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Introduction 

 

 

La Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse et le CREDOC ont signé une convention de recherche 

couvrant la période 2015 – 2017 ayant pour ambition : 

1. d’identifier les représentations liées au vieillissement, à la retraite, à la dépendance,  

2. de cerner les indicateurs permettant de repérer les séniors de 60-75 ans en risque de 

fragilité 

3. d’apprécier les attentes des 60-75 ans en matière d’accompagnement institutionnel et leur 

sensibilité à la prévention 

4. d’apprécier le profil des bénéficiaires actuels de l’offre de service de la CNAV et d’explorer 

de façon qualitative les facteurs d’adhésion à cette offre de services 

 

Les points 1 à 3 de la convention sont traités grâce au matériau recueilli dans l’enquête du 

CREDOC sur « les Conditions de vie et les Aspirations». En particulier, ce document présente les 

résultats des questions insérées, à la demande de la CNAV, dans la vague de début 2016 de 

l’enquête du CRÉDOC sur « les Conditions de vie et les Aspirations». 

 

Il permet de traiter les trois premiers objectifs de la convention. Le point 4 (observation et 

entretiens individuels longs auprès de bénéficiaires) sera traité ultérieurement ; il fera l’objet d’une 

restitution spécifique. 

 

Précisons que l’enquête a été réalisée online, en décembre 2015 et janvier 2016, auprès d’un 

échantillon représentatif de 3 050 personnes, âgées de 15 ans et plus, sélectionnées selon la 

méthode des quotas. Ces quotas (région, taille d’agglomération, âge, sexe, PCS et type d’habitat) 

ont été calculés d’après les résultats du dernier recensement général de la population. Un 

redressement final a été effectué pour assurer la représentativité par rapport à la population 

nationale de 15 ans et plus 1. 

 

Les enseignements tirés de cette analyse s’organisent autour de quatre grands chapitres : 

 

•  L’identification des représentations liées à l’âge, au vieillissement, à la 
retraite. Quels sont les mots que les Français associent à l’expression « être 
âgé » ? A quel âge est-on âgé aujourd’hui ? L’idée de vieillir inquiète-t-elle nos 
concitoyens, se sentent-ils âgés ? Quels sont les stéréotypes attachés à l’âge ? 
Qu’est-ce que « bien vieillir » et comment faut-il s’organiser pour ce faire ? 
Comment perçoivent-ils la retraite : comme une période de repos, d’ennui ou au 
contraire d’activités choisies et de voyages ; quels sont les motifs d’inquiétude 
relatifs à la retraite ?  

                                                
1  Pour plus de précisions sur les caractéristiques techniques de l’enquête, on pourra se reporter au 
rapport intitulé « Premiers résultats de la vague de début 2016 » (CRÉDOC, avril 2016). 
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• Les séniors et les nouvelles technologies. Quelle place les nouvelles 
technologies prennent-elles quand il s’agit de faciliter le quotidien ? Quelle 
compétence affichent nos concitoyens et quelle aide souhaitent-ils à ce sujet ? 

• Les attentes des séniors en matière d’accompagnement institutionnel et 
leur sensibilité à la prévention. Comment, concrètement, les retraités actuels 
ont-ils anticipé cette situation : ont-ils préparé en amont la gestion de leur futur 
budget, les démarches administratives ou l’organisation de leur temps libre ? De 
quelle façon les actifs de plus de 40 ans anticipent-ils leur future retraite ? Sur 
quels thèmes la population souhaite-t-elle recevoir en priorité de l’information : la 
santé, l’habitat, la prévention des accidents domestiques, les vacances ? Par quel 
canal préfère-t-elle être informée ? Quel est l’intérêt pour les messages de 
prévention ? Quel acteur peut le mieux informer à ce sujet et à quel moment cette 
information doit-elle être délivrée ? 

• Le repérage des séniors présentant un risque de fragilité. Qu’est-ce qu’une 
personne âgée en situation de fragilité ? La population se sent elle, en général, 
capable de faire face à un imprévu ? Comment les 60 ans et plus se situent-ils ? 
Les séniors se perçoivent-ils comme plus isolés que l’ensemble de la population : 
ont-ils le sentiment de voir suffisamment de monde au quotidien ? Ont-ils fait face 
à davantage de facteurs de fragilité et, si oui, auxquels (hospitalisation, accident, 
décès, etc.) ? Comment repérer les 60-75 ans présentant un risque de fragilité ? 
Quelle proportion de cette cible est particulièrement concernée ? Qu’est-ce qui 
protège ou, au contraire, favorise les risques de fragilité ? 
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Synthèse 

 

Le spectre de la dégradation  

Spontanément, les Français recourent à un registre négatif quand ils parlent de la vieillesse : 

diminution ou perte des capacités, vieillesse, dépendance, problème de santé … Seuls 17% des 

répondants emploient un terme positif, tandis qu’une personne sur deux recourt à un registre 

négatif dans au moins une de ses réponses. La perte de tout ou partie de ses capacités (35% 

des répondants l’évoquent, 10% d’entrée) est abordée sous différents aspects : les pertes de 

mémoire, de vue, la surdité, la moindre vitalité, l’isolement. Il n’est pas rare que ce registre soit 

exploré à différentes reprises par une même personne. 25% évoquent la question de la 

dépendance, 25% les problèmes de santé : les maladies, la souffrance, les douleurs, ou 4%, un 

état d’esprit péjoratif (« c’est dans la tête », « se plaindre » « le petit vieux qui se laisse aller »). 

Dites-moi ce que signifie pour vous, personnellement, 
l’expression « être âgé » aujourd’hui ? 

- Champ : ensemble de la population - 
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4

2

1

2

6

9

6

6

11

32

10

1

1

2

5

6

10

8

10

7

17

1

1

1

3

2

7

7

7

3

15

1

1

2

3

2

1

5

1

1

2

1

3

0 10 20 30 40 50 60

Ne répond rien

Nsp

Ca ne veut rien
dire

Etat d esprit

Autre négatif

Stéréotype

Retraite

Santé

Aspect positif

Dépendance

Vieillesse

Diminution, perte

Réponse 1

Réponse 2

Réponse 3

Réponse 4

Réponse 5

Réponse 6

35

38

25

17

25

18

12

4

6

3

 
Source : CREDOC, Enquête Conditions de vie et aspirations, début 2016. 

Exemple de lecture : 32% des répondants, en 1ère réponse, ont évoqué la vieillesse ; 7% l’ont fait en 2ème 
réponse ; 3% en 3ème réponse, 1% en 4ème réponse. Au total, 38% des répondants l’ont évoqué au moins une 

fois dans leurs réponses. 

La vieillesse, c’est les autres 

Lorsqu’on l’interroge, la population fixe une borne d’âge à 70 ans : 70 ans est à la fois la 

médiane de la distribution (la moitié des gens disent qu’on devient âgé avant, la moitié après) et 

aussi le mode : c’est la réponse la plus citée (22%). Plus on prend de l’âge et plus on tend à 

repousser ce seuil de la vieillesse : les moins de 25 ans pensent qu’on est vieux à 64 ans, alors que 

les 70-74 ans portent cette limite à 78 ans. 
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Mais surtout, la plupart de nos concitoyens se disent épargnés par la vieillesse : 13% 

seulement des personnes interrogées se sentent âgées. Ce taux augmente significativement à 70 

ans, mais reste minoritaire puisque seuls 27% des 70 – 74 ans se sentent âgés. La forte 

association spontanée de la vieillesse avec une forme de dégradation physique – et celle 

transparaissant dans les réponses des personnes se disant elles-mêmes âgées – explique que 

probablement que beaucoup hésitent à se placer eux-mêmes dans la catégorie des personnes 

âgées. 

Vous-mêmes, diriez-vous que vous avez l’impression d’être âgé ? 
- Analyse en fonction de l’âge – 

- Champ : ensemble de la population - 

2

8 7
10

11

15

27

39

0

10

20

30

40

15-19 ans 20-29 ans 30-39 ans 40-49 ans 50-59 ans 60-69 ans 70-74 ans 75 ans et
plus  

Source : CREDOC, Enquête Conditions de vie et aspirations, début 2016. 

Pour les enquêtés, «  bien vieillir » renvoie donc avant tout à une forme de maintien dans la 

situation actuelle : rester autonome (42%), être toujours en bonne santé (39%) et, pour 

ce faire : « avoir des amis » (37%) et, aussi, « rester à domicile le plus longtemps 

possible » (32%). Sur cette dernière attente, qui est d’autant plus forte que la personne est âgée, 

la population anticipe assez peu la nécessité de déménager ou d’adapter son logement : elle 

cherche, spontanément, peu d’information sur ce sujet. Autant d’éléments motivant la mise en 

place et le développement de démarche proactive de prévention sur ce thème. 
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Pour vous, « bien vieillir », c’est avant tout : 
- Champ : ensemble de la population - 

42
39

11

4 4

0

10

20

30

40

50

Rester autonome Etre en bonne
santé

Ne pas s’isoler Se maintenir en
bonne forme

physique

Se maintenir en
bonne forme
intellectuelle

 

Et pour « bien vieillir », il faut avant tout : 
- Champ : ensemble de la population - 

37

32

17

10

2

0

10

20

30

40

50

Avoir des amis,
des liens affectifs

Rester à domicile
le plus

longtemps
possible

Avoir un
logement adapté

à sa situation

Avoir des loisirs Avoir un(e) aide
à domicile

 
Source : CREDOC, Enquête Conditions de vie et aspirations, début 2016. 

 

La retraite : une période perçue, le plus souvent, comme idyllique et moins souvent 
associée à la vie de famille qu’avant 

Alors que la vieillesse renvoie spontanément à un champ négatif, la retraite bénéficie, dans 

l’opinion, plutôt d’une bonne image puisque repos, loisirs, voyages et vie en famille arrivent en 

tête des associations. La vie de famille lui est moins souvent associée aujourd’hui qu’hier (en recul 

de 13 points), en liaison notamment avec l’évolution des modes de vie et la progression du célibat 

à l’œuvre dans toute la société française.  

Vous voyez votre retraite plutôt comme une période de …  
- Evolution 1993 – 2016 du cumul des deux réponses – 

- Champ : ensemble de la population - 

48

43

34 35

15

8 7
5 5

50

38

32

22

17
15

10 9
5 4

0

10

20

30

40

50

60

De repos, de
détente

De loisirs De voyages De vie en
famille

D’activité 
associative 
bénévole

De maladie,
de vieillesse

De solitude D’ennui D’activité 
professionnelle 

choisie

[Nsp]

1993

2016

- 13 points

+ 12 points

 
Source : CREDOC, Enquête Conditions de vie et aspirations, début 2016, 

Enquête pour l’Association Française des Banques 1993 

La légère hausse des associations d’idées avec « le repos, la détente » (+2 points), les activités 

associatives et bénévoles (+2 points), et son pendant négatif, la peur de la solitude (+3 points), ou 

de l’ennui (+ 4 points) s’inscrivent dans la forte augmentation des attentes de nos concitoyens qui 
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aspirent de plus en plus à une vie plus intense où chacune des facettes de leur vie est réussie. 

Ils sont en particulier plus nombreux aujourd’hui qu’hier à souhaiter profiter davantage de leur 

temps libre, en investissant le champ des loisirs et la vie amicale. L’augmentation est 

particulièrement notable chez les plus âgés, et explique probablement, pour partie, l’évolution des 

associations d’idées. 

Importance des amis et des loisirs dans la vie en France selon les classes d’âge  
 « Pour chacune des choses suivantes, dites-moi si, dans votre vie, cela est très important, 

assez important, pas très important ou pas important du tout ? » % très important 
Estime que les « amis »  

sont très importants dans sa vie 
Estime que les « loisirs » 

 sont très importants dans sa vie 

48

65

37

53

39

48

41

53

0
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50

60

70

1990-1993 2008-2010

18-29 ans

30-49 ans

50 ans et plus

Total

+9 points

40

44

34
36

22

29

31

34

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1990-1993 2008-2010

18-29 ans

30-49 ans

50 ans et plus

Total

+7 points

Source : exploitation CRÉDOC, à partir de l’enquête « World Values Survey » 

De fait, alors qu’en 1982, seuls 38% des retraités recevaient régulièrement des amis, ils sont 

aujourd’hui 65% à le faire. Cette classe d’âge autrefois en retard par rapport à la moyenne dans un 

certain nombre de pratiques de loisirs, rattrape voir dépasse ses benjamins : les retraités partent 

de plus en plus en vacances, sont très souvent visiteurs de lieux de patrimoine, etc. 

Le thème d’information le plus demandé : l’entretien de la mémoire et du capital 
intellectuel 

Aux yeux des Français, deux motifs d’inquiétude planent sur la retraite : la diminution des 

facultés physiques et intellectuelles (35%) et la diminution des ressources financières (33%). 

En vingt ans la hiérarchie des préoccupations a beaucoup évolué, en relation notamment avec 

l’amélioration globale du niveau de vie des seniors, même s’il reste une part de seniors en 

situation de fragilité, nous y reviendrons. 
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En vingt ans, l’inquiétude sur la diminution des facultés physiques et intellectuelles a 
beaucoup progressé 

- Champ : ensemble de la population - 

35
33

12
10

5
3

1 1

23

35

14
13

9

3
2

0

10

20

30

40

La diminution
des facultés
physiques et
intellectuelles

La diminution
des

ressources
financières

Aucune
inquiétude

La solitude L'inactivité Le sentiment
d'être inutile

Autre Nsp

2016

1993

 
Source : CREDOC, Enquête Conditions de vie et aspirations, début 2016 ; 

enquêtes pour l’Association Française des Banques 1993 et 1994. 

La montée des inquiétudes par rapport aux facultés physiques et intellectuelles est, en partie, 

imputable à la réalité des pathologies. Du fait du vieillissement progressif de la population et de 

l'absence de traitements curatifs, le nombre de personnes souffrant de maladies 

neurodégénératives devrait croître de manière régulière dans les années à venir et le poids de 

ces maladies augmenter inévitablement. Plus généralement, si l'espérance de vie augmente, 

passant de 76,8 ans en 2004 à 78,3 ans en 2010, l’espérance de vie en bonne santé a, quant 

à elle, tendance à stagner, voire diminuer : elle était de 63,5 ans en 2010 (contre 64,3 ans en 

2004) selon l’INSEE, expliquant pour partie les inquiétudes.  

Autant d’éléments qui expliquent l’attention portée par les seniors sur l’information portant sur 

l’entretien de la mémoire et du capital intellectuel, considéré comme un prérequis essentiel 

pour profiter de la vie, dans une société dite de « l’information » mobilisant de plus en plus des 

connaissances et compétences intellectuelles.  
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Les préférences pour les thèmes d’information relatifs au « bien vieillir » : 
analyse en fonction de l’âge 

- Champ : ensemble de la population - 
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32

34

32

58

13

18

17

22
25

29
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35
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La prévention des troubles du sommeil

La mobilité, les transports, la sécurité routière

Les nouvelles technologies, internet

La prévention des chutes et des accidents domestiques

La nutrition, l’alimentation, la cuisine  

La lutte contre l’isolement  

L’habitat et le cadre de vie  

Les activités physiques

Les vacances, sorties, séjours

La prévention des maladies

Les démarches à réaliser concernant les droits

L’entretien de la mémoire, du capital intellectuel  

Moins de 60 ans

60 ans et plus

 
Source : CREDOC, Enquête Conditions de vie et aspirations, début 2016. 

Au sein des 60 ans et plus, 6 personnes sur 10 disent leur intérêt pour des messages de 

prévention sur le vieillissement (62%, dont 13% d’intérêt soutenu) et, dans le même temps, 

près d’une personne sur deux, après 60 ans, se sent démunie pour rechercher de l’information.  

Au final, 37% des séniors sont intéressés mais ne savent pas comment procéder pour accéder à 

cette information : ils ne savent pas par où commencer ou à qui s’adresser. Les moins diplômés et 

ceux qui disposent des revenus les plus bas sont particulièrement en demande. 

Les bas revenus et les moins diplômés comptent, en leur sein, une plus forte proportion 
de personnes à la fois intéressées par des messages de prévention mais démunies pour y 

accéder 
- Champ : 60 ans et plus - 

37

29

40
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20

40

60

60 ans et plus 60 ans et plus,
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60 ans et plus,
dipl inf. Bac

50

41
37

29
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20

40

60

Bas
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moy. inf.
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moy. sup.

Hauts
revenus

Source : CREDOC, Enquête Conditions de vie et aspirations, début 2016. 

Les nouvelles technologies au service du « bien vieillir » : un intérêt réel des séniors, 
très centré sur l’e-administration 

Si, dans l’ensemble de la population, les services administratifs sur internet séduisent 8 personnes 

sur 10, les séniors ne sont pas en reste : 81% des 60 ans et plus sont attirés par ces services et 

ce, quel que soit le niveau de diplôme ou la PCS. 
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Toutes les autres solutions techniques proposées recueillent, chez les 60 ans et plus, moins 

d’adhésion : 42% se disent intéressés par les équipements permettant un pilotage à distance du 

logement et 41% par les sites permettant de faire ses courses depuis son domicile. 

Certaines technologies permettent de faciliter le quotidien et d’accroître le niveau de 
confort. Vous, personnellement, vous sentez-vous attiré par l’utilisation … 

% plutôt attiré 

0

20

40

60

80

100

Des services
administratifs sur

internet ?

De sites internet
pour faire ses
courses depuis
son domicile ?

D'équipements
électroniques
permettant de

piloter le
logement à
distance ?

D'un appareil
connecté à

vocation sanitaire
?

D'applications
mobiles pour faire

ses courses ?

Moins de 60 ans

60-69 ans

70 à 74 ans

75 ans et plus

80% en
moyenne

49% en
moyenne

49% en
moyenne

33% en
moyenne

33% en
moyenne

 
Source : CREDOC, Enquête Conditions de vie et aspirations, début 2016. 

Il faut dire que, globalement, la France est plutôt en avance en Europe sur le plan de la 

numérisation de ses services publics. Les seniors sont de plus en plus équipés d’internet à domicile, 

qu’ils mobilisent surtout pour des aspects pratiques, beaucoup plus que pour des usages de loisirs. 

Néanmoins une partie non négligeable d’entre eux, et notamment après 70 ans, se sentent 

incompétents et aimeraient davantage d’aide pour s’emparer de ces usages dont ils perçoivent les 

bénéfices. Une période charnière apparait entre 60 et 75 ans où il semble difficile d’avouer 

ses difficultés, malgré une gêne dans l’utilisation.  

 

Tous les seniors ne sont pas fragiles 

La vieillesse est donc très souvent associée à la dégradation des capacités et, d’une certaine 

manière, à une forme de fragilité. Sur un certain nombre de critères dont on sait qu’ils 

interviennent dans la fragilité, comme la densité du réseau relationnel et l’aptitude à réagir face à 

un événement imprévu, les séniors (ceux qui ont 60 ans ou plus) ne sont pourtant pas plus 

désarmés que les autres, loin s’en faut. 

Après 60 ans, trois personnes sur quatre disent voir suffisamment de monde au quotidien (75%, 

contre 69% chez les moins de 60 ans). Le constat est plus net encore sur la capacité à faire face à 

un imprévu : 78% des 60 ans et plus s’en targuent (+ 14 points par rapport aux moins de 60 ans). 

