », dans 
La Presse, 19 mai 2018. En ligne : www.lapresse.
ca/actualites/201805/19/01-5182469-demandeurs-
dasile-des-manifestants-ont-bloque-la15-a-lacolle.
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« Migrants irréguliers : l’opposition se range der-
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20. Voir l’image associée à l’article :  
Philippe-Vincent Foisy, « D’où viennent les deman-
deurs d’asile qui traversent la frontière ? », dans 
Radio-Canada, 10 mai 2018. En ligne : https://ici.
radio-canada.ca/nouvelle/1100008/demandeurs- 
asile-provenance-frontiere-nigeria-canada- 
etats-unis.
21. Entrevue réalisée par Thalia D’Aragon-Giguère 
avec une résidente de la commune d’Hemmingford, 
21 mai 2018. Anonymat requis (nom), Hemmingford 
(QC), Canada.
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dans La Presse, 13 juillet 2018. En ligne : www.
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été », dans Le Devoir, 17 mai 2018. En ligne : https://
www.ledevoir.com/politique/canada/528183/l-
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renforts-a-roxham-cet-ete.
24. Nombre d’interceptions moyen de janvier à juin 
2017 : Gouvernement du Canada, Demandes d’asile en 
2017 : Interceptions par la GRC, 2018. En ligne : https://
www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/
services/refugies/demandes-asile-2017.html.
25. Gouvernement du Canada, Demandes d’asile : 
Interceptions par la GRC, 2018. En ligne : https://
www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyen-
nete/services/refugies/demandes-asile.html.
26. Camille Garnier et Guillaume St-Pierre - 
Agence QMI, « Des migrants en détention de plus 
en plus longtemps », dans TVA Nouvelles, 8 mai 
2018. En ligne : www.tvanouvelles.ca/2018/05/08/
des-migrants-en-detention-de-plus-en-plus- 
longtemps.

CLÉ 15 — JUSTICE
Accessibilité à la justice : réflexions et pistes  
de solution
1. Avec la collaboration de Loris Bénaiteau, sta-
giaire en droit.
2. Centre communautaire juridique de Québec, 
Barème des revenus annuels (bruts) de l’aide juri-
dique 2018, 2018. En ligne : http://aidejuridiqueque-
bec.qc.ca/qui_est_admissible/baremes.
3. Jeune Barreau de Montréal, Rapport du 
JBM sur le système d’aide juridique québécois, 

2015. En ligne : http://ajbm.qc.ca/wp-content/
uploads/2015/08/rapportaidejuridiquevf. 
compressed.pdf.
4. Aide juridique de l’Ontario, Manuel de tarif et de 
facturation, 2015. En ligne : https://www.legalaid.
on.ca/fr/info/manuals/Tariff %20Manual_fr.pdf.
5. INFRAS inc., Enquête sur le sentiment d’accès 
et la perception de la justice au Québec, 2016. En 
ligne : https://www.justice.gouv.qc.ca/fileadmin/
user_upload/contenu/documents/Fr__francais_/
centredoc/rapports/ministere/RapportFinal_
SondageJustice_MJQ_INFRAS_2016-ob.pdf.
6. Ibid.
7. Barreau du Québec, La tarification horaire à 
l’heure de la réflexion, 2016. En ligne : https://www.
barreau.qc.ca/pdf/publications/2016-rapport- 
tarification-synthese.pdf.
8. Les organisations certifiées « B Corp » répondent 
à des normes élevées en matière de performance 
sociale et environnementale, de transparence 
publique et de responsabilité juridique afin de trou-
ver un équilibre entre les bénéfices et les objectifs. 
Pour en apprendre davantage sur la certification 
« B Corp », voir : http://www.bcorpordanbyation.net/

