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1. Contexte 
 

La pauvreté constitue un phénomène social complexe qui comporte différentes dimensions 

et qui peut inscrire les individus dans un mécanisme d’exclusion sociale. Depuis le milieu 

des années 1980, la répartition des revenus dans les pays industrialisés s’est effectuée de 

façon toujours plus inégalitaire, accentuant l’écart entre les riches et les pauvres (Keeley, 

2018; OCDE, 2016,2019). Le Québec n’y échapperait pas (Torres, 2021). Diverses 

tendances lourdes telles que la mondialisation, les innovations technologiques, les 

changements climatiques, l’immigration et l’orientation des politiques publiques ont 

favorisé la progression des écarts de revenus (Nations Unies, 2020). Dans ce contexte, la 

pauvreté représente un défi sociétal de premier plan, au Québec comme ailleurs en 

Occident1. 

 

Selon les écrits, la situation de pauvreté peut être temporaire, cyclique ou permanente et 

elle peut se vivre différemment selon l’âge ou la communauté, selon le genre (objet du 

présent mémoire) ou de l’appartenance ethnique, incluant les personnes réfugiées. Elle peut 

aussi être exacerbée par des effets de conjonctures, telle la pandémie mondiale de COVID-

19 qui a pu faire basculer dans la pauvreté certains groupes vivant à la lisière des seuils de 

faible revenu ou même des individus de classe moyenne (Généreux et al., 2021; Houle, 

2020; Institut national de santé publique du Québec, 2020). Enfin, les facteurs de risque à 

la pauvreté sont nombreux et ils ont tendance à se potentialiser entre eux (Centre d’étude 

sur la pauvreté et l’exclusion, 2018; Garthwaite et al., 2016; INSPQ, 2020, 2021; 

Woodward et Kawachi, 2000). 

 

Enfin, la situation de certains groupes spécifiques vivant en situation de pauvreté est peu 

connue du grand public et peu documentée dans la littérature scientifique. C’est notamment 

le cas de la pauvreté vécue chez les hommes, de son évolution selon les groupes d’âge et 

 
1 Mesurées à partir du coefficient de Gini, les inégalités de revenus au Québec seraient passées d’un 

coefficient de 0,269 en 1990 à 0,288 en 2017 (INSPQ, 2021).  
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selon les parcours de vie, et des conséquences spécifiques sur leur santé physique et 

mentale d’être en situation de précarité économique.  

 

Le présent mémoire veut brièvement contribuer à rendre visible le phénomène de pauvreté 

au masculin afin que les acteurs, que ce soient les décideurs politiques ou les intervenants, 

puissent être sensibilisés à cette réalité. À cette fin, le document présente un portrait 

synthétique de la pauvreté chez les hommes, il identifie un certain nombre d’enjeux 

susceptibles de mobiliser les acteurs et propose des recommandations pour mieux 

comprendre les hommes en situation de pauvreté et mieux répondre à leurs besoins au 

regard des réalités masculines. 

 

Les partenaires communautaires qui ont collaboré à la rédaction de l’actuel document sont 

avisés en matière de réalité masculine. Le Regroupement provincial en santé et bien-être 

des hommes (RPSBEH) représente plus de 100 membres répartis à travers le Québec tandis 

que le Regroupement pour la valorisation de la paternité (RVP) regroupe plus de 250 

membres sur le territoire de la province. Ce sont des organisations implantées depuis 2011 

en ce qui concerne le RPSBEH et depuis 1997 pour le RVP. Ainsi, elles cumulent plus de 

350 membres, plusieurs années d’expérience et sont les spécialistes terrain de la santé et 

du bien-être des hommes et des pères au Québec. 

 

2. Santé et pauvreté chez les hommes 
 

Les liens existants entre les inégalités de revenu et l’état de santé sont bien documentés 

(McCartney et al., 2019; INSPQ, 2021). Déjà, en 2008, la Commission des déterminants 

sociaux de la santé (2008) de l’Organisation mondiale de la santé, posait les fondements 

de la relation entre les inégalités de revenu et la santé. Ainsi, l’espérance de vie, qui est un 

indicateur synthétique de l’état de santé d’une population, fluctue selon les quintiles de 

revenus.  
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En ce qui a trait aux hommes, un écart de dix ans quant à l’espérance de vie en bonne santé 

distingue ceux vivant au Québec dans des territoires les plus favorisés (78,3 ans) par 

rapport à ceux résidant dans des territoires les plus défavorisés (68,6 ans). Cet écart serait 

moins marqué entre les femmes appartenant à ces deux catégories de territoires. Des  

chercheurs de l’Institut de la santé publique du Québec s’inquiètent du fait qu’au chapitre 

de l’espérance de vie, la tendance récente traduit des écarts plus marqués entre les hommes 

favorisés sur le plan socioéconomique et ceux qui sont défavorisés (INSPQ, 2021). Constat 

analogue repris par Statistique Canada (2018) à partir d’un autre indicateur, soit celui du 

taux de mortalité par quintiles de revenu. Ainsi, en 2011, l’écart des taux de mortalité entre 

le premier et le dernier quintile de revenu chez les hommes était plus élevé que celui 

enregistré chez les femmes2. 