Deux caractéristiques jouent ici en faveur des 60 ans et plus : leur niveau de vie supérieur à la 

moyenne et la forte proportion, en leur sein, de propriétaires. 
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Les travaux de l’INSEE montrent que la pauvreté touche aujourd’hui beaucoup plus souvent les 

jeunes (23% en 2013) que les plus âgés (7% des 65 ans et plus). En dynamique également, les 

seniors tirent mieux leur épingle du jeu que les autres. Le niveau de vie des plus âgés s’est en effet 

amélioré très sensiblement depuis le début des années 2000 (+ 18,6% pour les 65-74 ans et 

beaucoup plus rapidement que celui des autres classes d’âge ( + 6,6% par exemple pour les 35-44 

ans). A cela s’ajoute que 72% des 65 ans et plus sont propriétaires sans emprunt à 

rembourser. Avec l’appréciation de la valeur des logements ces vingt dernières années, le 

patrimoine des propriétaires s’est accru dans de grandes proportions et l’effet de richesse » qui 

s’est ensuivi a contribué à améliorer leur situation et leur moral. 

Les séniors se déclarent bien entourés et tout à fait capables de faire face à un imprévu 

Actuellement, avez-vous le sentiment de 
voir suffisamment de monde au quotidien ? 

Vous sentez-vous capable de faire face à 
un imprévu (accident de santé, événement 

affectif, sinistre) ? 
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Source : CREDOC, Enquête Conditions de vie et aspirations, début 2016. 

Un sénior sur cinq cumule les facteurs de risque 

A partir de l’analyse de la littérature sur les facteurs contribuant à la fragilité des personnes âgées 

et à partir du matériau disponible dans l’enquête, un score de fragilité a été calculé. Une 

typologie a permis de scinder la population des 60-75 ans en trois groupes, des « peu » fragiles 

(40%) au « très » fragiles (20%), avec un groupe intermédiaire des « moyennement » fragiles 

(40%).  

Sur les 34 indicateurs repérés dans l’enquête, 13 se révèlent particulièrement pertinents pour 

qualifier les personnes fragiles.  
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Les 13 variables contribuant le plus à l'inertie du premier axe factoriel- gradient de 
fragilité (Champ : individus âgés de 60 à 75 ans) 

 

CONTRIBUTION 
INERTIE 1er 

FACTEUR (%) 

Revenu par tranches 9,8 

Auto-positionnement sur l’échelle sociale 9,4 
Sentiment de restriction budgétaire (Santé / Autres 
secteurs / Non) 

8,8 

Sentiment d’être heureux 7,0 

L’état de santé ressenti par rapport à des personnes du 
même âge 

5,9 

Disposer d'un produit d'épargne  5,6 

Etre parti en vacances au cours des 12 derniers mois 5,4 
Avoir souffert d'un état dépressif au cours des 4 dernières 
semaines 

4,8 

Sentiment de voir suffisamment de monde au quotidien 4,6 

Satisfaction avec le cadre de vie 4,2 

Statut matrimonial 3,7 

Se sentir capable de faire face à un imprévu 3,6 

Statut d'occupation du logement 3,3 
Source : CREDOC, Enquête « Conditions de vie et aspirations des français ». 

 

L’intérêt du gradient de fragilité réside probablement tout d’abord dans la mise en évidence des 

« cumuls de désavantages » ou « cumuls d’avantages » préconisés par la commission 

Stiglitz : autrement dit, le fait d’être à la fois de condition modeste, relativement isolé, et en 

mauvaise santé dépasse la somme des effets séparés de ces trois difficultés. 

Le gradient ainsi construit confirme également qu’au-delà de variables dites « objectives » (par 

exemple le revenu du ménage), les indicateurs décrivant les perceptions des ménages méritent 

attention. Le sentiment de devoir s’imposer des restrictions sur certains postes de son budget, de 

ne pas se sentir en bonne santé ou suffisamment entourés, ou au-delà du revenu réel, la classe 

sociale à laquelle on a le sentiment d’appartenir participent fortement de la différenciation des 

individus au sein des 60-75 ans. 

Autre élément intéressant, parmi les variables se révélant les plus déterminantes, figurent 

différentes variables ayant trait à une forme d’assise, de sécurité : sécurité financière avec la 

présence d’épargne, ou la possession de son propre logement, sécurité affective par le biais d’un 

conjoint, mais aussi ressources personnelles sécurisantes, comme la capacité personnelle 

ressentie à pouvoir trouver les ressources suffisantes en soi pour faire face à un imprévu. 

Représentant 20 % de l’ensemble de la population des personnes âgées, la classe des 

« personnes âgées fragiles » est majoritairement constituée d’individus à bas revenus, sans 

épargne, s’imposant régulièrement des restrictions concernant leurs dépenses de soins médicaux 

(49%). Le niveau de bien-être est inquiétant : dans cette classe, seule une personne sur trois se 

dit souvent heureuse. L’isolement est important : la majorité ne vit pas en couple et 41% 

seulement disent voir suffisamment de monde au quotidien. La déclaration d’un état dépressif est 

fréquente (49%) et l’état de santé ressenti dégradé par rapport aux homologues du même âge. 

Seule une personne sur deux se sent capable de faire face à un imprévu (contre respectivement 
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94% et 79% des « peu » et « moyennement » fragiles). Les personnes âgées les plus fragiles sont 

majoritairement des femmes (64 % contre 52 % dans l’ensemble de la tranche d’âge), retraités 

d’une catégorie professionnelle « inférieure » et peu diplômées. 

L’étude met en évidence que ces individus sont à la fois intéressés par des messages de 

prévention et particulièrement démunis pour y accéder. En termes de prévention, les plus 

fragiles semblent réceptifs aux messages sur le maintien à domicile et la capacité à rester 

autonome et indépendant, deux facteurs qu’ils associent fortement au bien vieillir. 

Les personnes les plus fragiles sont particulièrement intéressées 
mais démunies s’agissant d’information sur la prévention du vieillissement(en %) 
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1.  Les représentations liées au vieillissement, au « bien 
vieillir » et à la retraite 

La France compte, au 1er janvier 20132, plus de 15 millions de personnes âgées de 60 ans ou 

plus – soit un peu moins du quart de la population – et 8 millions de personnes nées en 1942 ou 

avant (donc âgées de 70 ans et plus). En 2012, l’espérance de vie d’un homme à 60 ans3 est de 22 

ans et demi (27 ans pour une femme). En une dizaine d’années, l’espérance de vie des hommes a 

encore gagné 3 ans (2 ans pour les femmes). Et se pose la question de savoir combien de temps 

encore ce gain d’espérance de vie pourra se poursuivre4. Avec ce recul de l’âge de la mort, d’autres 

frontières se déplacent. Les dernières projections de l’Insee anticipent ainsi une forte 

progression de la proportion de personnes âgées de 65 ans ou plus jusqu’en 2040, quelles 

que soient les hypothèses retenues sur l’évolution de la fécondité, des migrations ou de l’espérance 

de vie : à cette date, environ un habitant sur quatre aura 65 ans ou plus (contre 18 % en 2013)5. 

Avant d’entrer dans les représentations du bien vieillir, de la retraite, de la dépendance que 

partagent nos concitoyens, revenons brièvement6 sur l’utilisation des notions et des concepts qui 

seront mobilisés dans cette recherche. « les vieux », « les vieillards », « le troisième âge », « les 

personnes âgées », « les seniors », la « silver économie » : les mots et les appellations se 

succèdent, recouvrant des concepts différents. 

La définition de la vieillesse du Robert renvoie à une définition biologique qui s’applique peu à la 

complexité des situations sociétales. Ainsi, la vieillesse se comprendrait comme « dernière période 

de la vie normale qui succède à la maturité, caractérisée par un affaiblissement global des 

fonctions physiologiques et des facultés mentales et par des modifications atrophiques des tissus et 

des organes ». Jean-Philippe Viriot-Durandal rappelle que la valorisation de l’âge de la retraite a 

rendu nécessaire l’abandon d’une terminologie considérée comme inappropriée. Alors qu’on parlait 

auparavant de vieillard ou de vieillesse, le mot « senior » surgit comme terme neutre et 

politiquement correct7. En effet, bon nombre de sexagénaires refusent le classement comme 

« vieillard » et préfèrent le terme « senior » ou la catégorie statistique des « personnes âgées »8. 

La définition du mot « senior », quant à elle, n’est pas stabilisée, elle renvoie la plupart du temps 

à un « individu âgé » mais sans que le seuil soit toujours identique. Dans le monde du travail, par 

exemple, le terme est employé pour des personnes ayant une expérience professionnelle jugée 

« significative » : ainsi, on peut devenir « senior » dès trente ans, après 5 ans d’expérience à un 

poste. Mais dans certains travaux, lorsqu’on parle d’emploi, le terme de seniors est mobilisé pour 

décrire des personnes dès l’âge de 50 ans. Pour l’étude des conditions de vie ou de la 

consommation, on place sous ce vocable des personnes plus âgées et il peut prendre toute valeur 

quinquennale entre 60 et 80 ans : 60, 65, 70, 75 et 80 ans. Dans le sport, les seniors 

                                                
2 INSEE, Pyramide des âges au 1er janvier 2013, http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?ref_id=ccc  
3 INED, Espérance de vie, http://www.ined.fr/fr/france/mortalite_causes_deces/esperance_vie/  
4   http://www.ined.fr/fichier/t_publication/1521/publi_pdf1_pes473.pdf  
5  Nathalie Blanpain et Guillemette Buisson, Projections de population à l’horizon 2070, Deux fois plus de 
personnes de 75 ans ou plus qu’en 2013, Insee première n°1619, novembre 2016 
6  Pour plus de détail sur cette thématique voir par exemple Régis Bigot, Patricia Croutte et Jörg Müller, 
Évolution des conditions de vie et des aspirations des seniors en France depuis 30 ans, Cahier de recherche n° 
311, décembre 2013, http://www.credoc.fr/pdf/Rech/C311.pdf  
7  Jean-Philippe Viriot-Durandal, Le pouvoir gris : Sociologie des groupes de pression de retraités, Paris, 
PUF, 2003. 
8  Cf. Vincent Caradec, Sociologie de la vieillesse et du vieillissement, Paris, Armand Colin, 2008. 
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(« vétérans ») sont souvent très jeunes en réalité : dans le cyclisme, par exemple, on est 

automatiquement classé dans la catégorie des « seniors » à partir de 23 ans. La SNCF choisit une 

borne de 60 ans pour sa « carte sénior », les exemples pourraient être ainsi multipliés à l’infini.  

Un travail précédent du CREDOC (Tableau 1) avait pointé la variabilité des tranches d’âges 

mobilisées pour décrire les seniors dans la littérature scientifique et statistique9. Il montre que plus 

l’âge avance et plus les thématiques abordées sont d’ordre sanitaire. Remarquons qu’un même 

organisme peut choisir des normes différentes selon les angles ou les études produites, voire des 

âges différents pour le même thème. Par exemple, Eurostat, quand il traite de la pauvreté des 

personnes âgées, fournit des taux de pauvreté monétaire sur les 65 ans et plus mais propose des 

taux sur les 60 et plus dès lors qu’il fait intervenir, en plus, le genre (pauvreté des personnes 

âgées par sexe). 

Tableau 1 - Seniors, personnes âgées : de quel âge parle-t-on ? 

Quelques exemples d’études pourtant sur les seniors, avec les tranches d’âges étudiées 

50 ans • INSEE : seniors en emploi (2010 - 2007) 

• INSEE : le logement des seniors (2009) 

• CREDOC : consommation des seniors (2013) 

• Communauté européenne : enquête longitudinale sur le vieillissement en Europe (2012) 
55 ans • INSEE : revenus et patrimoine des ménages (2006) 

• INSEE : taux d’emploi des seniors (2011) 
• INED : taux d’emploi des seniors (2012) 
• CREDOC : étude sur les valeurs des seniors et l’héritage de mai 68 (2008) 
• OCDE : taux d’emploi des seniors (2013) 

60 ans • CREDOC : consommation des seniors (2013) 
• INSEE : démographie et projection de population (2011) 
• INSEE : conditions de vie des seniors 
• INSEE : aides aux personnes âgées (2011) 
• INSEE : sociabilité des personnes âgées (1999) 
• CREDOC : fragilité des personnes âgées (2008) 
• DREES : aide sociale départementale en direction des personnes âgées (2004) 
• Eurostat : pauvreté des personnes âgées par sexe (2012) 

65 ans • Eurostat : pauvreté des personnes âgées (2012) 
• Eurostat : taux de dépendance vieillesse (2012) 
• Eurostat : population structure and ageing (2012) 

70 ans • INED : accidents et agressions corporelles chez les personnes âgées (2010) 
• INSEE : revenus des personnes âgées (2009) 

75 ans • CREDOC : fragilité des personnes âgées (2008) 
• INSEE : démographie et projection de population (2001) 

80 ans • OCDE : soins aux personnes âgées (2013) 

Source : CREDOC. 

Notons aussi que la statistique publique française a mis en œuvre des enquêtes spécifiques sur les 

personnes âgées avec, également, des populations cibles d’âge varié. Citons notamment : 

• L’enquête sur les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), gérée par la 
DREES, avec le soutien de la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie) et 
l’ADF (Assemblée des Départements de France), 2012. Les bénéficiaires sont âgés de 60 
ans ou plus. 

• L’enquête auprès des résidents des établissements d’hébergement pour personnes âgées 
(EHPA), 2007 (au 31 décembre 2007, la moyenne d’âge des résidents était de 84 ans et 2 
mois) 

                                                
9  Régis Bigot, Patricia Croutte, Jörg Müller, Evolution des conditions de vie et des aspirations des seniors 

en France depuis 30 ans, CREDOC, décembre 2013, cahier de recherche n°311, 
http://www.credoc.fr/pdf/Rech/C311.pdf  
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• L’enquête européenne SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe), auprès 
de ménages dont au moins un membre est âgé de 50 ans et plus, http://www.share-
project.org/  

 

De nombreux sociologues et historiens ont montré que la polysémie du mot « senior » est 

finalement largement liée au regard que la société porte sur l’avancée en âge. Simone de 

Beauvoir dit ainsi : « La vieillesse, en tant que destin biologique est une réalité. Il n’en reste pas 

moins que ce destin est vécu de manière variable selon le contexte social... »10. 

a) Dans l’imaginaire des Français, « être âgé », c’est perdre une partie de ses capacités  

Qu’en disent donc les Français ? A quoi renvoie l’expression « être âgé » ? Nous avons recueilli 

leurs réponses à partir d’une « question ouverte », sans a priori, ni cadre préconçu. 

Les verbatim ont d’abord été recodés avec une grille de post codification très fine, comprenant une 

trentaine d’entrées possibles (Tableau A 1, page 119). Puis une autre étape de recodification a eu 

lieu, regroupant les réponses autour d’une dizaine de thèmes (Tableau A 2 et Graphique  1). 

Une personne sur trois, en première intention, propose des réponses tautologiques comme « être 

vieux », la « vieillesse »ou cite une borne d’âge (50 ans/ 60 ans/ 70 ans ou plus). Dans un registre 

proche, 12% évoquent des stéréotypes physiques qui leur paraissent symboliser cet état comme 

les rides, les cheveux blancs, le port de lunettes… 

Près d’une personne sur cinq associe le fait d’être âgé à la retraite (18% des évocations 

spontanées, 9% en première réponse). 

Mais très vite, et dans des proportions importantes, les associations spontanées avec l’expression 

« être âgé » relèvent d’un registre négatif.  

En effet, être âgé, pour les Français, c’est : 

• la perte de tout ou partie de ses capacités (35% des répondants l’évoquent, 10% 

d’entrée) est abordée sous différents aspects : les pertes de mémoire, de vue, la surdité, la 

moindre vitalité, l’isolement. Il n’est pas rare que ce registre soit exploré à différentes 

reprises par une même personne. 

• c’est aussi la dépendance (25%, dont 11% de citations en 1ère réponse), 

• les problèmes de santé (25%) : les maladies, la souffrance, les douleurs,  

• un état d’esprit péjoratif (« c’est dans la tête », « se plaindre » « le petit vieux qui se 

laisse aller ») pour 4% des répondants 

• ou d’autres idées négatives variées 

Au final, plus d’une personne sur deux recourt à un registre négatif dans au moins une de ses 

réponses. 

 

 

 

                                                
10  Cf. Simone de Beauvoir, La vieillesse, Paris, Gallimard, 1970. 
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Seuls 17% évoquent spontanément un registre positif, comme par exemple l’expérience, la 

liberté, la famille, les voyages. Et ces idées ne sont que très rarement celles qui viennent en 

premier à l’esprit de la population : en 1ère réponse, seuls 6% des Français citent spontanément un 

élément positif. Il n’est pas rare que ces personnes citent plusieurs éléments positifs. 

Enfin, dernier point à retenir : le sujet semble relativement aisé à aborder puisque seule une 

personne sur dix ne répond rien du tout, tandis que 4% ne savent pas quoi dire. En moyenne, 

les répondants ont cité près de deux idées différentes (1,8) ; jusqu’à six idées ont été recueillies 

pour une même personne. 

Graphique  1 - Dites-moi ce que signifie pour vous, personnellement, 
l’expression « être âgé » aujourd’hui ? 

- Champ : ensemble de la population - 
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Source : CREDOC, Enquête Conditions de vie et aspirations, début 2016. 

Exemple de lecture : 32% des répondants, en 1ère réponse, ont évoqué la vieillesse ; 7% l’ont fait en 2ème 
réponse ; 3% en 3ème réponse, 1% en 4ème réponse. Au total, 38% des répondants l’ont évoqué au moins une 

fois dans leurs réponses. 

 

Ces associations d’idées largement négatives prennent appui sur un imaginaire collectif ancien 

mais qui n’a pas toujours été de mise. Dans l’Antiquité grecque ou latine le terme « senior » 

avait en effet une connotation plutôt positive puisque les seniors y constituaient des assemblées 

de personnages vénérables qui détenaient la sagesse. En tant qu’instance consultative, les 

« seniors » jouaient un rôle social important et leur parole pesait sur la prise de décision publique. 

L’autre tâche confiée aux seniors était la conservation et la transmission de la mémoire 

collective dont ils étaient les principaux dépositaires, à défaut d’un archivage systématique. Le 

senior n’était pas, plus que les autres, celui qui se trouve dans l’antichambre de la mort. Chez les 

Anciens, la mort est représentée comme une divinité personnalisée que chacun peut croiser à tout 



21 

moment et à tout hasard indépendamment de l’âge. Dans cette optique une personne âgée n’était 

pas plus exposée à la probabilité de rencontrer la mort qu’un jeune enfant ou un soldat11. 

C’est dans les sociétés chrétiennes médiévales du début des Temps modernes (1492) jusqu'au 

XVIIIe siècle (1789), que la vieillesse est davantage associée à la dépendance et l’incapacité à 

subvenir à sa subsistance. Ainsi, elles constituaient une charge pour leur famille mais aussi pour 

la société. L’historien français Philippe Ariès note à ce sujet : « La vie d’autrefois était très dure, 

elle exigeait une grande résistance physique et les infirmités y rendaient plus ou moins inapte. 