CLÉ 16 — TRAVAIL
L’humain au centre des stratégies d’entreprise : 
portrait d’une révolution annoncée dans  
le monde du travail
1. GSoft est une entreprise montréalaise de produits 
technologiques, qui cherche à tirer profit de la révo-
lution numérique pour redéfinir le fonctionnement 
des entreprises. Sa mission est de « révolutionner le 
monde du travail en mettant les humains au cœur 
des organisations ». L’entreprise décrit respectivement 
ses deux produits phares, Sharegate et Officevibe, 
comme leur « producteur d’experts des nouvelles 
technologies » et « leurs créateurs de meilleurs lea-
ders ». Sharegate simplifie l’adoption de la plateforme 
Office 365 de Microsoft, pour aider les organisations 
à créer leur environnement de travail numérique. 
Officevibe, pour sa part, accompagne les gestion-
naires pour qu’ils deviennent de meilleurs leaders, en 
prenant le pouls de leur équipe et en leur donnant le 
pouvoir de prendre de meilleures décisions. 
2. Gallup, State of the American Workplace. 2017. En 
ligne : https://news.gallup.com/reports/199961/7.
aspx.
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CLÉ 17 — CONSOMMATION
Le mouvement végane :  
vers une révolution tranquille ?
1. Philip Low, The Cambridge  Declaration 
on Consciousness, 2012. En ligne : http://
fcmconference.org/img/Cambridge 
DeclarationOnConsciousness.pdf. 
2. Stephen J. Dubner, The Invisible Paw, 2018. 
En ligne : http://freakonomics.com/podcast/
animal-economics/.
3. Renan Larue et Valéry Giroux, Le véganisme, 
Paris, PUF, 2017.
4. https://www.vegansociety.com/
5. Sylvain Charlebois, « The Conversation: Young 
Canadians lead the charge to a meatless Canada », 
dans Dal News, 16 mars 2018. En ligne : https://www.
dal.ca/news/2018/03/16/the-conversation-young- 
canadians-lead-the-charge-to-a-meatless-c.html.
6. The Nielsen Company, Plant-Based Proteins Are 
Gaining Dollar Share Among North Americans, 2017. 
En ligne : http://www.nielsen.com/us/en/insights/
news/2017/plant-based-proteins-are-gaining-dollar-
share-among-north-americans.html.
7. « ‘Plant-Based’ Will Be The Hottest Food 
Trend Of 2018 : Report », dans Huffington Post, 
24 novembre 2017. En ligne : https://www.huffing-
tonpost.ca/2017/11/24/plant-based- 
food_a_23287312/.
8. Josée Blanchette, « Médecin de cœur », dans Le 
Devoir, 17 mars 2017. En ligne : https://www.lede-
voir.com/opinion/chroniques/494179/medecin- 
de-coeur.
9. Robert Beauchemin, « Total végétal », dans 
La Presse, 15 avril 2005.
10. Isabelle Morin, « Vivre avec un ado végé », dans 
La Presse, 14 septembre 2017. En ligne : http://www.
lapresse.ca/vivre/gourmand/cuisine/201709/14/01-
5133188-vivre-avec-une-ado-vege.php.
11. Audrey Lavoie, « Quatre activités gour-
mandes pour le week-end », dans Journal 
Métro, 2 novembre 2017. En ligne : http://
journalmetro.com/plus/bouffe/1220933/
quatre-activites-gourmandes-pour-le-week-end/.
12. Stéphanie Bérubé, « Le nouveau Guide ali-
mentaire inquiète les producteurs laitiers », dans 
La Presse, 28 juillet 2017. En ligne : http://www.
lapresse.ca/actualites/sante/201707/27/01-5120006-
le-nouveau-guide-alimentaire-inquiete-les-
producteurs-laitiers.php.

13. Voir notamment Emily Court, « Major Canadian 
Pizza Chain Expands Vegan Menu », dans Plant 
Based News, 22 janvier 2018. En ligne : https://www.
plantbasednews.org/post/canadian-pizza-chain-
expands-vegan-menu ; Jemina Webber, « Major Fast 
Food Chain A&W To Launch Vegan Beyond Burgers 
Across Canada », dans Livekindly, 14 janvier 2018. 
En ligne : https://www.livekindly.co/major-fast-
food-chain-aw-to-launch-vegan-beyond-burgers-
across-canada/ ; Janis Le Dalour, « Un menu végé 
au Thazard », dans Voir, 9 avril 2018. En ligne : 
https://voir.ca/voir-la-vie/restos/2018/04/09/
un-menu-vege-au-thazard/.
14. Montreal Gazette editorial board, « Editorial: 
Montreal’s calèche ban is long overdue », dans 
Montreal Gazette, 15 juin 2018. En ligne : http://
montrealgazette.com/opinion/editorials/
editorial-montreals-caleche-ban-is-long-overdue.
15. François Messier, « La science l’a emporté sur la 
volonté d’interdire les pitbulls, reconnaît Coiteux », 
dans Radio-Canada, 6 juin 2018. En ligne : https://
ici.radio-canada.ca/nouvelle/1105363/chiens-dan-
gereux-pitbulls-projet-loi-martin-coiteux-regles- 
applicables-eleveurs.
16. Théo Ribeton, V comme Vegan, Paris, Nova, 
2017.