 

Toujours en matière de santé, selon des écrits recensés par Desgagnés (2019), les hommes 

en situation de pauvreté seraient plus à risque de décéder par accident, suicide, cirrhose et 

homicide. Aussi, ils sont moins nombreux, en proportion à avoir un médecin de famille et 

à consulter en cas de besoin. Enfin, ils sont, en proportion, plus nombreux que les autres à 

garder leur vie privée pour eux-mêmes et à n’avoir aucune idée de l’aide disponible 

(Dupéré et al., 2016).  

 

3. Évolution de la pauvreté selon le genre et socialisation 

masculine 
 

Deux tendances méritent une attention particulière : l’évolution de la pauvreté selon le 

genre et le rôle de la socialisation masculine en situation de pauvreté. Ces deux dimensions, 

dans les écrits, nous accompagnent pour mieux décrire la pauvreté au masculin et pour 

mieux l’interpréter selon certains codes culturels associés à la masculinité plus 

traditionnelle. 

 

 
2 À partir des données du tableau  13-10-0759-01 Mortalité sur cinq ans, selon les quintiles de revenu et le 

sexe, de Statistique Canada (2018), l’estimation de l’écart selon le sexe serait de 24 % plus élevé chez les 

hommes. 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1310075901
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1310075901
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Une évolution selon le genre 

   

Historiquement, au Québec, les taux de personnes vivant avec un faible revenu ont toujours 

été plus élevés chez les femmes que chez les hommes. Mais de nouvelles tendances 

s’installent progressivement au profit d’une réduction de l’écart entre les hommes et les 

femmes sur le plan de la pauvreté. Par exemple, en 2021, l’écart entre hommes et femmes 

selon la mesure de faible revenu après impôt était de 2 %3. Cette nouvelle tendance est 

conditionnée par différents facteurs. Trois d’entre eux attirent l’attention selon des écrits : 

le fait qu’à compter des années 2000, la croissance annuelle du taux horaire chez les 

femmes a été supérieure à celle chez les hommes (Cloutier-Villeneuve, 2014), que le 

revenu moyen de travail des hommes de 18 à 24 ans en 2012 était inférieur à celui des 

femmes du même groupe d’âge annonçant potentiellement un renversement générationnel 

de la situation actuelle selon le sexe globalement plus favorable aux hommes (Duclos, 

2013), enfin, que le taux de décrochage scolaire est une fois et demie plus élevé chez les 

garçons que chez les filles (Conseil du statut de la femme, 2016).  

 

À ces considérations, s’ajoute une nouvelle donnée : en 2009, les hommes âgés de moins 

de 25 ans étaient le seul groupe dont le taux de personnes vivant avec un faible revenu était 

supérieur à celui des femmes du même groupe d’âge (MSSS, 2011). En complément, un 

sondage SOM (2021) a mis en perspective l’impact négatif qu’a eu la pandémie sur le 

groupe d’hommes âgés de moins de 25 ans : faible revenu, précarité financière, en 

chômage, indice de détresse psychologique élevée, santé mentale détériorée depuis le début 

de la pandémie, insatisfaction quant à leur vie personnelle, difficulté devant les 

changements occasionnés par la pandémie (SOM, 2021). Ces facteurs composent une toile 

de fond qui intègre à la fois des problèmes socioéconomiques et des difficultés vécues sur 

le plan de la santé mentale, potentialisant ainsi les facteurs de risque entre eux.  

 

La pauvreté chez les hommes : contradiction entre identité masculine et vulnérabilités 

 
3 Selon la mesure de faible revenu après impôt de Statistique Canada, en 2021, le taux de faible revenu était 

respectivement de 10,7 % pour les hommes et de 12,7 % pour les femmes au Québec. 