D’où l’idée qu’on ne pouvait pas mener une vie active très longtemps. Le vieux, c’était d’abord 

quelqu’un qui ne pouvait plus tout à fait mener la vie de tout le monde ». Sénilité et infirmité 

apparaissent ainsi souvent dans les représentations. « Il est malade, il perd ses dents, il sent 

mauvais... », écrit Philippe Ariès.  

La connotation du terme « senior » s’améliore à la fin du XVIIIe siècle. L’historien George Duby 

fait remarquer que l’émergence du concept de l’enfant-roi au XVIIIe est accompagnée par 

l’avènement de l’idée du « vieillard noble »12 que l’on appelait parfois « le seigneur »13 dont la 

proximité phonétique avec le mot « senior » n’est pas un hasard. La fin du XVIIIe et le début du 

XIXe siècle est une époque où les personnes âgées sont de plus en plus nombreuses14. Le nombre 

de personnes ayant entre 40 et 50 ans est encore très limité, mais la société commence à 

composer avec elles et les considère dans leur rôle social, et en particulier une valorisation des 

tâches éducatives des enfants. 

Puis avec le XXème siècle, les attitudes changent à nouveau, dans une forme de rejet de la 

vieillesse. Philippe Ariès écrit à ce sujet : «  [les seniors du début du XXe siècle] avaient en horreur 

le spectacle qu’ils avaient conservé de leurs parents, ratatinés dans leurs costumes noirs et qui au 

bout d’un certain temps ne descendaient plus leurs escaliers parce qu’ils n’avaient pas d’ascenseur 

et qu’ils ne pouvaient plus les remonter. Ils se sont mis dans la tête qu’ils pouvaient vaincre 

la vieillesse, que c’était une question de volonté. »15  

La forte association entre la vieillesse et la dégradation en est un des signes. Elle transcrit 

également probablement des inquiétudes plus actuelles face aux impacts du vieillissement de la 

population, et ses conséquences épidémiologiques : « le changement de visage des maladies, 

avec la transformation de maladies mortelles en maladies chroniques, l’émergence de maladies 

invalidantes et le vieillissement des personnes handicapées » décrits par Jean Pierre Aquino16. 

 

 

 

                                                
11 Cf. Jacqueline Trincaz, « Les fondements imaginaires de la vieillesse dans la pensée occidentale », in 
L’Homme, n° 147, 1998. 
12 N.B. Le mot « vieillard » doit être lu dans son contexte. Au milieu du XVIIIe siècle l’espérance de vie était de 
27 ans pour les hommes et de 28 ans pour les femmes. Voir à ce sujet la fiche de l’INSEE, 
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=T11F035 
13 Georges Duby et Robert Mandrou (dir.), Histoire de la civilisation française, Paris, Armand Colin, 1958. 
14 Cf. INED, L’évolution de l’espérance de vie en France, Graphique du mois, n° 5, octobre 2006. 
http://www.ined.fr/fichier/t_telechargement/62719/telechargement_fichier_fr_n.5.pdf  
15 Philippe Ariès, « Une histoire de la vieillesse », in art. cit. p. 50. 
16  Jean Pierre Aquino, (2012/09). Vieillissement et politiques publiques. In : Prévention et vieillissement : 
modèles, expérimentations et mise en œuvre. Gérontologie et Société, 2012/09, Hors série, 273-279. 
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Comme souvent, les ouvriers (24%), les moins diplômés (23%) ou encore les titulaires de bas 

revenus (22%) – bref, les catégories les moins favorisées – sont moins diserts que l’ensemble de 

la population (13% de non réponse ou de ne sait pas) lorsqu’il s’agit de décrire ce qui leur vient à 

l’esprit en association avec « être âgé ». Les moins de 60 ans ont un peu plus de mal à répondre 

que les 60 ans et plus (15% de non réponse et de ne sait pas vs 10%). 

Certaines évocations se font plus fréquemment avec l’âge (Tableau A 4 à Tableau A 10, page 123 

et suivantes). C’est le cas, notamment, de la perte et de la diminution des capacités, et aussi 

de la dépendance (Graphique  2) : plus l’enquêté est âgé et plus, spontanément, il évoque ces 

thèmes, avec un pic des inquiétudes vis-à-vis de la dépendance entre 60-69 ans, âge où les 

seniors sont souvent mobilisés pour soutenir leurs propres parents dépendants. Les 

réponses tautologiques (la vieillesse), l’évocation de la retraite ou de stéréotypes liés à l’âge 

(« être âgé, c’est avoir des rides », « porter des lunettes », « avoir une canne » …) sont plus 

nombreux chez les jeunes. 

Graphique  2 – « Etre âgé » : les évocations spontanées qui progressent avec l’âge 
- Champ : ensemble de la population - 
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Source : CREDOC, Enquête Conditions de vie et aspirations, début 2016. 
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Enfin, chez les hauts revenus, la notion de perte, de diminution est particulièrement souvent 

citée (46%, Graphique  3). 

Graphique  3 – « Etre âgé » : l’influence du niveau de vie 
sur les évocations spontanées liées à l’âge 

- Champ : ensemble de la population - 
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Source : CREDOC, Enquête Conditions de vie et aspirations, début 2016. 

Le niveau de vie imprime un rapport au corps et à son entretien très différent. Une précédente 

étude du CREDOC17 sur les « technosciences » montre ainsi par exemple que pour les personnes 

les plus aisées, diplômées, ou qui occupent des positions de cadres et professions intellectuelles 

supérieures, la médecine ne doit pas se limiter à soigner les maladies, mais véritablement 

« améliorer » les capacités de chacun. Ces catégories sont ainsi beaucoup plus enclines que les 

autres à considérer que les progrès de la médecine doivent aider à limiter les marques du 

vieillissement. 

Tableau 2 – Opinions sur la médecine dans certains groupes 

 Les progrès 
de la 

médecine ne 
doivent pas 
se limiter à 
soigner les 
maladies 

Les progrès de 
la médecine 

doivent aider à 
limiter les 

marques du 
vieillissement 

Ensemble de la population 58 38 

Cadre et profession intellectuelle supérieure 76 45 

Hauts revenus 68 44 
Source : CREDOC, Enquête « Conditions de vie et aspirations », juin 2014. 

Lecture : En moyenne dans la population 58% pensent que les progrès de la médecine ne doivent pas se limiter à 
soigner les maladies, la proportion s’élève à 76% chez les cadres 

                                                
17  Régis Bigot et Sandra Hoibian, Les technosciences : amélioration ou perversion de l’humanité ?, 
Octobre 2014, Collection des rapports n°313, http://www.credoc.fr/pdf/Rapp/R313.pdf  
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b) Avoir moins d’énergie mais aussi avoir du temps et bien connaître la vie 

Onze assertions relatives au fait d’être âgé ont ensuite été soumises au jugement des Français 

(Graphique  4). Ils se montrent, dans cet exercice, beaucoup moins sombres qu’ils ne l’ont été 

spontanément. 

En effet, parmi les onze opinions, seulement trois sont positives et elles reçoivent toutes 

l’assentiment d’une large majorité : 90% adhèrent à l’idée que lorsqu’on est âgé, on a du 

temps pour s’informer ; 85% qu’on connaît mieux la vie et qu’on peut faire profiter les autres de 

son expérience ; 73% qu’on a envie de prendre soin de soi. 

Sur les huit opinions négatives : 

• la moitié d’entre elles, les plus extrêmes, celles qui décrivent les situations les 

plus désespérées, sont rejetées : 53% réfutent l’idée qu’on est seul ; 58% qu’on n’a 

plus de vie amoureuse ou sexuelle ; 63% qu’on n’est pas vraiment utile à la société et 68% 

qu’on ne sort plus de chez soi 

• l’autre moitié reçoit, en revanche, l’approbation du plus grand nombre. En particulier, 

78% pensent que, quand on est âgé, on a moins d’énergie, 73% qu’on a du mal à changer 

ses habitudes, 72% qu’on perd la mémoire, sa concentration et ses capacités physiques et 

59% qu’on devient méfiant. On est ici dans le registre de la perte, de la diminution, 

largement évoqué dans les réponses à la question ouverte. 

Graphique  4 – Accord avec quelques opinions. Quand on est âgé ... 
- Réponses regroupées : tout-à-fait d’accord et plutôt d’accord vs plutôt pas d’accord et pas du tout d’accord – 

- Champ : ensemble de la population - 
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Source : CREDOC, Enquête Conditions de vie et aspirations, début 2016. 
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En annexe, on trouvera les tris avec les descripteurs sociodémographiques (page 130 à page 140) 

ainsi que les réponses détaillées à ces mêmes questions (Graphique A 1 et Graphique A 2, page 

220). 

 

Le plus souvent, les opinions sont partagées par l’ensemble du corps social, avec cependant 

quelques spécificités : 

• L’idée que l’« On devient méfiant » est davantage portée par les ouvriers (66%) que les 

cadres (45%). Cette césure se retrouve au sein des retraités : les retraités anciennement 

ouvriers ou employés (62%) le pensent plus que les anciens chefs d’entreprise, cadres ou 

professions intermédiaires (51%). Il faut rappeler que les ouvriers sont eux-mêmes plus 

défiants vis-à-vis d’autrui en règle générale : 67% des ouvriers déclarent ainsi que « en 

règle générale on n’est jamais assez méfiant » l’opinion est complètement inverse chez les 

cadres (seuls 34% indiquent ne pas avoir confiance en autrui  en général). 

• On retrouve le même type d’écarts s’agissant du sentiment « qu’on est seul » (66% des 

retraités anciennement PCS supérieures réfutent cette idée, contre 57% des PCS 

inférieures) ou encore sur le fait que, quand on est âgé, « on n’a plus de vie amoureuse ou 

sexuelle » (66% des anciennes PCS supérieures ne sont pas d’accord, contre 51% des 

anciennes PCS inférieures). Là encore, ces opinions sur la situation des personnes âgées 

reflètent très largement les lignes de partage de la population française quant à leur 

propre situation. Les catégories professionnelles supérieures, les hauts revenus, sont 

moins nombreux à se sentir personnellement seuls. Finalement chacun projette d’une 

certaine façon ses propres difficultés et perceptions actuelles sur le miroir 

grossissant de la vieillesse18. 

Graphique  5 – Les opinions sur la vieillesse : une forme de miroir sur soi même  
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18 Cette expression renvoie à celle proposée par A Percheron au sujet de la jeunesse.  
Annick Percheron, 1991, « Au miroir grossissant de la jeunesse », Autrement, série Mutations, n°122, mai.  
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• D’une façon générale, les opinions positives sont plus souvent mises en avant par les 

retraités, les 60-69 ans ainsi que les 70-74 ans (Graphique  6) tandis qu’à l’inverse, les 

opinions négatives sont moins souvent portées par les plus âgés (Graphique  7) : bref, les 

60-69 ans et les 70-74 ans ont un regard plus flatteur sur l’âge. 

• Une dimension distingue les 60-69 ans des plus âgés : alors que les jeunes séniors 

s’élèvent en faux contre l’idée qu’on n’a plus de vie sexuelle ou amoureuse lorsqu’on est 

âgé, les plus de 70 ans en sont plus souvent convaincus. La difficulté à changer ses 

habitudes quand on est âgé est une opinion particulièrement répandue chez les plus 

jeunes (85% des moins de 25 ans en sont persuadés, + 12 points par rapport à 

l’ensemble de la population), tout comme l’idée qu’on perd la mémoire et sa concentration 

(79% des moins de 25 ans et des étudiants le disent, + 7 points). 

 

Graphique  6 – Les 60-69 ans et les 70-74 ans ont un regard plus flatteur sur l’âge : les 
opinions positives y sont plus souvent mises en avant 
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Graphique  7 – Les 60-69 ans et les 70-74 ans ont un regard plus flatteur sur l’âge : 
les opinions négatives y sont moins souvent exprimées 

- En % de « tout-à-fait d’accord » et « plutôt d’accord » -  
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Source : CREDOC, Enquête Conditions de vie et aspirations, début 2016. 

 

FOCUS : qui sont les 31% des retraités tout-à-fait ou plutôt d’accord avec l’idée : 
« quand on est âgé, on n’est pas vraiment utile à la société » ? 

 

Ces retraités professent plus souvent qu’en moyenne d’autres opinions particulièrement 
négatives sur le fait d’être âgé, comme « on ne sort plus de chez soi » (42% vs 21% en 
moyenne chez les retraités), « on est seul » (62% vs 37%) et « on n’a plus de vie 
amoureuse ou sexuelle » (61% vs 40%). 
 
Ces retraités témoignent également d’une plus grande inquiétude vis-à-vis du risque 
d’agression dans la rue (59% vs 49%) ; ils pensent que la diversité des cultures et des 
origines rend difficile la vie en commun dans le pays (66% vs 56%) et ils souhaitent plus 
souvent le départ d’un grand nombre des immigrés qui sont installés en France (67% vs 
58%). Ils sont également plus pessimistes sur leurs conditions de vie à venir (26% 
anticipant une détérioration vs 18%). 
 
Leur état de santé laisse davantage à désirer qu’en moyenne chez l’ensemble des 
retraités : 46% souffrent d’un handicap ou d’une maladie chronique (+ 12 points par 
rapport à l’ensemble des retraités) ; 40% déclarent souffrir de nervosité (+ 9 points) et 
26% d’un état dépressif (+ 9 points).  
 
Près d’une fois sur deux, ils ne sont membres d’aucune association (54%, + 13 points 
par rapport à la moyenne des retraités). Dans 32% des cas, ils disent se sentir seuls 
(souvent, voire tous les jours ou presque : + 15 points) et 33% disent se sentir 
abandonné, exclu, inutile (+ 14 points). Pour 15% d’entre eux, la retraite est associée à 
« la solitude » (vs 8% en moyenne) et à « l’ennui » (13% vs 5%), et ils montrent une 
attente marquée pour une information sur la lutte contre l’isolement (27%, + 7 points). 
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c) La vieillesse c’est les autres  

70 ans - l’âge de la vieillesse… mais pas pour les principaux concernés 

À la fin du XVIIIe siècle, Buffon estimait qu’une personne bien portante et qui n’aurait subi aucun 

accident ni souffert d’aucune maladie pourrait vivre cent ans, mais pas davantage. Les centenaires 

étaient très rares. Avec l’amélioration des conditions de vie et les progrès de la médecine, les 

hypothèses sur la durée limite de la vie humaine ont dû être repoussées à 110 puis 115 ans. 

En 1995, un nouveau cap a été franchi lorsqu’une Française, Jeanne Calment, a fêté son 120e 

anniversaire.  L’INED rappelle que la France comptait plus de 20 000 centenaires début 2014 et 

qu’ils et (surtout) elles pourraient être dix fois plus nombreux en 206019. Cette multiplication des 

centenaires et l’apparition de « super-centenaires », âgé-e-s de 110 ans ou plus, pose à nouveau 

la question de la limite de la longévité humaine. 

Selon Patrice Bourdelais20, l’âge d’entrée dans la vieillesse biologique recule régulièrement. A 

l’appui de sa démonstration, il calcule un indicateur synthétique constitué à partir d’une moyenne 

entre l’âge auquel il reste dix ans à vivre et l’âge pour lequel la probabilité de survie est identique à 

celle d’un homme de 65 ans en 1985. Il obtient ainsi un âge d’entrée dans la vieillesse qui aurait 

varié, pour les hommes, de 60 ans en 1850 à 70 ans en 1995 ; il serait passé de 61 ans à 76 ans 

au cours de la même période chez les femmes.  

Pour étayer ce recul de l’âge de la vieillesse, le matériau de l’enquête sur les Conditions de vie et 

les aspirations des Français a été mobilisé. Concrètement, en se plaçant sur la période 2009-2013 

(fusion de cinq années d’enquêtes) et en analysant la situation des enquêtés selon leur âge détaillé 

à l’année près, il est possible d’identifier à quel moment, quel âge de la vie les choses évoluent 

(ou pas). En procédant à la même analyse, sur une période plus ancienne (environ trente ans plus 

tôt), il est également possible de déterminer si les seuils d’entrée dans la vieillesse ont évolué 

au cours des dernières décennies. 

L’analyse montre ainsi que les pratiques sportives ou culturelles sont maintenues plus 

longtemps. Aujourd’hui, le taux de fréquentation d’un équipement sportif est supérieur à 30% 

jusqu’à 68 ans, alors qu’il franchissait ce seuil dès 56 ans il y a trente ans. Le renoncement aux 

activités physiques et sportives intervient donc plus tard aujourd’hui. Il en va de même pour la 

fréquentation du cinéma ou des bibliothèques, des pratiques culturelles qui tendent à décliner avec 

l’âge mais qui se poursuivent aujourd’hui plus longtemps. Dans le même esprit, les handicaps 

surviennent plus tard : le seuil de 40% de personnes vivant en situation de handicap ou atteinte 

de maladie chronique est atteint aujourd’hui à 71 ans, contre 61 ans il y a trente ans. 

                                                
19  http://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/memos-demo/fiches-pedagogiques/la-longevite-humaine/ 
20  Patrice Bourdelais, L’inégalité sociale face à la mort : l’invention récente d’une réalité ancienne, in Les 

inégalités sociales de santé, la découverte, 2000 
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Graphique  8 - Proportion de personnes fréquentant un équipement sportif et 
fréquentant un cinéma, selon l’âge détaillé 
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Source : CREDOC, Enquêtes Conditions de vie et aspirations. 

Graphique  9 - Proportion de personnes déclarant souffrir d’un handicap ou d’une 
maladie chronique, selon l’âge détaillé 
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Source : CREDOC, Enquêtes Conditions de vie et aspirations. 

 
A contrario, on est à la retraite plus tôt : aujourd’hui, il est beaucoup question de repousser l’âge 

de départ à la retraite, mais il convient de se souvenir que, depuis la fin de la Seconde guerre 

mondiale, on a plutôt assisté à un abaissement de l’âge légal de départ en retraite, si bien que, 

comparé à la situation trente années en arrière, les seniors sont inactifs plus tôt aujourd’hui. Si l’on 

choisit le critère du passage à la retraite, on entrerait dans la vieillesse plus vite aujourd’hui qu’il y 

a trente ans… 
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Graphique  10 - Proportion de retraités, selon l’âge détaillé 
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Source : CREDOC, Enquêtes Conditions de vie et aspirations 

Comment les Français se positionnent-ils à ce sujet ? Déjà, dans la question ouverte, certains 

avaient choisi de répondre avec une borne, un âge limite à partir duquel on bascule dans la 

vieillesse. Concrètement, à la question « Selon vous, à partir de quel âge est-on âgé ? », la 

réponse la plus fréquemment donnée est 70 ans (Graphique 11) : 70 ans est à la fois la médiane 

de la distribution (la moitié des gens disent moins, la moitié plus) et aussi le mode : 22% des 

personnes font le choix de cet âge, aucun autre ne recueille autant de suffrages. 

Notons que 21% optent pour 80 ans (deuxième valeur la plus citée) et 13% pour 75 ans. Au 

total, plus d’une personne sur deux choisit un de ces trois paliers (70, 75 et 80 ans). 