CLÉ 19 — VILLES
Les municipalités comme tremplins potentiels 
de la participation citoyenne
1. Pour en savoir plus sur la participation électorale 
au palier municipal au Québec, voir Gouvernement 
du Québec, ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire, « Candidatures, résultats 
et statistiques », 2017. En ligne : https://www.elec-
tionsmunicipales.gouv.qc.ca/candidatures- 
resultats-et-statistiques/#c9380.
2. Alexandre Shields, « Eau potable : les muni-
cipalités vont s’adresser aux tribunaux », dans 
Le Devoir, 26 mai 2018.
3. Alexis de Tocqueville, De la démocratie en 
Amérique. Tome 1, Paris, Gallimard, 1986, p. 112-113.
La migration de la ville à la campagne 
des citadins et les défis de cohabitation, 
d’embourgeoisement rural et de gouvernance
1. Pour un historique de ce repeuplement québé-
cois, voir Myriam Simard, « Nouvelles populations 
rurales et conflits au Québec : regards croisés avec 
la France et le Royaume-Uni », dans Géographie, 
Économie, Société, vol. 9, no 2, 2007.

Que�bec 2019.indd   325 18-09-12   10:41



326 — L’ÉTAT DU QUÉBEC 2019

2. La définition du rural est celle du recensement 
canadien et renvoie à la « population qui vit à 
l’extérieur des centres de 1000 habitants ou plus ; 
OU la population qui vit à l’extérieur des centres 
dont la densité équivaut à 400 habitants ou plus 
par kilomètre carré ». Voir Valerie du Plessis et al., 
« Definitions of Rural », dans Rural and Small Town 
Canada Analysis Bulletin, vol. 3, no 3, 2001.
3. Les néoruraux sont les individus qui vivent en 
permanence dans une municipalité rurale depuis 
un minimum de 1 an et un maximum de 20 ans. 
Quant aux ruraux de longue date, ils sont nés dans 
une localité rurale et y vivent toujours malgré des 
migrations temporaires OU y vivent en permanence 
depuis plus de 20 ans sans y être nés.
4. Voir Myriam Simard et Laurie Guimond, « Que 
penser de l’embourgeoisement rural au Québec ? 
Visions différenciées d’acteurs locaux », dans 
Recherches sociographiques, vol. 53, no 3, 2012. 

CLÉ 20 — PATRIMOINE
Conjuguer participation citoyenne  
et patrimoine grâce au territoire
1. Au Québec, la Loi sur le patrimoine culturel 
comprend, dans une grande diversité d’échelles 
et d’époques, des biens de nature immatérielle et 
matérielle qui bénéficient d’un statut patrimonial. 
Ils peuvent être cités par une municipalité, classés 
par le ministre de la Culture et des Communications 
ou déclarés par le gouvernement du Québec, en 
vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. Voir : 
Ministère de la Culture et des Communications, 
« Patrimoine ». En ligne : https://www.mcc.gouv.
qc.ca/index.php?id=4960.
2. À ce sujet, voir : Martin. M. Drouin, Le combat du 
patrimoine à Montréal (1973-2003), Québec, Presses 
de l’Université du Québec, 2005.
3. À ce sujet, voir les actes du Sommet :  
Sommet national du patrimoine bâti du Québec, 
Ensemble pour la mise en valeur de notre 
territoire, 2017. En ligne : https://sommetpatri-
moinebati.ca.
4. Les quatre orientations sont les suivantes : 
société ; création, production et diffusion ; terri-
toire ; économie. La politique est complétée par 
un volet sur les engagements envers les Premières 
Nations et les Inuits.
5. Parmi celles-ci : 
Doter le Québec de la toute première stratégie 
gouvernementale en architecture ; Investissement 
de 35,5 M $ afin de bonifier le Fonds du patrimoine 