Statistique Canada : https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/cv.action?pid=1110013501   

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/cv.action?pid=1110013501


 

5 
 

 

Certains travaux ont exploré l’influence des normes masculines plus traditionnelles sur le 

parcours de pauvreté de certains hommes. Notamment, les travaux de Dupéré 

(Dupéré,2011; Dupéré et al., 2016) et de Desgagnés (2016, 2019) ont permis de mieux 

comprendre leur rôle dans la manière de vivre la pauvreté chez des hommes et d’expliquer 

par le fait même pourquoi ils avaient tendance à se tenir à distance des formes d’aide et de 

services, même dans des situations de vulnérabilités extrêmes. Selon Desgagnés (2019), 

les études ayant porté sur le sujet poseraient deux constats principaux. En premier lieu, 

l’existence d’un lien entre santé, pauvreté et masculinité. En second lieu, l’importance des 

rôles de travailleur et de pourvoyeur dans l’esprit d’hommes étant en situation de pauvreté 

et la souffrance qui en découle en raison de leur incapacité à assumer ces rôles.  

 

D’une manière plus générale, il est remarqué dans les écrits la volonté des hommes de 

garder pour eux leurs vulnérabilités et d’être autonomes, ce qui les mettrait à distance des 

sources d’aide et de services (Dupéré et al., 2016; Roy et al., 2022; Tremblay et al., 2015). 

Malgré le recul de la masculinité dite traditionnelle (Bertrand et al., 2015; Caslelain-

Meunier, 2012; Roy, 2019; Tremblay, 2012), notamment chez les nouvelles générations 

d’hommes pour qui certains auteurs évoquent un véritable changement de garde 

générationnel sur ce plan (Anderson, 2009; McCormack, 2010, 2011), il n’en demeure pas 

moins que les jeunes hommes d’aujourd’hui manifesteraient les mêmes réticences que leurs 

aînés à consulter en cas de besoin d’aide (Tremblay et al., 2015). 

 

 

4. Des groupes d’hommes prioritaires 
 

Certains groupes d’hommes apparaissent plus vulnérables au regard de la pauvreté 

(Boccanfuso, 2013 ; Desgagnés, 2016, 2019). Sans être exclusifs et au regard de la 

littérature scientifique, trois d’entre eux sont apparus prioritaires pour les fins du mémoire : 

 

- Les jeunes hommes :  ils cumulent différents facteurs de risque faisant, en sorte, 

qu’en cas de précarisation économique, ils sont largement dépourvus, leur degré de 
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résilience est plus faible et ils sont davantage susceptibles d’être affectés par un 

niveau de détresse psychologique élevé. Dans l’analyse du groupe des jeunes 

hommes défavorisés sur le plan socioéconomique, il faut distinguer les 18-24 ans 

des 25-34 ans. La nature et l’ampleur des problèmes vécus ne seraient pas 

nécessairement identiques pour chacun des groupes d’âge, notamment les plus 

jeunes étant plus défavorisés concernant le travail et le revenu (SOM, 2021). 

 

- Les hommes vivant dans la rue : l’itinérance est une figure centrale de la pauvreté 

masculine. Et pour cause : les hommes représentent 89 % des personnes en situation 

d’itinérance de rue et 81 % de celles se trouvant dans une ressource d’hébergement 

d’urgence (MSSS, 2022). Les principaux facteurs associés aux hommes dérivant 

vers l’itinérance sont les problèmes liés à la consommation de substances 

psychoactives et à la pratique des jeux de hasard et d’argent, l’incarcération, les 

ruptures conjugales et les pertes d’emploi (MSSS, 2022). Les problèmes de 

dépendance seraient le premier facteur de perte d’un logement (Latimer et 

Bordeleau, 2019). Pour leur part, Gaetz et al. (2016) soulignent que, chez les jeunes 

en situation d’itinérance, la majorité serait sous-scolarisée, n’ayant pas obtenu un 

diplôme d’études secondaires (DES). 

 

- Les hommes vivant seuls : la pauvreté est nettement plus importante chez ce 

groupe. De fait, le taux de faible revenu des hommes vivant seuls est 2,5 fois plus 

élevé que celui de l’ensemble des hommes (Centre d’étude sur la pauvreté et 

l’exclusion, 2014). À partir d’écrits scientifiques consultés par Desgagnés (2019), 

il appert que la pauvreté des hommes seuls de moins de 65 ans au Québec, depuis 

1990, a progressé d’une manière continue et elle s’est aussi aggravée à la fois. 