La moyenne de la distribution s’établit, quant à elle, à 71 ans. 
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Graphique 11 – Selon vous, à partir de quel âge est-on âgé ? 
- Champ : ensemble de la population - 
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Source : CREDOC, Enquête Conditions de vie et aspirations, début 2016. 

Lorsqu’on analyse les réponses cumulées, on établit que 20% des enquêtés pensent qu’on est âgé 

à 60 ans (ou avant) et 52% qu’on le devient à 70 ans ou avant (Graphique 12). Pour une personne 

sur trois, c’est après 75 ans qu’on devient âgé. 

Graphique 12 - Selon vous, à partir de quel âge est-on âgé ? 
- Analyse des fréquences cumulées – 

- Champ : ensemble de la population - 
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Source : CREDOC, Enquête Conditions de vie et aspirations, début 2016. 
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Il est indéniable que l’âge que l’on a influe sur la borne à partir de laquelle on pense que 

l’on est âgé : alors que les moins de 25 ans disent, en moyenne, qu’on est âgé à 64 ans, les 

sexagénaires répondent 79 ans. La perception entre les plus jeunes et les plus âgés diffère donc de 

15 points (Tableau 3). Dans une moindre mesure, on note une influence du niveau de vie (6 points 

entre le bas et le haut de l’échelle), mais pas du diplôme, ni du genre ou encore de l’inscription 

géographique (Tableau 3, page 32 et suivante).  

Graphique 13 - Selon vous, à partir de quel âge est-on âgé ? 
- Analyse de l’âge moyen – 

- Champ : ensemble de la population - 
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Source : CREDOC, Enquête Conditions de vie et aspirations, début 2016. 

Tableau 3 – Age moyen à partir duquel on est âgé : analyse sociodémographique 
- Champ : ensemble de la population - 

 
Age 

moyen 
Sexe 

70 Homme 
Femme 72 
Âge en 6 

64 Moins de 25 ans 
25 à 39 ans 66 
40 à 59 ans 71 
60 à 69 ans 76 
70 à 74 ans 78 
75 ans et plus 79 
Âge en 2 

68 Moins de 60 ans 
60 ans et plus 77 
Profession et catégorie sociale 

71 Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise 
Cadre et profession intellectuelle supérieure 70 
Profession Intermédiaire 69 
Employé 69 
Ouvrier 66 
Personne au foyer 70 
Retraité 78 
Autre inactif 64 
ENSEMBLE DE LA POPULATION 71 



33 

Tableau 3 – suite – Age moyen à partir duquel on est âgé : analyse sociodémographique 
- Champ : ensemble de la population - 

Profession et catégorie sociale détaillée 

71 Agriculteur exploitant, artisan, commerçant, chef entreprise 
Cadre, profession libérale 70 
Profession intermédiaire 69 
Employé 69 
Ouvrier 66 
Au foyer 70 
Retraité, ancien PCS + 78 
Retraité, ancien PCS - 77 
Autre inactif 64 
Niveau de vie du foyer 

68 Bas revenus 
Classes moyennes inférieures 71 
Classes moyennes supérieures 71 
Hauts revenus 74 
Diplôme 

71 Non diplômé 
BEPC 72 
BAC 69 
Diplômé du supérieur 70 
Age x diplôme 

63 Moins de 30 ans diplôme inférieur au bac 
Moins de 30 ans diplôme bac et + 66 
30-59 ans diplôme inférieur au bac 69 
30-59 ans diplôme bac et + 70 
60 ans et + diplôme inférieur au bac 78 
60 ans et + diplôme bac et + 77 
Taille d'agglomération 

71 Communes rurales 
2 000 à 20 000 habitants 71 
20 000 à 100 000 habitants 71 
Plus de 100 000 habitants 71 
Agglomération parisienne 70 
ENSEMBLE DE LA POPULATION 71 

Source : CREDOC, Enquête Conditions de vie et aspirations, début 2016. 

On trouvera en annexe les résultats de l’enquête 2012 qui montrent des bornes d’âge relativement 

stables dans le temps (Graphique A 3, page 221). 
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13% seulement des Français ont l’impression d’être âgés 

La forte association spontanée de la vieillesse avec une forme de dégradation physique (et celle 

transparaissant dans les réponses des personnes se disant elles-mêmes âgées) explique que 

probablement que beaucoup hésitent à se placer eux-mêmes dans la catégorie des personnes 

âgées. Une grande majorité des personnes interrogées ne se sentent pas, elles-mêmes, 

âgées (87%) ; seuls 13% des répondants souscrivent à cette idée. Ce sentiment progresse avec 

l’âge (Tableau A 24, page 143 et Graphique  14). 

On observe un saut à 70 ans : la proportion d’individus ayant l’impression d’être âgé double à ce 

palier (on passe de 15% au sein des 60-69 ans à 27% chez les 70-74 ans), ce qui conforte a 

posteriori l’idée que c’est l’âge de la vieillesse. A 75 ans, un nouveau saut s’opère (+ 12 points), 

mais une majorité des personnes de 75 ans et plus n’ont cependant pas l’impression d’être âgées. 

Au sein des retraités et des plus âgés, on ne repère pas de différence selon le niveau de diplôme ou 

l’ancienne PCS. 

Graphique  14 – Vous-mêmes, diriez-vous que vous avez l’impression d’être âgé ? 
- Analyse en fonction de l’âge – 

- Champ : ensemble de la population - 
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Source : CREDOC, Enquête Conditions de vie et aspirations, début 2016. 

FOCUS :  
Qu’est-ce qui explique qu’une personne âgée de 70 à 74 ans se sente âgée ? 

 
Le jugement sur l’état de santé est déterminant : les 70-74 ans qui se sentent âgés ont 
un état de santé qu’ils jugent peu ou pas du tout satisfaisant (36% vs 16% pour 
l’ensemble des 70-74 ans) ; 61% déclarent un handicap ou une maladie chronique (vs 
36%) et 93% se disent inquiets des risques de maladie grave (81% en moyenne chez les 
retraités). 
Ce groupe est caractérisé par un niveau de préoccupation élevé quant au chômage (21% 
le citent comme une préoccupation principale vs 10%) et une insatisfaction certaine 
quant à son cadre de vie (19% vs 9%).  
Ces personnes professent plus souvent qu’en moyenne des opinions négatives sur le fait 
d’être âgé, comme « on n’est pas vraiment utile à la société » (51% vs 32% en moyenne 
dans cette tranche d’âge), « on est seul » (53% vs 35%) ou « on ne sort plus de chez 
soi » (35% vs 19%). 
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Particulièrement inquiètes à l’idée de vieillir (39% le sont « souvent » ou « très 
souvent », vs 23% en moyenne), ces personnes se sentent désemparées et ne savent 
pas par quoi commencer pour s’informer sur le « bien vieillir » (42%, + 13 points). 
 

Seule une personne sur quatre s’inquiète à l’idée de vieillir 

De manière convergente, la crainte du vieillissement taraude vraiment un quart de la population 

(10% s’en inquiètent très souvent et 16% souvent) ; 49% s’en préoccupant de temps en temps 

(Graphique  15). Les personnes au foyer (35%), les titulaires de bas revenus (34%), les jeunes 

adultes (31% des 25-39 ans) et les femmes (29%, contre 23% des hommes) se montrent un peu 

plus inquiets à cette idée (Tableau A 25, page 144 et Tableau A 26, page 145). 

Graphique  15 - De manière générale, vous arrive-t-il d’être inquiet à l’idée de vieillir ? 
- Champ : ensemble de la population - 
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Source : CREDOC, Enquête Conditions de vie et aspirations, début 2016. 

Les groupes les plus âgés, à savoir les retraités (24%), les 60-69 ans (23%), les 70-74 ans 

(23%) ou encore les 75 ans et plus (25%) ne témoignent pas d’une inquiétude particulière 

(Graphique  16). 
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Graphique  16 – Les plus âgés ne sont pas plus inquiets que l’ensemble de la population 
à l’idée de vieillir 

- Champ : ensemble de la population, en % de très souvent ou souvent inquiet - 
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Source : CREDOC, Enquête Conditions de vie et aspirations, début 2016. 

A peine remarque-t-on que les retraités issus des PCS inférieures (ouvriers, employés) sont 

légèrement plus inquiets (29%) que les retraités issus des PCS supérieures (21%, Graphique  17). 

Graphique  17 
Les retraités issus des PCS inférieures sont un peu plus inquiets que les autres 

- Champ : ensemble de la population, en % de très souvent ou souvent inquiet - 
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Source : CREDOC, Enquête Conditions de vie et aspirations, début 2016. 

d) La retraite ? Les Français en ont une vision assez idyllique : du repos, des loisirs et des 
voyages 

Pour une personne sur deux, la retraite évoque plutôt une période de repos, de détente 

Avec la mise en place progressive des systèmes de protection sociale, la retraite devient une 

forme de récompense pour les services rendus à la société à travers une vie de travail21. C’est un 

                                                
21 Au XIXe siècle l’instauration d’un régime de retraite fut d’abord l’œuvre des institutions militaires et de 
certaines grandes entreprises (par exemple la Banque de France). Puis la loi de 1910 a rendu obligatoire 
l’adhésion des plus démunis au système de retraite. 
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changement de perspective par rapport aux politiques démographiques du XVIIIe siècle qui 

s’attelaient avant tout aux incapacités physiques des personnes âgées22.  

Très clairement, les Français associent la retraite, en priorité, à des notions positives (Graphique 

18) : les cinq associations qui sont le plus fréquemment réalisées sont dans un registre 

agréable alors que les réponses défavorables (maladie, vieillesse, solitude ou ennui) recueillent 

moins de suffrages. Une fois sur deux, on associe à la retraite l’idée de repos et de détente (50%) 

et, dans une moindre mesure, on l’associe aux loisirs (38%) et aux voyages (32%).  

Graphique 18 – Vous voyez votre retraite plutôt comme une période de …  
- Deux réponses possibles – 

- Champ : ensemble de la population - 
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Source : CREDOC, Enquête Conditions de vie et aspirations, début 2016. 

Les écarts catégoriels sont plutôt limités (voir en annexe, Tableau A 27 et suivants, page 146 et 

suivantes). 

Les retraités eux-mêmes associent plus souvent cette période aux loisirs (48%, + 10 

points par rapport à l’ensemble de la population), au même niveau que le repos et la détente 

(49%). Les évocations négatives (maladie et vieillesse, solitude ou ennui) sont moins souvent 

citées par les retraités eux-mêmes (Graphique 19). Au sein des retraités, ceux qui exerçaient une 

PCS supérieure sont particulièrement attirés par les voyages (34%, contre 22% pour les PCS 

inférieures) et moins par les loisirs en général (44% vs 54% pour les PCS inférieures). Probable 

reflet de leurs capacités financières. Les dépenses liées aux vacances représentent en effet 5 % du 

budget des ménages23 et constituent une véritable variable d’arbitrage budgétaire.  

                                                
22 Cf. Vincent Caradec, Sociologie de la vieillesse et du vieillissement, Paris, Armand Colin, 2008. 
23 Émilie Daudey, Sandra Hoibian, Sophie Lautié, Les Français dépensent près de 5 % de leur budget pour les 
vacances, Consommation et modes de vie n°284, juillet 2016, http://www.credoc.fr/pdf/4p/284.pdf  
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Graphique 19 – Les retraités associent plus volontiers la retraite aux loisirs 
- Vous voyez votre retraite plutôt comme une période de …, cumul des deux réponses – 

- Champ : ensemble de la population - 
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Source : CREDOC, Enquête Conditions de vie et aspirations, début 2016. 

L’association de la retraite avec les loisirs et les voyages n’est pas dénuée de sens. Si les femmes 

retraitées consacrent un temps très important aux tâches domestiques, le temps libéré par 

l’absence de travail est effectivement mobilisé par les retraités pour des taches parfois qualifiées de 

« semi loisirs » tel le bricolage ou le jardinage, ou à des loisirs tels que la télévision et la 

lecture, aux promenades et à une certaine sociabilité. 

Tableau 4 – Une journée moyenne d’un retraité 

 
Retraités 
hommes 

Retraités 
femmes 

Ensemble 
des 

Français 
(15 ans et 

plus) 

Sommeil 08:38 08:49 08:03 

Toilette: soins 01:07 01:12 01:02 

Repas 02:33 02:23 02:13 

Temps professionnel et formation 00:12 00:04 03:15 

Ménage: cuisine: linge: courses 01:56 03:47 02:15 

Soins aux enfants et adultes 00:08 00:12 00:23 

Bricolage 00:38 00:04 00:14 

Jardinage 00:49 00:22 00:18 
Source : Insee, enquêtes emploi du temps 2010, moyennes par jour y compris samedi, dimanche, et vacances  
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Tableau 4 - suite – Une journée moyenne d’un retraité 

 
Retraités 
hommes 

Retraités 
femmes 

Ensemble 
des 

Français 
(15 ans et 

plus) 

Télévision 03:07 02:53 02:06 

Lecture 00:39 00:36 00:18 

Promenade  00:30 00:24 00:17 

Jeux, internet 00:36 00:27 00:33 

Sport 00:01 00:04 00:09 

Conversations: téléphone: courrier 00:16 00:20 00:19 

Visites: réceptions 00:28 00:34 00:29 

Transport 01:00 00:50 00:52 
Source : Insee, enquêtes emploi du temps 2010, moyennes par jour y compris samedi, dimanche, et vacances  

Les jeunes retraités, âgés de 60-69 ans réunissent en outre, aujourd’hui, toutes les conditions 

pour être de bons candidats aux vacances : avant 70 ans, la plupart sont en très bonne santé et 

peuvent encore sans difficulté effectuer de nombreux séjours hors domicile ; et, pour beaucoup, les 

dépenses liées au logement et aux enfants n’étant plus d’actualité, ils peuvent se permettre 

d’affecter une part importante de leur revenu aux vacances :  6,12 %, contre 4,4 % pour les 30-49 

ans par exemple. Au final, c’est la classe d’âge qui part le plus souvent en longs séjours 

(2,3 fois par an contre 2 en moyenne) et ils dépensent aujourd’hui en moyenne 2 280 euros 

par an en vacances, soit deux fois plus que les moins de 30 ans. Ils sont aujourd’hui un peu plus 

nombreux à partir que les moins de 25 ans alors que pendant longtemps les voyages étaient 

l’apanage de la jeunesse. 
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Graphique 20 – Taux de départ en vacances (pour motif personnel au moins 4 jours 
consécutifs) 
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Source : CREDOC, Enquête Conditions de vie et aspirations, début 2016. 

Au final, 76% des répondants n’ont, de la retraite, qu’une vision positive (74% offrant même 

deux réponses positives) tandis que 10% n’en ont qu’un aperçu négatif (9% donnant deux 

réponses négatives). 14% en ont une vision mitigée (citant à la fois un item positif et un item 

négatif). 

Graphique 21 – Vous voyez votre retraite plutôt comme une période de …  
- Indicateur synthétique construit à partir des deux réponses données – 

- Champ : ensemble de la population - 
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Source : CREDOC, Enquête Conditions de vie et aspirations, début 2016. 
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L’association entre retraite et vie de famille est beaucoup moins fréquente qu’en 1993 

La vie de famille est moins souvent évoquée (Graphique 22, - 13 points) qu’il y a vingt ans. Cette 

baisse est compensée par une légère hausse des associations d’idées avec « le repos, la détente » 

(+2 points), les activités associatives et bénévoles (+2 points), et surtout la hausse de la maladie 

(+7 points), ou le sentiment de solitude (+3 points), voire d’ennui (4 points). 

Graphique 22 – Vous voyez votre retraite plutôt comme une période de …  
- Evolution 1993 – 2016 du cumul des deux réponses – 

- Champ : ensemble de la population - 
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Source : CREDOC, Enquête Conditions de vie et aspirations, début 2016, 

Enquête pour l’Association Française des Banques 1993 

La baisse de l’association  de la retraite avec la « vie en famille » doit avant tout être reliée aux 

évolutions démographiques et de modes de vie qui touchent l’ensemble de la population. Avec 

le vieillissement, mais aussi la progression des périodes de célibat dans la vie, liées aux périodes 

de séparation, et chez les plus jeunes à la mise en couple plus tardive, le pourcentage de 

personnes « vivant seules » a augmenté (+14 points en trente-cinq ans) et le nombre d’adultes 

vivant « en couple » est en baisse depuis le début des années 1980 (-17 points). La situation des 

retraités, de ce point de vue, suit l’évolution générale (une baisse des personnes en couple) mais 

de manière moins marquée. Si bien que l’écart a même eu tendance à se réduire dans le temps, à 

la fois sous l’effet du vieillissement (les retraités représentaient 18% de la population au début des 

années 80, et près d’un quart en 2015) et également d’une baisse plus importante des personnes 

en couple chez les jeunes.  
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Graphique 23 – Déclare être marié, en PACS ou vivre en couple (avec ou sans 
enfants) 
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Source : CREDOC, Enquête Conditions de vie et aspirations 

 

En effet, l’enquête Conditions de vie et Aspirations montre que les liens avec les personnes de la 

famille « hors foyer » diminuent avec le temps mais restent tout de même très vivaces : 88% des 

Français dans leur ensemble et 87% des retraités déclarent « rencontrer régulièrement des 

membres de leur famille proche ». La proportion est à peine moins élevée qu’il y a trente ans.  

Graphique 24 – Rencontre de façon régulière des membres de sa famille proche 
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Source : CREDOC, Enquête Conditions de vie et aspirations 
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La légère hausse des associations d’idées avec « le repos, la détente » (+2 points), les activités 

associatives et bénévoles (+2 points), et son pendant négatif, la peur de la solitude (+3 points), ou 

de l’ennui (4 points) s’inscrivent dans la forte augmentation des attentes et aspirations de nos 

concitoyens, qui aspirent de plus en plus à une vie plus intense24 où chacune des facettes de 

leur vie est réussie. Ils sont en particulier plus nombreux aujourd’hui qu’hier à souhaiter profiter 

davantage de leur temps libre, en investissant le champ des loisirs et la vie amicale. 

L’augmentation est particulièrement notable chez les plus âgés, et explique probablement  pour 

partie l’évolution des associations d’idées. 

Graphique 25 – Importance des amis et des loisirs dans la vie en France selon les 
classes d’âge  
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assez important, pas très important ou pas important du tout ? » % très important 

Estime que les « amis »  
sont très importants dans sa vie 

Estime que les « loisirs » 
 sont très importants dans sa vie 

48

65

37

53

39

48

41

53

0

10

20

30

40

50

60

70

1990-1993 2008-2010

18-29 ans

30-49 ans

50 ans et plus

Total

+9 points

40

44

34
36

22

29

31

34

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1990-1993 2008-2010

18-29 ans

30-49 ans

50 ans et plus

Total

+7 points

Source : exploitation CRÉDOC, à partir de l’enquête « World Values Survey » 

 

De fait, alors qu’en 1980, seuls 54% des Français disaient « recevoir des amis ou des relations au 

moins une fois par mois », on en compte aujourd’hui 72%. Les retraités sur ce plan ne sont pas en 

reste (65% contre 38%). 