culturel québécois pour améliorer le soutien à la 
connaissance, à la protection, à la mise en valeur et 
à la transmission de ce patrimoine ;
Investissement de 25 M $ pour soutenir la protec-
tion, la mise en valeur et la transmission de notre 
patrimoine religieux.
6. Conseil de l’Europe. Convention de Faro sur 
la valeur du patrimoine culturel pour la société, 
2005. En ligne : https://www.coe.int/en/web/
culture-and-heritage/faro-convention.
7. Cette activité a donné lieu à la publication d’un 
guide en ligne. Voir : ICOMOS Canada, Guide pra-
tique d’urbanisme tactique appliqué au patrimoine, 
2016. En ligne : https://view.joomag.com/guide-pra-
tique-sur-lurbanisme-tactique-appliqu%C3%A9-
au-patrimoine-1/0175443001476738752.
8. L’expression « urbanisme tactique » est attribuée 
au jeune urbaniste américain Mike Lydon, qui fut 
l’un des premiers à l’utiliser. Voir : Mike Lydon, 
Anthony Garcia et Anthony Tepedino, Tactical 
Urbanism : short term action, long term change, 
Washington, Island Press, 2015.
9. Il faut pour cela que l’on considère l’architecture 
et le patrimoine bâti comme des œuvres d’art à part 
entière. 
10. John Dewey, Art as Experience, New York, 
TarcherPerigee, 1931.
11. Conseil de l’Europe, Convention de Faro sur 
la valeur du patrimoine pour la société. Article 12 : 
Accès au patrimoine culturel et participation 
démocratique, 2005. En ligne : https://www.coe.
int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/
rms/0900001680083748.
12. Ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire, Projet de loi no 121 : 
Loi augmentant l’autonomie et les pouvoirs de la 
Ville de Montréal, métropole du Québec, Québec, 
Gouvernement du Québec, 2017.
13. Ministère des Affaires municipales et de l’Oc-
cupation du territoire, Projet de loi n 122 : Loi visant 
principalement à reconnaître que les municipalités 
sont des gouvernements de proximité et à augmenter 
à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs, Québec, 
Gouvernement du Québec, 2017.
14. Ordre des Architectes du Québec. Livre blanc 
pour une politique québécoise de l’architecture. 
Appuis, vision, jalons, 2018. En ligne : https://www.
oaq.com/lordre/pqa.html
15. Principes-clés de la démarche qui ont participé 
au constat de l’OAQ : 1. Le développement durable ; 
2. L’exemplarité de la commande publique ; 3. Une 
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vision pour le patrimoine ; 4. La sensibilisation ; 
5. La participation citoyenne ; 6. L’accessibilité 
universelle ; 7. La reconnaissance de l’apport de la 
discipline architecturale.
16. L’Alliance Ariane est composée d’organisations 
et d’experts réunis dans une vision commune : que 
l’aménagement du territoire et l’urbanisme soient 
une priorité au Québec.
17. Statistiques du CPRQ (2013) : 2751 édifices de 
toutes époques. En 2015, 456 églises étaient en muta-
tion depuis 2003. En 12 ans, 350 églises vendues, 220 
ont acquis une nouvelle fonction. Parmi ce nombre, 
une centaine est passée aux mains des municipalités.

18. L’inventaire des lieux de cultes du 
Québecprésente l’ensemble de ce corpus de 
manière détaillée en ligne : http://www.lieuxde-
culte.qc.ca/
19. C’est le cas de la démolition de l’église Notre-
Dame-de-Fatima à Jonquière en février 2017. Ce 
triste exemple témoigne que la sensibilisation 
populaire, voire un statut de protection, ne suf-
fisent pas toujours pour sauver ces édifices de la 
disparition. 
20. Un de ces exemples : Le centre Sainte-
Germaine-Cousin situé à Pointe-aux-Trembles.
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