Enfin, dans leur rapport concernant le portrait social et de santé des hommes au 

Québec (Roy, Tremblay et al., 2017), les auteurs avaient aussi retenu les hommes 

vivant seuls parmi les cibles prioritaires d’intervention, notamment en raison du fait 

qu’en cas d’adversité, telle qu’une situation temporaire ou permanente de pauvreté, 

ils ne pouvaient véritablement compter sur un réseau de soutien social. Rappelons 

que, chez les jeunes âgés de 15 à 29 ans, deux fois plus de garçons que de filles (8,6 

% c. 4,3 %) estimaient en 2009-2010 pouvoir compter sur un soutien social qualifié 

de faible ou de modéré (Institut de la statistique du Québec, 2014).  

 

5. Recommandations 
 

Afin de mieux répondre aux défis de la pauvreté chez certains groupes d’hommes, les 

recommandations suivantes sont proposées : 

 

Développement des connaissances 

- Produire des recherches visant à mieux comprendre les réalités des hommes en 

situation de pauvreté afin de mieux intervenir auprès d’eux. 
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- Évaluer l’impact de la pauvreté sur les trajectoires de vie des jeunes hommes, des 

jeunes pères et des membres de leur famille. 

 

Politiques publiques 

- Favoriser une cohérence en matière de plans d’action ministériels en santé et 

services sociaux, en emploi et solidarité sociale et en éducation afin de lutter 

efficacement et globalement sur la pauvreté des hommes et des femmes. 

 

- En matière d’itinérance, mettre sur pied des stratégies et des mesures préventives 

favorisant l’accès à une gamme de services en tenant compte des besoins perçus 

par les hommes eux-mêmes.  

 

Intervention et formation 

- Assurer la formation de tous les intervenants œuvrant auprès des hommes 

défavorisés sur le plan socioéconomique concernant les réalités masculines en y 

intégrant un volet sur les spécificités des hommes en situation de pauvreté. 

- Élaborer un programme préventif en santé mentale adapté aux réalités masculines 

afin de mieux rejoindre les hommes défavorisés sur le plan socioéconomique. 

 

- Accroître les ressources de travailleurs de rue pour mieux rejoindre les hommes en 

situation d’itinérance, tout particulièrement les plus jeunes, afin de les accompagner 

dans une perspective de prise en charge et de sortie de la rue. 

 

- Accroître la réussite scolaire des garçons4 dans les écoles par des stratégies 

individuelles et collectives, en collaboration avec les acteurs au sein de la 

communauté et selon une approche basée sur les besoins perçus des jeunes 

hommes. 

 

- Accroître les efforts pour sensibiliser la population concernant les réalités 

masculines, notamment en ce qui a trait à la normalisation et à la valorisation de la 

demande d’aide chez ces derniers. 

 

- Développer un outil complet et adapté permettant le référencement efficace des 

hommes en contexte de pauvreté vers des ressources qualifiées. 

 

- Soutenir financièrement les organismes communautaires et les projets qui 

supportent les groupes d’hommes prioritaires afin qu’ils aient les ressources 

disponibles nécessaires pour accompagner et accueillir les hommes dans le besoin. 

 

 

 
4 Voir à cet égard, le Plan stratégique 2023-2027 du ministère de l’Éducation du Québec (MEQ, 2023) 
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6. Conclusion 
 

En conclusion, les résultats de diverses recherches sur les masculinités invitent à considérer 

l’importance de mieux comprendre la problématique de la pauvreté chez les hommes pour 

mieux définir les politiques et les interventions à conduire, et de cibler l’action vers ceux 

qui sont davantage vulnérables et en souffrance. Cette dernière est souvent invisible et 

mésinterprétée en raison de certaines normes de masculinité plus traditionnelle.  

 

Certains groupes d’hommes composent d’anciens et de nouveaux visages de la pauvreté 

au Québec. Par exemple, des réalités davantage connues comme l’itinérance de rue, mais 

d’autres qui ont surgi dans le temps, notamment à la faveur de la pandémie, telle la pauvreté 

des jeunes hommes. Ces groupes posent des défis additionnels en raison de leur volonté 

d’être autonomes et de ne pas solliciter de l’aide en cas de besoin. Malgré l’évolution des 

masculinités vers des modèles plus ouverts et plus diversifiés, ce constat demeure toujours 

actuel, y compris chez les nouvelles générations d’hommes. 

 

Les recommandations proposées dans ce mémoire ont à la fois une portée générale et 

spécifique aux hommes. Elles ont été retenues en fonction des constats soulevés 

privilégiant ainsi certains groupes d’hommes tels, par exemple, les plus jeunes et ceux 

vivant dans la rue.  

 

Collectivement, il appert que l’action auprès des hommes en matière de pauvreté est 

nécessaire, voire incontournable, dans la perspective du bien-être des familles, des 

communautés et de la société. C’est dans cet esprit qu’a été conçu le présent mémoire. 
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