 

                                                
24  Régis Bigot, Emilie Daudey, Sandra Hoibian, La société des loisirs dans l’ombre de la valeur travail, 

CREDOC, Cahier de recherche n°305, décembre 2013, http://www.credoc.fr/pdf/Rech/C305.pdf  
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Graphique 26 – Invite ou recoit, chez lui, des amis, des relations au moins une 
fois par mois 
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Source : CREDOC, Enquête Conditions de vie et aspirations 

e) Un espace des représentations de la vieillesse et de la retraite 

Lorsqu’on prend en compte dans une analyse multivariée toutes les représentations étudiées : 

onze assertions sur le fait d’être âgé et neuf associations possibles sur la période de retraite. Deux 

axes structurent les représentations. 

Le premier axe, horizontal, peut se résumer à une opposition entre activité (à gauche du plan) 

professionnelle, de loisirs, associative, etc. et inactivité, qu’elle soit sociale, amoureuse ou 

sexuelle, et de manière corollaire un sentiment d’inutilité sociale. 

Le second axe, vertical, oppose une lecture négative (en haut du graphique) de l’âge et la 

vieillesse, associée plutôt à une forme de mal-être ; y figurent par exemple l’idée que la retraite 

peut être un moment de solitude, ou d’ennui, et une forte association avec la maladie. 

En bas de la représentation graphique (et surtout dans le quart sud-ouest), se situent plutôt des 

associations positives, inscrites dans le registre du bien-être, avec le repos, la détente, 

l’opportunité de prendre soin de soi, les loisirs. 

Méthode 

L’A.C.M. est une méthode factorielle de Statistique Descriptive Multidimensionnelle, qui décrit les 

relations entre variables qualitatives à travers une représentation des groupes d’individus 

correspondant aux diverses modalités. Cette analyse permet d’obtenir des cartes de 

représentations rendant observables les proximités entre les catégories de variables qualitatives et 

les observations. 
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Liste des 20 variables actives de l'analyse 

Les 11 assertions sur le fait d’être âgé (Quand on est âgé, on est souvent …) 

Les 9 associations possibles avec la retraite (Vous voyez votre retraite plutôt comme une période ?) 
 

En projetant d’autres variables issues de l’enquête Conditions de vie et Aspirations on retrouve le 

lien entre situation actuelle et projection dans l’avancée en âge : les individus associent 

d’autant plus des représentations négatives qu’ils ont eux-mêmes une santé qu’ils jugent mauvaise 

par rapport à leurs pairs, qu’ils souffrent de maladie chronique ou de handicap. On retrouve 

logiquement dans le cadran inactivité-mal-être, les personnes les plus inquiètes par rapport au 

vieillissement.  

 

Ensuite, afin d’identifier des profils-types de représentations, une analyse typologique a été 

réalisée. L’analyse typologique a permis la mise en évidence de quatre classes de façon à ce que 

les individus qui les composent aient des caractéristiques proches. La constitution des classes 

repose sur des méthodes de traitements statistiques, qui utilisent des concepts de proximité et de 

distance. Il en résulte que si les individus sont les plus proches possibles dans chaque classe, tous 

n'en possèdent pas toutes les caractéristiques. Enfin, les noms qui sont donnés aux classes 

relèvent de l’analyse. Ils sont choisis pour résumer au mieux les caractéristiques rapprochant les 

individus qui constituent la classe. 
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On n'est pas vraiment utile à la 
société

On perd la mémoire …

On connaît
mieux la vie

On devient méfiant
On a du mal à changer ses 

habitudes

On a moins d'énergie
On est seul

On n'a plus de vie amoureuse ou 
sexuelle

On ne sort plus de chez soi

On a envie de prendre soin de soi

On a du temps
pour s'informer

Retraite = repos, détente

Retraite = ennui

Retraite = vie en famille

Retraite = solitude

Retraite = activité associative 
bénévole

Retraite = maladie, vieillesse

Retraite = activité professionnelle 
choisie

Retraite =  voyages

Retraite =  loisirs

- 1,0 + 1,5

Les représentations des Français
sur l'âge et la retraite

Projection des variables actives

- 1,0

+ 1,5

Source : CREDOC, Enquête "Conditions de vie et Aspirations des Français", début 2016.

Inactivité
Activité

Bien-être

Mal-être
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Tous les jours ou presque

Souvent 

De temps en temps

Rarement

Jamais

Très satisfaisant Satisfaisant

Peu satisfaisant
Pas du tout satisfaisant

Se sent âgé

Déclare un handicap, une 
maladie chronique

Source : CREDOC, Enquête "Conditions de vie et Aspirations des Français", début 2016.

La position de différentes opinions
dans l'espace des représentations

Projection des variables illustratives

+ 1,5- 1,0

D'une manière générale, 
vous arrive-t-il d'être 

inquiet à l'idée de vieillir ?

Par rapport aux 
personnes de votre âge, 
pensez-vous que votre 

état de santé est ?

+ 1,5

- 1,0

Mal-être

Bien-être

Activité

Inactivité
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Méthode : l’Analyse typologique 

Une classification ascendante hiérarchique (CAH) a été réalisée à partir de la procédure cluster du 

logiciel SAS. En amont de cette procédure, une ACM avait été réalisée. Lors de la réalisation de 

l’ACM, seuls les premiers axes ont été conservés et éliminés ceux qui sont considérés comme 

n’apportant plus d’informations intéressantes (le bruit). Ce sont ces premiers axes qui ont servi de 

variables actives à la CAH qui propose des groupes d’individus très homogènes au sien d’une 

même classe. 

 

L’analyse aboutit à la partition de la population en quatre groupes : 

 

• 59% de la population ont une vision positive et hédoniste de la retraite et de la 

vieillesse. Ils décrivent cette phase de la vie comme un moment privilégié, dont on 

profite, où l’on se détend. Les activités bénévoles ou professionnelles sont bannies ; mais 

la retraite n’est pas non plus associée à l’ennui ou à la solitude. C’est le temps des loisirs, 

des voyages, du repos. C’est l’image la plus répandue dans la population. Concrètement, 

les membres de cette classe sont plus souvent partis en vacances, ont le sentiment de voir 

suffisamment de monde au quotidien et vivent plus souvent en couple. 

 
• 21% des Français, a contrario, associent à l’âge et à la retraite la solitude, l’ennui 

ou encore la maladie. Les stéréotypes et les images négatives liées à la perte/ la 

diminution dominent : arrêt d’une activité professionnelle, dégradation de la santé, 

désaffiliation sociale, etc. L’inquiétude à l’idée de vieillir est ici prégnante. On observe dans 

ce groupe une sur-représentation des individus qui font face à de fortes contraintes 

budgétaires, ou qui affichent un état de santé personnel dégradé. 

 
• 15% de la population projette sur la retraite et l’âge l’opportunité de se consacrer 

davantage à des activités associatives ou bénévoles. L’âge n’est ni synonyme d’ennui 

ou d’inactivité, mais la priorité est mise sur les activités non marchandes (ni 

professionnelles, ni de loisirs). Les individus concernés sont souvent déjà membres 

d’associations, ils militent, défendent l’environnement, prônent l’intégration des immigrés 

dans la société …  

 
• Un groupe limité (5%) associe retraite et activité professionnelle. Souvent, il s’agit 

d’artisans, d’agriculteurs, d’indépendants ou de cadres qui n’envisagent pas de tourner la 

page. Pour eux, la retraite ne saurait être un moment où l’on prend du repos, où on 

s’accorde des loisirs. 
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Une typologie des représentations de l’âge et la retraite 

La retraite "plaisir"
(59%)

La retraite "activité bénévole"
(16%)

La retraite "activité 
professionnelle"

(5%)

La retraite "perte / 
diminuition"

(21%)

Source : CREDOC, Enquête "Conditions de vie et Aspirations des Français", début 2016.

+ 1,5

+ 1,5

- 1,0

La position des différents groupes 
de population dans l'espace

des représentations

- 1,0

Mal-être

Bien-être

Activité

Inactivité

 



50 

f) Deux menaces planent cependant sur la retraite : la diminution des facultés physiques 
et intellectuelles ainsi que la possible diminution des ressources financières 

Interrogés sur les motifs d’inquiétude concernant la retraite, deux facteurs sortent du lot : la 

diminution des facultés physiques et intellectuelles (35% des réponses, Graphique 27) et la 

diminution des ressources financières (33%). 

Graphique 27 
Quel est votre principal motif d’inquiétude en ce qui concerne votre retraite ? 

- Champ : ensemble de la population - 

1

1

3

5

10

12

33

35

0 10 20 30 40

Nsp

Autre

Le sentiment d'être inutile

L'inactivité

La solitude

Aucune inquiétude

La diminution des ressources financières

La diminution des facultés physiques et
intellectuelles

 
Source : CREDOC, Enquête Conditions de vie et aspirations, début 2016. 

Les motifs d’inquiétude varient sensiblement en fonction des descripteurs sociaux (Tableau A 37, 

en annexe, page 157). L’âge (Graphique 28) et le niveau de vie du répondant (Graphique 29) sont 

décisifs : les plus âgés et les plus aisés insistent davantage sur le risque induit par la 

diminution des facultés physiques et intellectuelles. 

Au final, parmi les plus concernés, à savoir les retraités eux-mêmes, la diminution des facultés 

physiques et intellectuelles (44%) est deux fois plus prégnante que la crainte d’une diminution 

des ressources financières (22%). Pour les retraités issus des PCS supérieures, près d’une 

personne sur deux (48%) cite la perte des capacités physiques et intellectuelles (Graphique  30) ; 

chez les retraités issus des PCS inférieures, les préoccupations de niveau de vie les rattrapent 

presque (30% vs 39%). 
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Graphique 28 – Plus on est âgé et plus on s’inquiète de la diminution des facultés 
physiques et intellectuelles 

- Champ : ensemble de la population - 
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Moins de 25
ans

25 à 39 ans 40 à 59 ans 60 à 69 ans 70 à 74 ans 75 ans et plus

La diminution des facultés
physiques et intellectuelles

La diminution des ressources
financières

 

Source : CREDOC, Enquête Conditions de vie et aspirations, début 2016. 

Graphique 29 - Plus le niveau de vie est élevé, plus l’inquiétude quant à la diminution des 
facultés physiques et intellectuelles s’accroît 

- Champ : ensemble de la population - 
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inférieure

Classe moyenne
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La diminution des facultés physiques
et intellectuelles

La diminution des ressources
financières

 

Source : CREDOC, Enquête Conditions de vie et aspirations, début 2016. 
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Graphique  30 – Les deux principaux motifs d’inquiétude chez les retraités 
- Champ : retraités - 
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Ensemble des
retraités

Retraités, ancienne
PCS +

Retraités, ancienne
PCS -

La diminution des facultés
physiques et intellectuelles

La diminution des
ressources financières

 

Source : CREDOC, Enquête Conditions de vie et aspirations, début 2016. 

En une vingtaine d’années, l’inquiétude relative à la diminution des facultés physiques et 

intellectuelles n’a cessé de progresser, jusqu’à devenir l’inquiétude n°1 cette année 

(Graphique 31), devançant ainsi les préoccupations financières. 

Graphique 31 - En vingt ans, l’inquiétude sur la diminution des facultés physiques et 
intellectuelles a beaucoup progressé 

- Champ : ensemble de la population - 
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2016

1993

 
Source : CREDOC, Enquête Conditions de vie et aspirations, début 2016 ; 

enquêtes pour l’Association Française des Banques 1993 et 1994. 

La montée des inquiétudes par rapport aux facultés physiques et intellectuelles est, en partie, 

imputable à la réalité des pathologies : aujourd’hui, en France, plus d’un million de personnes 

sont concernées par une maladie neurodégénérative : environ 1 200 000 personnes seraient 
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touchées par la maladie d’Alzheimer25 ou autre démence, qui sont de loin la cause la plus 

fréquente, et 160 000 par la maladie de Parkinson. Du fait du vieillissement progressif de la 

population et de l'absence de traitements curatifs, le nombre de personnes souffrant de maladies 

neurodégénératives devrait croître de manière régulière dans les années à venir et le poids de ces 

maladies augmenter inévitablement. Une forte médiatisation est faite autour de cette maladie, 

par exemple dans le cadre des Journées mondiales de lutte contre la maladie d’Alzheimer, dont la 

première édition remonte à 1994. 

Plus généralement, si l'espérance de vie augmente, passant de 76,8 ans 2004 à 78,3 ans en 2010, 

l’espérance de vie en bonne santé a, quant à elle, tendance à stagner, voire diminuer : elle 

était de 63,5 en 2010 contre 64,3 ans en 2004 selon l’INSEE, expliquant pour partie les 

inquiétudes. La préoccupation par rapport au maintien en bonne santé physique et mentale est 

probablement d’autant plus forte que les inquiétudes par rapport à la santé viennent contrecarrer 

le désir de nos concitoyens de profiter de leur vie au maximum, dont nous nous faisions 

l’écho plus haut. 

La quasi-stagnation des inquiétudes quant au niveau de vie des retraités peut paraitre assez 

étonnante lorsqu’on sait que le taux de remplacement du salaire par la retraite diminue au fil des 

générations26. Alors que le taux médian de remplacement du salaire net moyen de fin de carrière 

par la retraite s’élève à 74,0 % pour les hommes et 72,5 % pour les femmes de la génération née 

en 1946, le taux de remplacement médian diminue au fil des générations, dans le public 

comme dans le privé, pour les hommes comme pour les femmes qui ont effectué une carrière 

complète. Il est passé de 80 % à 75 % entre les générations 1936 et 1946. Plusieurs raisons 

peuvent expliquer cette baisse. Par exemple, la durée validée requise pour le taux plein varie d’une 

génération à l’autre : la réforme des retraites du régime général de 1993 a instauré une 

augmentation de cette durée, de 37,5 ans à 40 ans, à raison d’un trimestre par an à partir de la 

génération 1934 jusqu’à la génération 1943. Dans la fonction publique, la durée qui était fixée à 

37,5 ans avant 2004, est passée à 40 ans en 2008. L’augmentation de la durée requise peut 

entraîner des salaires de fin de carrière plus importants, alors que son incidence sur la pension de 

retraite est plus faible. En conséquence, les taux de remplacement diminuent. 

D’autres évolutions législatives peuvent également être avancées pour expliquer cette baisse. Par 

exemple, la réforme des retraites de 1993 a accru le nombre d’années retenues pour le calcul du 

salaire annuel moyen au régime général (de 10 ans pour les générations 1933 et antérieures, à 25 

ans à partir de la génération 1948). De plus, la baisse du rendement du point dans les régimes 

complémentaires entraîne une baisse des taux de remplacement. 

Mais, lorsqu’on compare la situation des retraités par rapport au reste de la population, plusieurs 

travaux27 convergent dans le sens d’une amélioration du niveau de vie des plus âgés en France. 

                                                
25  Maladie d’Alzheimer et démences apparentées, Bulletin épidémiologique hebdomadaire n°28-29, 

septembre 2016, http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2016/28-29/pdf/2016_28-29_0.pdf  
26  Hady Senghor, Le taux de remplacement du salaire par la retraite diminue au fil des générations, 

DREES, Etudes et résultats n°926, juillet 2015, http://drees.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er926.pdf  
27 Le Destin des générations : structure sociale et cohortes en France du XXe siècle aux années 

2010, Presses universitaires de France, 2010. 
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Ainsi, dans l’enquête Conditions de vie et aspirations, la part des bas revenus chez les 

sexagénaires est, depuis le milieu des années 1990, plus faible que chez les moins de 60 ans 

(Graphique  32).  

Graphique  32 – La part de bas revenus diminue régulièrement chez les plus âgés 
(par unité de consommation, estimé par la racine de la taille du foyer) 

(% de personnes vivant dans un foyer disposant de bas revenus, c’est à dire de revenus inférieurs à 
70% de la médiane des revenus) 

- Champ : ensemble de la population - 
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Source : CREDOC, Enquêtes « Conditions de vie et Aspirations ». 

 

Les travaux de l’INSEE montrent que la pauvreté touche aujourd’hui beaucoup plus souvent les 

jeunes (23% en 2013) que les plus âgés (7.4% des 65 ans et plus, Tableau 5). 

Tableau 5 – Niveau de vie et taux de pauvreté des personnes de 18 ans et plus en 2013 

- Champ : personnes vivant dans un foyer dont le revenu fiscal est positif ou nul et dont la personne de 
référence n’est pas étudiante - 

Moyenne Médiane

18 à 24 ans 9,9 19 730 17 590 22,9

25 à 29 ans 7,8 21 060 19 980 13,2

30 à 39 ans 16,3 22 630 20 790 12,3

40 à 49 ans 18,1 23 050 20 120 13,6

50 à 64 ans 25,3 26 680 22 520 11,4

65 ans ou plus 22,6 25 160 20 470 7,4

Ensemble 100,0 23 900 20 590 12,3

Niveau de vie                 
(en € par an)

Poids dans 
l'ensemble 

(en %)

Taux de 
pauvreté 
(en %)

 

Sources : INSEE-DGFip-Cnaf-Cnav-CCMSA, Enquete Revenus fiscaux et sociaux 2013 

La pauvreté est ici définie au seuil de 60% de la médiane des niveaux de vie 

 

En dynamique également, les seniors tirent mieux leur épingle du jeu que les autres. Le niveau des 

plus âgés s’est en effet amélioré très sensiblement depuis le début des années 2000, et beaucoup 

plus rapidement que celui des autres classes d’âge (Graphique  33).  
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Graphique  33 –Evolution du niveau de vie moyen selon l’âge entre 2001 et 2013 
(en euros 2013 constants) 
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Champ : France métropolitaine, individus vivant dans un ménage dont le revenu déclaré est positif ou nul 
et dont la personne de référence n’est pas étudiante. Sources : CCMSA ; Cnaf ; Cnav ; DGFiP ; DGI ; 

Insee, enquêtes Revenus fiscaux et sociaux rétropolées 1996 à 2004 - enquêtes Revenus fiscaux et sociaux 
2005 à 201328 

 

A cela s’ajoute que 72% des 65 ans et plus sont propriétaires sans emprunt à rembourser, 

contre 38% en moyenne selon la dernière Enquête nationale logement 2013 de l’INSEE. Or les 

dépenses de logement (qu’il s’agisse de remboursement d’emprunt ou de loyers) pèsent de plus en 

plus lourdement sur les budgets des ménages par ailleurs (en raison d’une très forte augmentation 

des prix à l’achat, très largement déconnectée de l’évolution des revenus). Les retraités, très 

souvent propriétaires sans emprunt, bénéficient donc à la fois d’un reste à vivre plus important que 

les autres classes d’âge, et avec l’appréciation de leur patrimoine, se sentent probablement un peu 

plus protégés, et en sécurité ; la propriété du logement jouant de plus en plus le rôle d’une forme 

de rempart psychologique contre de la précarité29 dans une société de plus en plus inquiète du 

déclassement, et de la paupérisation. 

g) Le « bien vieillir » : rester autonome, chez soi, et entouré 

La thématique du Bien vieillir prend une place de plus en plus importante dans la perspective 

d’anticiper les conséquences des nouvelles données démographiques sur le fonctionnement des 

services publics, l’aménagement du territoire ou plus généralement l’organisation des 

politiques sociales et de santé. Entre 2007 et 2009 le plan national « Bien vieillir » a vu le jour. 

La démarche, initialement portée par les ministères de la santé et de la jeunesse et des sports, 

s’est vite vue attribuée une dimension interministérielle soulignant ainsi son importance pour les 

pouvoirs publics. 

A la question de savoir ce que « bien vieillir » veut dire, deux notions recueillent une majorité de 

suffrages (Graphique 34) : il s’agit de «rester autonome» (42% de citations) et d’«être en 

bonne santé» (39%). Ces deux idées dominent largement, dans toutes les catégories de 

                                                
28  France Stratégie, Lignes de faille, Une société à réunifier, octobre 2016  
29  Mélanie Babès, Régis Bigot, Sandra Hoibian, Les dommage collatéraux de la crise du logement, CREDOC, 

Cahier de recherche n°281, décembre 2011, http://www.credoc.fr/pdf/Rech/C281.pdf  
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population, avec quelques préférences selon les groupes (Tableau A 22, page 141). Par exemple, le 

terme « d’autonomie » est davantage prisé par les plus âgés (56% des 70-74 ans y font 

référence), les jeunes préférant évoquer le maintien en bonne santé (c’est la modalité la plus citée 

par les moins de 60 ans, Graphique 35). 

Graphique 34 – Pour vous, « bien vieillir », c’est avant tout : 
- Champ : ensemble de la population - 
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Source : CREDOC, Enquête Conditions de vie et aspirations, début 2016. 

Graphique 35 - L’âge influe sur la perception du « bien vieillir » 

- Champ : ensemble de la population - 
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Source : CREDOC, Enquête Conditions de vie et aspirations, début 2016. 

Et quelle est, aux yeux de l’opinion, la condition pour « bien vieillir » ? A nouveau, deux idées 

principales émergent (Graphique 36) : le fait d’avoir des amis, des liens affectifs (37%) et, 

aussi, le fait de rester à domicile le plus longtemps possible (32%). Là encore, cette perception 

domine dans l’ensemble du corps social (Tableau A 23, page 142). 

Plus l’enquêté est âgé et plus il insiste sur l’importance, pour bien vieillir, de rester à 

domicile le plus longtemps possible (Graphique 37). Les plus jeunes sont les plus nombreux à 

évoquer le fait d’avoir un logement bien adapté à sa situation (25% des suffrages des 25-39 ans, 

par exemple). 
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Graphique 36 - Et pour « bien vieillir », il faut avant tout : 
- Champ : ensemble de la population - 
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Source : CREDOC, Enquête Conditions de vie et aspirations, début 2016. 

Graphique 37 - Plus on est âgé et plus on insiste sur le fait que pour « bien vieillir », 
il faut rester à domicile le plus longtemps possible 
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Source : CREDOC, Enquête Conditions de vie et aspirations, début 2016. 

Les Français ne se distinguent pas en cela de leurs voisins européens qui préfèrent nettement  

rester chez eux (quitte à adapter leur domicile) à aller en maison de retraite30.  

                                                
30 Ainsi près de 80% des citoyens européens déclarent préférer être pris en charge à domicile dans 

l’hypothèse où ils deviendraient dépendants, Eurobaromètre (2007), Health and long-term Care in the 
European Union, Baromètre spécial 283. 
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Et de fait, les seniors repoussent autant que possible l’entrée en institution. Selon la DREES, en 

2011 près de 265 500 personnes ont intégré un établissement pour personnes âgées. Elles avaient 

84 ans et 5 mois en moyenne au moment de leur entrée, contre 83 ans et 5 mois en 200731. Les 

personnes entrées en 1994 étaient âgées en moyenne de 82 ans à ce moment32. Au total, seuls 

10% des 75 ans ou plus et près de 23 % des 85 ans ou plus résident en établissement pour 

personnes âgées, posant avec beaucoup d’acuité la question du maintien à domicile des seniors, et 

des modalités d’accompagnement de ceux-ci. 

                                                
31  Sabrina Volant, 693 000 résidents en établissements d’hébergement pour personnes âgées en 2011, 

Études et Résultats, DREES n° 899, décembre 2014, http://drees.social-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/er899.pdf 

32  François Tugores, « La clientèle des établissements d’hébergement pour personnes âgées – Situation au 
31 décembre 2003 », Études et Résultats, DREES, n° 485, avril 2006. Age moyen calculé sur les 
données de l’enquête EHPA 1994 
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2. La place possible des nouvelles technologies dans le « bien 
vieillir » 

a) La formidable diffusion des TIC en France et quelques-uns de ses enjeux 

En deux décennies, l’arrivée rapide et massive de la micro-informatique, d’internet et des 

terminaux mobiles (téléphone mobile, tablette, smartphone) a révolutionné les modes de vie et de 

consommation, bouleversant les usages et, aussi, les rapports sociaux. Ces nouveaux produits se 

sont imposés dans les foyers à une vitesse encore jamais mesurée (Graphique  38). 

Graphique  38 
Internet et les ordinateurs se sont imposés dans les foyers à une vitesse exceptionnelle 
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Source : CREDOC, Enquêtes « Conditions de vie et Aspirations »  
(études réalisées en face à face en juin de chaque année). 

Les possibilités offertes par les nouvelles technologies ne cessent de s’étendre et d’influer 

sur toutes les facettes de nos vies, réorganisant tout au passage : vie privée, vie professionnelle, 

relations avec les administrations, modes de consommation, mode d’expression… 

Le foisonnement de nouvelles applications permet par exemple aujourd’hui à chacun de suivre son 

état de santé (fréquence cardiaque, tension artérielle, effort physique, indice de masse corporelle, 

suivi de programmes d’activités physiques, etc.), préparer et retracer ses déplacements ou 

bénéficier d’un accompagnement lors de ses trajets (géolocalisation, indications sur les services 

accessibles ou le trafic), commander à distance la livraison d’objets chez soi (par la voie postale 

classique et pourquoi pas bientôt par des drones), télécharger des produits culturels disponibles à 

tout moment sur un « cloud », utiliser ses informations biométriques pour avoir accès à son 

téléphone mobile, son ordinateur, entrer dans un immeuble, utiliser la reconnaissance numérique 

faciale pour classer automatiquement et massivement des photos, télécommander des appareils 

fonctionnels du foyer, travailler à distance tout en étant nomade, etc. 
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Internet se transforme progressivement en un réseau étendu, appelé « Internet des objets », 

reliant aussi bien les hommes que tous les objets devenus connectables33 avec des impacts à la 

fois sur le monde professionnel (collecte de données guidant la stratégie commerciale), la sphère 

publique (aménagement urbain et « villes intelligentes ») que la sphère domestique (maison 

intelligente, habits intelligents, etc.). 

Le mouvement de digitalisation des sociétés occidentales est de plus en plus souhaité, accompagné 

et soutenu par les politiques publiques. Celles-ci y voient tout à la fois un levier de croissance 

économique et d’emploi, un moyen de rationaliser et d’alléger les finances publiques et une voie 

d’amélioration du bien-être des  citoyens. La stratégie de Marché unique numérique34 figure ainsi 

parmi les dix axes prioritaires de la Commission européenne, avec pour ambition de positionner 

l’Europe en tant que leader mondial dans l’économie numérique. Elle vise, en particulier, à assurer 

un accès homogène des individus et des entreprises aux infrastructures, aux services et aux offres 

en ligne. Plusieurs bénéfices sont ainsi attendus au niveau des services publics : l’amélioration de 

l’efficacité, de la fluidité et de la réactivité des services publics aux besoins des citoyens. Certains y 

voient également un levier pour en diminuer les coûts. D’autres y voient une façon de pallier les 

difficultés de publics que nous regrouperons ici sous le vocable de « publics fragilisés » (personnes 

âgées, personnes handicapées ou souffrant de maladie chronique, allocataires de minima sociaux, 

habitants de zones rurales). Le numérique est ainsi parfois présenté comme un moyen d’éviter des 

déplacements longs et difficiles aux personnes les moins mobiles (personnes âgées ou 

handicapées), ou éloignées géographiquement des centres (ruraux), un outil pour leur faciliter les 

démarches et limiter les temps d’attente, centraliser et optimiser la gestion des informations, etc. 

A l’inverse, des voix s’élèvent pour souligner les difficultés liées à la dématérialisation : la 

digitalisation des services publics entraine une forme de structuration et de rationalisation des 

offres, qui se heurte à la complexité des parcours heurtés et précisément « hors des cases » 

des publics cibles. La difficulté de l’appropriation des nouveaux dispositifs ou modalités d’accès 

en ligne est également soulevée : la mise à disposition d’une information ou d’un service en ligne 

ne présuppose pas une utilisation pertinente35. La difficulté à chercher et à traiter l’information en 

ligne est une des raisons amenant les publics les plus fragilisés à ne pas faire valoir leurs 

droits36.  

Globalement, les nouvelles technologies ont-elles aujourd’hui leur place dans le « bien vieillir » du 

point de vue de la population en général, et des principaux concernés ?  

 

 

                                                
33  France Stratégie, Demain, l’Internet des objets, Note d’analyse n°22, janvier 2015,  

http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/notes_danalyse_22.pdf  
34 http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market_en  
35 KOUBI (Geneviève), « Services en ligne et droits sociaux », Informations 
sociales, n°178, 2013/2014.  
36 Élodie ALBEROLA Patricia CROUTTE et Sandra HOIBIAN, La « double peine » pour des publics fragilisés face 
au tout-numérique, Les annales des Mines, Réalités industrielles, août 2016 
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b) L’intérêt pour les services administratifs en ligne 

Cinq solutions technologiques ayant pour but de faciliter le quotidien et d’accroître le niveau de 

confort ont été soumises au jugement de nos compatriotes, avec des résultats très contrastés 

(Erreur ! Source du renvoi introuvable.). L’administration en ligne recueille l’assentiment 

général avec 80% d’intérêt. Deux séduisent une personne sur deux : les sites internet pour faire 

ses courses, et les équipements électroniques pour piloter le logement à distance. Tandis 

que les deux dernières (appareils connectés à vocation sanitaire ou applications mobiles pour faire 

ses courses) ne suscitent l’adhésion que d’une personne sur trois. Les seniors sont quasiment 

toujours un peu moins attirés par les différentes propositions, et beaucoup moins par les 

dispositifs à vocation sanitaire ou les applications mobile pour faire ses courses (Graphique 39). 

 

Graphique 39 – Certaines technologies permettent de faciliter le quotidien et d’accroître 
le niveau de confort. Vous, personnellement, vous sentez-vous attiré par l’utilisation … 
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Source : CREDOC, Enquête Conditions de vie et aspirations, début 2016. 

Ces données ayant été recueillies en ligne, l’appétence pour les dispositifs technologiques peuvent 

s’en trouver augmentées37. Toutefois, différents travaux menés par la Commission européenne et 

le CREDOC via des interrogations face à face mettent en évidence l’intérêt de nos concitoyens 

en général et des seniors en particulier pour les facettes pratiques de la toile.  

L’Hexagone fait tout d’abord, rappelons-le, plutôt figure de bon élève en Europe. Les 

Français se positionnent en tête du classement européen s’agissant de la proportion d’internautes 

selon l’enquête menée par la Commission Européenne   (84% d’utilisateurs d’internet au sein des 

15 ans et plus). En Europe, la France se situe au 6ème rang sur ce critère et est dépassée 

seulement par les pays scandinaves, les Pays-Bas et le Luxembourg. Les Français sont nombreux à 

effectuer des achats en ligne (9 points de plus que la moyenne européenne) ainsi qu’à 
                                                
37 Stéphane Legleye, Ined& Université Paris-Saclay, University of Paris-Sud, UVSQ, CESP, INSERM ;Sandra 
Hoibian, Crédoc ; Jérôme Cubillé, EDF ; Patricia Croutte, Crédoc, Géraldine Charrance, Ined,  
Répliquer une enquête face-à-face sur un access panel web ? Une comparaison multipanels, Communication 
présentée au Colloque de la Société Française de Statistique, Canada, Octobre 2016  
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communiquer en ligne avec les pouvoirs publics (63% contre 46%). L’ensemble de la 

population est en quelque sorte dans un « bain numérique » qui touche nombreuses des 

dimensions de sa vie. De fait, l’administration française recense 41% des déclarations de revenus 

effectuées en ligne. C’est également le cas de 58% des déclarations trimestrielles du RSA, 33% des 

demandes d’aide au logement, 42% des inscriptions à Pôle emploi ou 10% des demandes d’actes 

d’état civil. Dans le domaine marchand, selon la FEVAD, les ventes en ligne continuent, année 

après année, de suivre une croissante à deux chiffres. 

Graphique  40 
La France fait figure de bon élève en termes d’équipement et d’usages digitaux 
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Source : Eurostat 2015 

Le fossé numérique a, en toile de fond, tendance à se combler en termes d’équipement et 

accès à internet, notamment chez les 60-69 ans qui sont aujourd’hui quasiment aussi 

nombreux (79%) que la moyenne (85%) à disposer d’une connexion à domicile. Même chez les 70 

ans et plus qui restent encore aujourd’hui en retrait, plus de la moitié (56% exactement) dispose 

d’une connexion chez elle. 

L’écart de pratiques qui est parfois très élevé dans certains domaines (loisirs) est très restreint 

lorsqu’on étudie les usages administratifs : 55% des 60-69 ans en ont effectué au moins une au 

cours des 12 derniers mois, contre 62% en moyenne. Le différentiel est en revanche beaucoup plus 

marqué après 70 ans. 
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Graphique  41 - Équipement en connexion internet à domicile dans l’ensemble de la 
population de 12 ans et plus et par tranche d’âge (en %) 
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Source : CREDOC, Enquêtes « Conditions de vie et Aspirations » (enquêtes de juin menées en face à face) 

Graphique  42 - Proportion d’individus ayant effectué, au cours des douze derniers mois, 
des démarches administratives ou fiscales sur internet 
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Source : CREDOC, Enquêtes « Conditions de vie et Aspirations » (enquêtes de juin menées en face à face) 

 

Des travaux précédents ont en effet mis en évidence que les séniors ont des usages numériques 

moins diversifiés, en particulier ils sont moins friands des usages de loisirs, terrain dévolu surtout 

aux plus jeunes, mais ils sont plus réceptifs par rapport aux usages pratiques, comme 

l’administration en ligne ou les achats (Graphique  43). 
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Graphique  43 – L’espace des usages d’internet : 
l’âge et le diplôme dans le 1er plan factoriel 
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Source : Baromètre du numérique pour le CGE et l’ARCEP, 2015 (enquête menée en face à face) 

 

Finalement le fossé numérique s’il reste très marqué après 70 ans, est aussi pour beaucoup lié à 

une question de diplôme ou de niveau de vie. Alors qu’en moyenne, dans l’ensemble de la 

population, 6 personnes sur 10 se disent plutôt attirées par des produits comportant des 

innovations technologiques (Graphique  44), l’influence de l’âge en la matière n’est pas beaucoup 

plus forte que celle du niveau de vie ou du diplôme (Graphique 45). En effet, si 20 points séparent 

les plus jeunes des plus âgés, l’écart est tout aussi important avec le niveau de vie (14 points entre 

le bas et le haut de l’échelle) et, surtout, le niveau de diplôme (18 points entre les non diplômés et 

les personnes issues de l’enseignement supérieur). 



65 

Graphique  44 – En moyenne, 6 Français sur 10 plutôt attirés 
par les produits comportant une innovation technologique L’attirance diminue avec l’âge 
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Source : CREDOC, Enquête Conditions de vie et aspirations, début 2016. 

Graphique 45 - L’attirance pour les produits comportant une innovation technologique 
dépend également du niveau de vie et du diplôme 
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Source : CREDOC, Enquête Conditions de vie et aspirations, début 2016. 

 

De fait, on constate, quelles que soient les propositions testées, un écart de point de vue entre les 

seniors diplômés ou d’anciennes PCS supérieures et les seniors peu diplômés ou de catégories 

socioprofessionnelles inférieures (Graphique  46, Graphique  47 et Graphique  48). 
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Graphique  46 
L’appétence des retraités pour des services administratifs en ligne est moins élevée chez 

les peu diplômés ou de PCS inférieures 
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Graphique  47 – Au sein des retraités, le diplôme joue aussi pour l’intérêt pour sites 
internet permettant de faire ses courses depuis son domicile 
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Graphique  48 –Les innovations technologiques liées à la domotique séduisent plus 
souvent les retraités issus des PCS supérieures 
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Les appareils connectés à vocation sanitaire, tout comme les applications mobiles pour 

faire ses courses, intéressent en moyenne 33% des répondants, et, passés 60 ans, l’intérêt est 

diminué de moitié. On ne note pas, ici, de différences, ni entre les plus diplômés et les peu 

diplômés des séniors, ni entre les retraités anciennement cadres ou professions intermédiaires par 

rapport aux anciens ouvriers ou employés. 

 

S’ils arrivent beaucoup plus bas dans la hiérarchie que les services administratifs c’est 

probablement en liaison avec les organismes qui pourraient les porter. En effet, les habitants de 

l’Hexagone, tout comme les Européens en général sont beaucoup plus confiants vis à vis des 

autorités publiques et nationales quant à la protection de leurs données personnelles 

(enjeu important pour la mise en place des services) que par rapport à des compagnies privées. 

 

Graphique  49 –Des attitudes différentes selon l’organisme porteur du service 
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c) Plus souvent que les jeunes, les séniors pointent la complexité de ces produits et les 
problèmes liés à la protection des données individuelles  

Les freins à l’endroit des produits innovants d’un point de vue technologique sont de plusieurs 

ordres : le fait que ces produits ne sont pas utiles (30%), leur coût (27%), leur complexité (21%) 

et, enfin, le manque de protection des données personnelles que ces technologies induisent (18%). 

Après 60 ans, c’est la complexité des technologies qui est pointée du doigt ; elle est 

particulièrement décriée à partir de 70 ans (Graphique 51). (Tableau A 40, page 161)  

Graphique 50 – Pourquoi êtes-vous peu attirés par les produits comportant une 
innovation technologique ? 
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Source : CREDOC, Enquête Conditions de vie et aspirations, début 2016. 

Graphique 51 – Influence de l’âge sur les raisons expliquant le manque d’intérêt pour les 
produits comportant une innovation technologique 
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Source : CREDOC, Enquête Conditions de vie et aspirations, début 2016. 
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d) Le besoin d’accompagnement des seniors 

La révolution numérique renverse les rôles et le sentiment de compétence change de camp : 

les seniors se sentent moins à l’aise et détenteurs du savoir dans le champ numérique que les 

jeunes. Si l’attirance est là, les plus âgés se disent ainsi deux fois moins souvent compétents 

que les plus jeunes (49% des 75 ans et plus vs 85% des 15-19 ans)38. Dans l’ensemble de la 

population, un peu plus d’une personne sur quatre (27%) se dit en attente d’une aide pour l’usage 

des nouvelles technologies. Ce besoin d’aide progresse avec l’âge pour culminer après 75 

ans, 44% disent ressentir le besoin d’une telle aide (Tableau A 43, page 164).  

Graphique 52 – Sentiment de compétence et besoin d’une aide pour améliorer l’usage 
des nouvelles technologies 

- Champ : ensemble de la population - 

85
82 84

77 76

61

52

39

25
19

23 25

33
30 32

44

0

20

40

60

80

100

15-19 ans20-29 ans30-39 ans40-49 ans50-59 ans60-69 ans70-74 ans 75 ans et
plus

Plutôt compétent

Souhaite une aide

 
Source : CREDOC, Enquête Conditions de vie et aspirations, début 2016. 

Graphique 53 – Le sentiment de compétence pour les produits comportant une 
innovation technologique dépend également du niveau de vie et du diplôme 
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38  L’influence des revenus est ici limitée (moins de 10 points d’écart entre bas revenus et hauts revenus, 

Graphique 53,) alors que les effets du diplôme sont sensibles (plus de 30 points d’écarts, Tableau A 41 
et Tableau A 42, page 153 et suivante). 
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Apparaît en particulier une période charnière entre 60  et 75 ans où il semble difficile d’avouer 

ses difficultés : le sentiment de compétence diminue en effet fortement dès 60 ans (- 15 points 

entre les quinquagénaires et les sexagénaires), le besoin exprimé d’une aide croît significativement 

à partir de 75 ans.  

 

Au final, dans l’ensemble de la population :  

- 54% des individus se disent compétents, et n’ont pas besoin d’aide 

- 18% se disent compétents et aimeraient tout de même de l’aide 

- 10% ne se sentent pas compétents et réclament de l’aide 

- 17% ne se disent pas compétents, mais sans pour autant avoir besoin d’aide 

 

Et c’est donc particulièrement chez les seniors que, au croisement d’une forte appétence et d’un 

manque de compétence ressenti, le besoin d’accompagnement se fait le plus sentir. 

Graphique 54 – Le sentiment de compétence pour les produits comportant une 
innovation technologique et le besoin d’aide dépendent fortement de l’âge 
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Source : CREDOC, Enquête Conditions de vie et aspirations, début 2016. 

Il peut s’avérer utile, à ce stade, de comparer les résultats obtenus lors de cette enquête réalisée 

en ligne avec des recueils plus anciens, réalisés dans le cadre d’une  
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3. Les attentes des séniors en matière d’accompagnement 
institutionnel et leur sensibilité à la prévention 

a) Des retraités plutôt prévoyants ; les questions relatives au logement suscitent le moins 
de préparation 

Les retraités ont été interrogés pour savoir s’ils avaient, en amont de leur retraite, préparé celle-ci. 

Le constat est que, si les retraités ont très activement anticipé leur passage à la retraite, tous les 

domaines ne suscitent pas la même attention (Graphique 55). 

La gestion du futur budget et la préparation des changements administratifs sont très 

souvent préparés.  

Graphique 55 – Avant de partir à la retraite, on peut se préparer à un certain nombre de 
changements. Dites-moi si, pour chacun des thèmes suivants, vous l’aviez préparé avant 

votre départ à la retraite ? 
- Champ : personnes à la retraite - 
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Source : CREDOC, Enquête Conditions de vie et aspirations, début 2016. 

 

Les retraités, dans leur très grande majorité, se préoccupent de préparer cette nouvelle période de 

leur vie. En quoi consiste cette préparation la présente recherche ne l’a pas abordé mais une 

précédente enquête menée en 2013 par le CREDOC auprès de 500 retraités pour le compte de la 

CNAV montrait que 44% avaient par exemple cherché de l’information sur le calcul de la pension ; 

27% sur les aides et les droits pour les retraités39. 

 

En revanche, l’anticipation d’un éventuel déménagement, ou d’un aménagement et 

adaptation du logement sont beaucoup plus rares, alors même que nous l’avons vu, le désir 

de rester à son domicile le plus longtemps possible domine très largement dans la population. Ce 

décalage semble inviter à mettre en place des formes de prévention pro-actives sur cette 

thématique. Les individus ayant peu le réflexe de réfléchir à ses questions d’eux-mêmes. 

                                                
39  Anne Loones, Mode de vie et attentes des retraités en 2013, CREDOC, juillet 2013. 
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Voyons dans le détail. 

• 78% des retraités disent avoir préparé la gestion de leur futur budget. Cette 

anticipation est extrêmement répandue, dans tous les groupes de population (Tableau A 

49, page 170). Les hauts revenus l’ont fait plus souvent que les bas revenus (82% vs 

71%), tout comme les retraités des PCS supérieurs plus que les PCS moins favorisées 

(81% vs 75%, Graphique  56). 

• 72% des retraités avaient préparé la gestion des changements administratifs 

inévitables à ce moment de la vie. Là encore, les groupes les plus favorisés (75% des 

diplômés du supérieur, 77% des hauts revenus) l’ont fait plus souvent qu’en moyenne 

(Tableau A 50, page 171 et Graphique  57). 

Graphique  56 – La préparation de la gestion du budget, 
une étape obligée pour la très grande majorité des retraités 
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Source : CREDOC, Enquête Conditions de vie et aspirations, début 2016. 

Graphique  57 – La préparation de la gestion des changements administratifs, 
une réalité pour au moins deux tiers des retraités 
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Source : CREDOC, Enquête Conditions de vie et aspirations, début 2016. 

• 51% des retraités ont préparé avant leur départ à la retraite l’organisation de leur futur 

temps libre. On mesure un écart d’une dizaine de points entre les PCS supérieures (56%) 
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et inférieures (45%, Graphique  58), de même qu’entre les personnes résidant en espace 

rural (45%) et les habitants de Paris et son agglomération (55%, voir Tableau A 51, page 

172). 

Graphique  58 – La préparation de l’organisation du temps libre concerne plus souvent 
les anciennes PCS supérieures 
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Source : CREDOC, Enquête Conditions de vie et aspirations, début 2016. 

• 29% des retraités en moyenne avaient préparé un éventuel déménagement. Cette 

éventualité est moins envisagée par les urbains (21% dans les agglomérations de 100.000 

habitants et plus ainsi qu’à Paris et dans son agglomération, Tableau A 52, page 173). 

• 23% des retraités ont préparé l’aménagement et l’adaptation de leur logement. Les 

plus âgés (75 ans et plus) auraient plus souvent réfléchi à ces options que les sexagénaires 

(27% vs 21%, Tableau A 53, page 174). 

 

Qu’en est-il des futurs retraités, à savoir des personnes de 40 ans ou plus qui ne sont pas encore 

à la retraite ? 

Une proportion non négligeable d’entre eux s’intéresse aux changements induits par le passage à la 

retraite et, en amont de celle-ci, recherchent des informations voire préparent ces changements. 

La hiérarchie des thèmes d’intérêt ne change pas : c’est la gestion du budget qui est prioritaire 

(avec 42% des personnes potentiellement concernées qui s’informent et 25% qui préparent ce 

thème), devant la gestion des changements administratifs et l’organisation du temps libre (une 

personne sur quatre s’informe, une sur six prépare). Les sujets se rapportant au logement viennent 

ensuite (Graphique 59). 

 

Les tableaux détaillés se trouvent en annexe : (Tableau A 54 et Tableau A 55, page 175 et 

suivante) ; (Tableau A 56 et Tableau A 57, page 177 et suivante) ; (Tableau A 58 et Tableau A 59, 

page 179 et suivante) ; (Tableau A 60 et Tableau A 61, page 181 et suivante) ; (Tableau A 62 et 

Tableau A 63, page 183 et suivante). 
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Graphique 59 – Rechercher des informations et se préparer en amont de la retraite 
- Champ : personnes de plus de 40 ans pas encore à la retraite - 
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Source : CREDOC, Enquête Conditions de vie et aspirations, début 2016. 

Exemple de lecture : 42% des personnes de plus de 40 ans pas encore à la retraite disent avoir recherché 
des informations sur la gestion de leur budget une fois à la retraite (calcul du montant, détail des versements, 

etc.) ; 25% auraient préparé cet aspect. 

Il semblerait que, au fur et à mesure qu’elles se rapprochent de l’âge de cessation d’activité, les 

personnes pas encore à la retraite s’informent de plus en plus (Graphique 60). Le niveau de 

vie est également déterminant pour expliquer les comportements : les hauts revenus, 

systématiquement, disent s’être renseignés de façon plus poussée que les autres (Graphique 61). 

Graphique 60 – Avant 50 ans, les recherches d’information sont plus rares 
- Champ : personnes de plus de 40 ans pas encore à la retraite - 
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Source : CREDOC, Enquête Conditions de vie et aspirations, début 2016. 

Exemple de lecture : 47% des personnes de 50 à 59 ans pas encore à la retraite disent avoir recherché des 
informations sur la gestion de leur budget une fois à la retraite (calcul du montant, détail des versements, 

etc.). 
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Graphique 61 – Les hauts revenus sont ceux qui recherchent le plus d’information, 
sur tous les sujets 

- Champ : personnes de plus de 40 ans pas encore à la retraite - 
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Source : CREDOC, Enquête Conditions de vie et aspirations, début 2016. 

Exemple de lecture : 59% des hauts revenus pas encore à la retraite disent avoir recherché des informations 
sur la gestion de leur budget une fois à la retraite (calcul du montant, détail des versements, etc.), contre 35% 

des bas revenus dans la même situation. 

b) La population, et notamment la population de plus de 60 ans, est en attente 
d’informations sur l’entretien de la mémoire et du capital intellectuel 

12 thèmes d’information sur le « bien vieillir » ont été soumis à la population dans son ensemble. 

Seule une personne sur dix ne cite aucun thème : une grande majorité de la population est donc 

en attente d’informations relatives au bien vieillir. 

• L’entretien de la mémoire, du capital intellectuel (50%) : l’intérêt pour ce thème 

croît avec l’âge (il culmine à 62% pour les 75 ans et plus, Tableau A 64, page 185). Les 

catégories les plus favorisées, en termes de diplôme et de niveau de vie, sont également 

plus friandes de ce type d’information. 

• Les démarches à réaliser concernant les droits (39%) : l’intérêt, ici, décroît avec 

l’âge (il est minimal pour les 75 ans et plus, 25%) et il est inversement proportionnel au 

niveau de diplôme ou de revenus (Tableau A 65, page 186). 

• La prévention des maladies (37%) : les plus diplômés sont les plus demandeurs de ce 

type d’informations (41% des titulaires d’un diplôme du supérieur vs 29% des non 

diplômés, Tableau A 66, page 187). Au sein des 60 ans et plus, on note le même lien : les 

60 ans et plus peu diplômés sont moins attirés que les plus diplômés des séniors (32% vs 

38%). 

• Les vacances, les sorties, les séjours (34%) : ce thème est apprécié des catégories les 

plus favorisées, tant en population générale (42% des hauts revenus, 40% des cadres) 

qu’au sein des retraités (35% pour les anciennes catégories supérieures vs 27% pour les 

autres, Tableau A 67, page 188). 
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• Les activités physiques (28%) : ce thème semble un peu plus apprécié par les retraités 

issus des PCS supérieures (30% contre 24% pour les anciens ouvriers ou employés, 

Tableau A 68, page 189). 

• L’habitat et le cadre de vie (27%) : ce thème est plus prisé par les hommes (31%) et, 

aussi, les retraités anciennement profession supérieures (31%, Tableau A 69, page 190). 

• La lutte contre l’isolement (27%) : plus l’enquêté prend de l’âge et moins il est sensible 

à ce thème (Tableau A 70, page 191). Les titulaires de bas revenus (33%), les personnes 

au foyer (35%), les jeunes peu diplômés (37%) sont les plus intéressés. 

• La nutrition, l’alimentation, la cuisine (26%) : entre une personne sur cinq et une 

personne sur trois se disent intéressées (Tableau A 71, page 192). Les plus âgés (36% des 

75 ans et plus) et les retraités auparavant ouvriers ou employés (34%) sont les plus 

demandeurs. 

• La prévention des chutes et des accidents domestiques (22%) : elle intéresse sans 

distinction toutes les catégories, recueillant entre 18% et 26% des réponses (Tableau A 72, 

page 193). 

• Les nouvelles technologies, internet (19%) : la citation de ce thème est très liée à 

l’âge (28% des personnes de 70 ans et plus sont intéressés). Au sein des plus âgés, les 

plus diplômés et les anciennes PCS supérieures sont davantage en attente d’informations 

sur ce thème (Tableau A 73, page 193). 

• La mobilité, les transports, la sécurité routière (18%) : l’intérêt est mesuré et les 

écarts limités entre les différentes catégories de répondants (Tableau A 74, page 194). 

• La prévention des troubles du sommeil (14%) : l’intérêt pour une information relative 

à ce thème culmine chez les 75 ans et plus (29%, Tableau A 75, page 195).  

Graphique 62 – Sur quels thèmes relatifs au « bien vieillir » souhaiteriez-vous recevoir 
de l’information en priorité ? 
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Source : CREDOC, Enquête Conditions de vie et aspirations, début 2016. 
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Pour les plus de 60 ans, au final (Graphique 63), les attentes se focalisent plus encore sur de 

l’information en lien avec l’entretien de la mémoire et du capital intellectuel (58%, contre 

47% pour les plus jeunes). Pour cette tranche d’âge, la prévention des maladies (34%) devance 

les démarches à réaliser concernant les droits (32%). On constate donc, à partir de 60 ans, une 

appétence plus forte pour l’entretien de la mémoire et du capital intellectuel, pour les nouvelles 

technologies et la prévention des troubles du sommet et, à l’inverse, moins de goût pour les 

informations ayant trait à la lutte contre l’isolement ou sur les démarches et les droits (Graphique  

64). 

Graphique 63 
Les préférences pour les thèmes d’information relatifs au « bien vieillir » : 

analyse en fonction de l’âge 
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Source : CREDOC, Enquête Conditions de vie et aspirations, début 2016. 

Graphique  64 
- Champ : ensemble de la population - 
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Au sein des plus âgés, quelle est l’influence du niveau de formation ou de la PCS sur les thèmes 

d’information préférés ? Des nuances apparaissent, avec notamment un goût plus prononcé des 

plus diplômés et des PCS supérieures pour la prévention des maladies ou les vacances et, à 

l’inverse, une attente plus forte pour de l’information sur les démarches à réaliser pour les moins 

diplômés et les PCS inférieures (Tableau 6 et Tableau 7). Mais tous les séniors se retrouvent 

pour mettre en tête de leurs demandes de l’information sur l’entretien de la mémoire et 

des facultés intellectuelles. Cet intérêt transcende tous les groupes, qu’ils soient diplômés ou 

non. 

Tableau 6 - Le top 5 des thèmes d’information préférés des 60 ans et plus 
en fonction de leur niveau de diplôme 

- Champ : 60 ans et plus - 

Les thèmes préférés des 60 ans et plus, 
diplôme inférieur au Bac 

Les thèmes préférés des 60 ans et plus, 
Bac et plus 

1 L’entretien de la mémoire, du capital 
intellectuel (50%) 

1 L’entretien de la mémoire, du capital 
intellectuel (65%) 

2 Les démarches à réaliser concernant les droits  
(35%) 

2 La prévention des maladies (38%) 

3 La prévention des maladies (32%) 3 Les vacances, sorties, séjours (36%) 

4 La nutrition, l’alimentation, la cuisine (30%) 4 Les nouvelles technologies, internet (31%) 

5 Les vacances, sorties, séjours (30%) 5 Les activités physiques (28%) 
Source : CREDOC, Enquête Conditions de vie et aspirations, début 2016. 

Tableau 7 - Le top 5 des thèmes d’information préférés des retraités 
en fonction de leur ancienne PCS 

- Champ : retraités - 

Les thèmes préférés des retraités 
issus des PCS inférieures 

Les thèmes préférés des retraités, 
issus des PCS supérieures 

1 L’entretien de la mémoire, du capital 
intellectuel (57%) 

1 L’entretien de la mémoire, du capital 
intellectuel (59%) 

2 Les démarches à réaliser concernant les droits  
(38%) 

2 La prévention des maladies (37%) 

3 La nutrition, l’alimentation, la cuisine (34%) 3 Les vacances, sorties, séjours (35%) 

4 La prévention des maladies (30%) 4 L’habitat et le cadre de vie (31%) 

5 Les vacances, sorties, séjours (27%) 5 Les activités physiques (30%) 
Source : CREDOC, Enquête Conditions de vie et aspirations, début 2016. 
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c) Où, quand et comment sensibiliser au sujet du vieillissement 

Internet semble un canal bien adapté pour recevoir de l’information au sujet du « mieux 
vieillir » 

La préférence du public s’oriente vers un site internet spécialisé pour recevoir de l’information 

destinée à les aider à mieux vieillir (28%), devant les messages ou émissions à la télévision 

(13%), des réunions de groupe ou des ateliers (12%), des courriers réguliers (11%) ou encore des 

rendez-vous personnalisés (10%). 7% opteraient pour des mails ou des SMS et 5% pour des 

messages ou des émissions à la radio. Enfin, 12% de la population dit ne pas souhaiter 

d’information sur le sujet. 

Plusieurs constats s’imposent (Tableau A 76, page 197) : 

• Un site internet dédié est la solution la plus souvent prônée, quel que soit l’âge, le diplôme, 

le niveau de vie. 

• Le public ne ferme la porte à aucun média (internet, télévision, radio) ou aucune forme de 

contact (personnalisé ou pas, direct ou indirect). 

Graphique 65 - Par quel moyen aimeriez-vous recevoir de l’information 
pour vous aider à « mieux vieillir » ? 
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Source : CREDOC, Enquête Conditions de vie et aspirations, début 2016. 

Le professionnel de santé est jugé le mieux placé pour informer 

C’est le professionnel de santé qui apparaît comme le mieux placé pour ce faire (43%), même si 

une proportion non négligeable (38%) se sent capable de le faire seule. 15% citent un 

professionnel de l’action sociale et 9% des proches. On notera qu’à une seule exception (les 

personnes de 75 ans et plus, qui comptent sur elles-mêmes, Tableau 8), ce sont toujours les 

professionnels de santé qui arrivent en tête des préférences, dans toutes les catégories 

sociales (Tableau A 77, page 199). 
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Graphique 66 
A votre avis, qui peut le mieux vous informer sur la prévention du vieillissement ?  
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Source : CREDOC, Enquête Conditions de vie et aspirations, début 2016. 

Tableau 8 - Qui peut le mieux informer sur la prévention du vieillissement ? 
Analyse socio-démographique 

Les groupes qui citent le plus 
« un professionnel de santé » 

Les groupes qui citent le plus 
« vous-même » 

(rappel : 43% en moyenne) (rappel : 31% en moyenne) 

. 60 à 69 ans  ........................................  48% . 60 ans et plus, Bac et plus  ...................  41% 

. Profession intermédiaire  .......................  47% . 75 ans et plus  .....................................  40% 

. Autre inactif  ........................................  46% . 70 à 74 ans  ........................................  38% 
Source : CREDOC, Enquête Conditions de vie et aspirations, début 2016. 

Plus la personne vieillit et plus elle est diplômée et plus elle compte sur elle-même pour s’informer 

et ce aux dépens des professionnels de l’action sociale (Graphique 67), alors que le recours à un 

professionnel de la santé ne varie ni en fonction de l’âge ni en fonction du diplôme. 
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Graphique 67 – Influence de l’âge et du diplôme sur l’acteur le mieux placé pour 
informer sur la prévention du vieillissement 
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Source : CREDOC, Enquête Conditions de vie et aspirations, début 2016. 

 

Pour une personne sur deux, l’information sur la prévention du vieillissement est utile à tout 
âge 

A la question de savoir à quel moment une information sur la prévention du vieillissement est 

particulièrement utile, les Français pensent que cela peut avoir lieu à tout âge, car tout le monde 

est potentiellement concerné (52%). 27% pensent que la retraite est un bon moment et 20% qu’il 

convient de le faire quand on présente un signe d’affaiblissement ou de difficulté.  

Graphique 68 A votre avis, à quel moment une information sur la prévention du 
vieillissement est-elle particulièrement utile ? 
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Source : CREDOC, Enquête Conditions de vie et aspirations, début 2016. 
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Une chose est sûre : plus l’enquêté est âgé et plus il valide le principe d’une information délivrée à 

tout âge, pas forcément au moment de la retraite ou d’un problème spécifique (Graphique 69 et 

Tableau A 78, page 200). Les retraités anciennement ouvriers ou employés font plus souvent ce 

choix (64%) que les retraités anciennement cadres ou professions supérieures (56%). 

Graphique 69 - Plus l’enquêté est âgé et plus il prône une information à tout âge 
- Champ : ensemble de la population - 
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Source : CREDOC, Enquête Conditions de vie et aspirations, début 2016. 

Au final, parmi les 60 ans et plus, 62% témoignent d’un certain intérêt pour des messages 
de prévention concernant le vieillissement 

Les personnes de soixante ans et plus sont a priori plutôt réceptives à des messages de prévention 

concernant le vieillissement : 62% d’entre elles y sont favorables, 13% se déclarant même tout-à-

fait intéressées par de telles informations (Graphique 70).  

Graphique 70 – Des messages de prévention concernant le vieillissement sont diffusés 
par les médias et les institutions sur un ensemble de sujets : par exemple, comment se 

nourrir quand on est âgé, comment maintenir son capital physique, comment faire 
travailler sa mémoire … Etes-vous intéressé par ces messages ? 

- Champ : personnes âgées de 60 ans et plus - 
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Source : CREDOC, Enquête Conditions de vie et aspirations, début 2016. 
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Les moins diplômés (64%) se montrent plus intéressés que les 60 ans et plus qui sont titulaires de 

Bac et plus (55%) ; les femmes plus intéressées que les hommes (64% vs 59%, Tableau A 79 , 

page 201 et Graphique  71). 

Graphique  71 – Les hauts revenus et les plus diplômés moins intéressés qu’en moyenne 
par des messages de prévention concernant le vieillissement 
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A partir de 60 ans, près d’une personne sur deux se sent démunie, ne sachant par où 
commencer ou à qui s’adresser pour s’informer sur le « bien vieillir » 

Toujours parmi les personnes de 60 ans et plus, près d’une sur deux est confrontée à des 

difficultés pour accéder à l’information nécessaire sur le « bien vieillir » : 27% ne savent pas par 

quoi commencer et 19% ne savent pas à qui s’adresser. 22% des 60 ans et plus se disent non 

concernés par ces questions car ils sont encore trop jeunes et 21% déclarent n’avoir pas le temps 

de s’occuper de ça (Graphique 72). 

Au sein des 60 ans et plus, les moins diplômés sont plus encore en difficulté que ceux qui sont au 

moins titulaires de Bac (49% vs 40%). 

Graphique 72 
Qu’est-ce-qui vous dissuaderait de vous informer sur la façon de bien vieillir ? 

- Champ : ensemble de la population - 

57

16
12 12

22 21
19

27

0

10

20

30

40

50

60

Vous n'êtes pas
concerné

Vous n'avez pas le
temps

Vous ne savez pas à
qui vous adresser

Vous ne savez pas par
quoi commencer

Moins de 60 ans

60 ans et plus

47%
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Graphique  73 - Les bas revenus et les moins diplômés sont plus démunis face à la 
recherche d’information 

- Champ : personnes âgées de 60 ans et plus - 
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En tenant compte à la fois de l’intérêt pour des messages de prévention mais aussi de l’élément le 

plus dissuasif à cet égard, on aboutit à une partition des 60 ans et plus en quatre grands groupes 

de population (Graphique  74) : 

• 37% des 60 ans et plus sont, a priori, intéressés par des messages de prévention 
mais ils se sentent démunis (ne sachant pas à qui s’adresser ou par quoi 
commencer) 

On a affaire à un groupe inquiet vis-à-vis de nombreux risques, tant individuels que 
collectifs (accident de la route, accident de centrale nucléaire, maladie grave …) et qui 
affiche un état de santé plutôt dégradé. Les femmes sont sur-représentées dans ce groupe 
et elles sont, plus souvent qu’en moyenne, veuves ou séparées. 

L’inquiétude à l’idée de vieillir est forte et on trouve ici une appétence marquée pour les 
informations relatives à la mémoire (69% vs 58%), aux maladies (43% vs 34%) et aussi 
aux droits (41% vs 32%). Ce groupe est davantage en attente de formation sur les TIC et 
donne plus souvent sa préférence aux professionnels de l’action sociale pour délivrer de 
l’information sur la prévention du vieillissement.  

• 20% des 60 ans et plus sont, a priori, intéressés par des messages de prévention 
mais ils se sentent pas concernés par le sujet ou n’ont pas de temps à consacrer à 
cela. 

Les individus sont, ici, plutôt satisfaits de leur état de santé et ils relèvent plus souvent 
qu’en moyenne de la classe moyenne supérieure ; très majoritairement, ils ne se sentent 
pas âgés (à 89%). 

Les attentes d’informations sont concentrées sur les activités physiques, les vacances. 

• 9% des 60 ans et plus ne sont pas vraiment intéressés par ce type de messages 
et, qui plus est, ils ne sauraient pas à qui s’adresser ou par quoi commencer 

Les femmes sont sur-représentées, et les retraités issus des PCS inférieures également.  

Près de quatre personnes sur dix dans ce groupe ont l’impression d’être âgées (39% vs 
23% en moyenne) et l’inquiétude à l’idée de vieillir est particulièrement développée. Dans 
ce groupe, plus qu’ailleurs, on compte sur soi pour trouver de l’information (46% vs 35% 
en moyenne). 

• 24% ne sont pas vraiment intéressés par ce type de message et, de plus, ils ne se 
sentent pas concernés ou n’ont pas le temps pour ça 

Indéniablement, on a affaire à un groupe favorisé, où les individus sont en couple et 
disposent de hauts revenus, où la prévalence de maux psychosomatiques est faible, et qui 
ne se sent pas vieux. Les 60-69 ans sont sur-représentés. 
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Plus souvent qu’en moyenne, on prône ici une information sur la prévention du 
vieillissement qui serait dispensée quand un signe d’affaiblissement apparaît. 

 

Graphique  74 - Près de quatre seniors sur dix intéressés par la prévention 
mais ne sachant par quoi ou à qui s’adresser 
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Source : CREDOC, Enquête Conditions de vie et aspirations, début 2016. 

Ceux qui constituent une cible prioritaire – parce qu’ils sont intéressés par la prévention mais ne 

savent pas comment procéder – sont particulièrement nombreux au sein des classes les plus 

défavorisées : après 60 ans, c’est une personne sur deux parmi les bas revenus et deux 

personnes sur cinq (40%) parmi les moins diplômés (Graphique  75). 

Graphique  75 
Les bas revenus et les moins diplômés comptent, en leur sein, une plus forte proportion 

de personnes à la fois intéressées par des messages de prévention mais démunies 
- Champ : personnes âgées de 60 ans et plus - 
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4. Les séniors et le risque de fragilité : représentations, 
indicateurs et vécu  

Cette dernière partie est consacrée à la notion de fragilité de la personne âgée. Dans un contexte 

de transition démographique (la France comptera près de 74 millions d’habitants en 2060 selon des 

estimations de l’INSEE) et de vieillissement graduel de la population avec plus de 30% de 

personnes âgées de plus de 60 ans en 2035, la question de la prévention des risques de 

fragilité est devenue un enjeu de santé publique. Ainsi, selon les scénarios du « Groupe de 

travail Dépendance 2011 », le nombre de personnes âgées en situation de dépendance doublerait 

d’ici 2060, passant de 1,15 million de personnes à 2,3 millions (Blanpain et al., Insee, 2010).  

Nous verrons tout d’abord ce que recouvre la notion de fragilité des personnes âgées pour la 

population, comment elle est comprise et ce qu’elle évoque. Puis examinerons quelques indicateurs 

introduits dans l’enquête afin d’alimenter une analyse de la fragilité. Ensuite, à partir de la 

littérature scientifique sur le sujet, nous sélectionnerons dans le matériau de l’enquête tous les 

indicateurs disponibles relatifs à ce thème (par exemple, la survenue de certains événements 

porteurs de fragilisation comme un sinistre, une hospitalisation, etc.) et proposerons le calcul d’un 

indicateur ou score de fragilité, permettant de repérer les individus les plus fragiles chez les 60-75 

ans. Combien sont-ils ? Quelles sont leurs caractéristiques ? Et quelles sont leurs attentes vis-à-vis 

de l’institution et des pouvoirs publics ? 

a) Un premier état des lieux de la fragilité des personnes âgées : des représentations et 
quelques indicateurs   

Pour l’opinion, une personne âgée en situation de fragilité, c’est une personne seule, malade, 
voire en situation de dépendance 

Spontanément, trois grandes associations se font dans l’esprit du grand public quand on évoque 

« les personnes âgée en situation de fragilité » (Graphique  76). 

• Il s’agit du repli sur soi, de l’isolement (19% des premières réponses, 33% en cumulé), 

• Mais aussi des problèmes de santé (19% des premières réponses, 34% en cumulés) 

• Et, enfin, de la problématique de la dépendance (18% des premières réponses, 28% en 

cumulé). 

Viennent ensuite : la diminution des revenus, des ressources disponibles (8% des répondants 

citent cette réponse en premier, soit une personne sur cinq au total) et la diminution des 

capacités (4% des premières réponses, 8% au total). 

Par rapport aux verbatim recueillis pour la question ouverte sur les « personnes âgées », on note 

des différences. Certains termes, comme la retraite, disparaissent ici tandis que d’autres font leur 

apparition : les difficultés économiques, la vulnérabilité, l’enfermement ou des maladies spécifiques 

de type Alzheimer et Parkinson. Au final, entre les deux notions qui ont été interrogées, à savoir 

« être âgé » et « personne âgée en situation de fragilité », on constate : 



87 

• Un vocable commun aux deux registres. La santé, la dépendance, la diminution des 

capacités sont autant de notions utilisées dans les deux cas 

• Des traits caractéristiques associés au fait « d’être âgé » : c’est par exemple le cas de la 

retraite, des stéréotypes physiques (lunettes, etc.), ou des commentaires positifs 

• Des idées spécifiquement associées aux « personnes âgées en situation de fragilité » : le 

repli et l’isolement, la diminution des ressources financières, la vulnérabilité ou la 

survenue de maladies comme Alzheimer ou Parkinson. 

Les répondants ont cité ici entre une et deux idées différentes (1,4 en moyenne) ; jusqu’à six idées 

ont été recueillies pour une même personne. 

Par rapport à la question ouverte sur « être âgé », les réticences et les difficultés à cerner le 

sujet sont plus importantes car près d’une personne sur cinq ne répond rien du tout ou ne sait pas 

quoi dire. 

Graphique  76 – Et qu’est-ce que l’expression « personne âgée en situation de fragilité » 
évoque pour vous ? 
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Source : CREDOC, Enquête Conditions de vie et aspirations, début 2016. 

Si l’évocation de la santé varie peu en fonction de l’âge du répondant (Graphique  77 et Tableau A 

81 à Tableau A 84, page 204 et suivantes), il s’avère que : 

• Le repli, l’isolement et la perte de revenus sont des idées plus fréquemment mises en avant 

par les plus jeunes  

• Tandis que l’évocation de la dépendance croît avec l’âge du répondant 
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Graphique  77 – Les évocations spontanées à l’expression « personne âgée en situation 
de fragilité » en fonction de l’âge du répondant 
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Source : CREDOC, Enquête Conditions de vie et aspirations, début 2016. 

A nouveau, les ouvriers (30%), les moins diplômés (29%) ou encore les titulaires de bas revenus 

(28%) s’expriment moins souvent qu’en moyenne. A l’inverse, l’évocation des différents sujets 

progresse systématiquement avec le niveau de diplôme et de revenus (Graphique  78). 

Graphique  78 – Influence du niveau de vie et du diplôme sur les évocations spontanées 
à l’expression « personne âgée en situation de fragilité » 
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Voir suffisamment de monde : des seniors qui affichent une forme de satisfaction 

La mesure de l’isolement des personnes âgées semble d’autant plus impérieuse que celui-ci 

constitue « un déterminant de santé, accélère les pertes d’autonomie, provoque dépressions et 

suicides et entraine de nombreux dysfonctionnements dans nos modes de prise en charge. Il est la 
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cause de nombreux non-recours»40., ce qui incite le Conseil économique, social et environnemental 

à considérer « la lutte contre l’isolement social comme un enjeu de santé publique ». Dans le cas 

des personnes âgées, des travaux antérieurs du CREDOC mettent effectivement en lumière 

l’impact de situations objectives d’isolement sur la perte d’autonomie : « l’absence de conjoint ou 

d’entourage (famille, amis, aidants) peut ainsi faire obstacle au maintien au domicile, l’absence de 

soutien pour réaliser un certain nombre d’actes de la vie quotidienne (se déplacer, faire ses 

courses, effectuer des démarches administratives…) notamment en cas de problème (chute, 

maladie…) »41.  

Les contours des définitions proposées par la communauté scientifique pour la solitude et 

l’isolement ne convergent pas nécessairement. Norbert Elias explique que, selon lui, « Le spectre 

du concept de la solitude est assez large…une (…) forme de solitude, (…) étroitement sociale, 

apparaît quand un être vit dans un lieu ou dans une position qui ne lui permettent pas de 

rencontrer des êtres du type dont il sent qu’il a besoin »42. Jean-Claude Kaufmann opère quant à 

lui une distinction plus nette entre les deux concepts. Selon lui, la solitude est «un sentiment 

découlant de l’isolement qui, lui, est un fait social»43 et explique ainsi que l’isolement n’appelle 

pas automatiquement sentiment de solitude et d’ennui. Les travaux menés par le CREDOC 44 sur le 

sujet privilégient une distinction entre l’isolement, défini comme un « phénomène mesurable, 

renvoyant à une situation concrète », et la solitude renvoyant à un vécu plus subjectif, 

pouvant s’éprouver dans une situation d’isolement, mais pas exclusivement45. 

Différentes approches méthodologiques ont pu être mobilisées pour quantifier l’isolement 

relationnel. Pan Ké Shon construit son indicateur d’isolement relationnel46, à partir de la mesure du 

nombre d’interlocuteurs au cours d’une semaine. « L’indicateur, obtenu conventionnellement à 

partir des personnes n’ayant parlé qu’à quatre interlocuteurs ou moins (hors ménage) au cours 

d’une semaine, signale une certaine «pauvreté» relationnelle » et identifie en 2003 près de 11% de 

personnes en situation d’isolement. Au-delà du nombre de contacts, d’autres approches peuvent 

chercher à mesurer l’étendue du réseau relationnel d’une personne, l’intensité de ces liens (se 

sent-on très proche d’une personne ou s’agit-il d’une simple connaissance ?), la fréquence avec 

laquelle on rencontre ses amis ou des membres de la famille, le sentiment de pouvoir compter sur 

autrui en cas de difficulté, l’implication dans des organisations collectives et citoyennes, etc. 

On constate une relative convergence, quelles que soient les approches retenues, et une forme 

de stabilité dans le temps de la proportion de personnes « objectivement isolées en France » : 

en 2001, Pan Ké Shon identifie 11% de la population qui n’avaient eu que quatre contacts ou 

                                                
40  http://www.lecese.fr/content/combattre-l-isolement-social-pour-plus-de-cohesion-et-de-fraternite 
41  Anne LOONES,  Elodie DAVID-ALBEROLA, Pauline JAUNEAU « La fragilité des personnes âgées ; 

perceptions et mesures », Cahier de recherche, CREDOC, 2009, CAHIER DE RECHERCHE N°256 
DECEMBRE 2008, http://www.credoc.fr/pdf/Rech/C256.pdf  

42  Norbert Elias, La solitude des mourants, Paris, Pocket, 2002 (1982), p. 86. 
43  Jean-Claude Kaufmann, « Les cadres sociaux du sentiment de solitude », Sciences sociales et santé, vol. 

13, n°1, mars 1995, p. 123-136  
44  Comment mesurer l’isolement ?, CREDOC, Rapport pour la Fondation de France, mai 2016,  
45  P. PITAUD, Solitude et isolement des personnes âgées, ERES, 2007 
46  Jean-Louis Pan Ké Shon, Vivre seul, sentiment de solitude et isolement relationnel, Insee Première 678, 

octobre 1999, http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ip678.pdf  
Jean-Louis Pan Ké Shon, Isolement relationnel et mal-être, Insee Première 931,  
http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ip931.pdf  
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moins d’ordre privé au cours d’une semaine47. L’enquête « Statistic and Income and Living 

Conditions » d’Eurostat (SILC) comptabilise en 2006 10% de Français déclarant ne pas pouvoir 

demander de l’aide à des amis, relations ou voisins48. Une exploitation du CREDOC de l’enquête 

European social survey de 2014 décompte également 11% de Français49 ne fréquentant des amis, 

des membres de leur famille ou des collègues épisodiquement. Et la dernière enquête du CREDOC 

pour la Fondation de France s’appuyant sur la diversité des réseaux relationnels et la fréquence de 

contacts avec ceux-ci aboutit également à la mesure d’une personne sur dix isolée. Dans ces 

différents travaux, la proportion augmente avec l’âge. 

La présente recherche aborde la problématique sous un autre angle, qui est celui de la satisfaction 

posée par l’individu sur sa situation relationnelle : voit-il, au regard de ses propres critères et 

attentes, « suffisamment » de monde au quotidien ? 71% de nos concitoyens dans leur 

ensemble l’affirment. Les séniors interrogés témoignent, sur cet indicateur, d’un bon moral et ne se 

disent pas spécialement isolés : ils affichent même un peu plus souvent que les plus jeunes le 

sentiment de voir « suffisamment » de monde au quotidien (75% vs 69%). Le sentiment évolue de 

55% pour les personnes au foyer à 77% (pour les retraités issus des PCS supérieures ou les 

personnes de 60 ans et plus avec un diplôme Baccalauréat ou plus). (Tableau A 85, page 208). 

Graphique 79 
- Champ : ensemble de la population – 
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Source : CREDOC, Enquête Conditions de vie et aspirations, début 2016. 

La mesure de l’isolement ressenti mesuré ici appelle plusieurs remarques. Tout d’abord, il n’est 

jamais aisé pour un interviewé d’avouer une situation personnelle insatisfaisante. Même si une 

enquête en ligne est moins sujette aux problématiques de « désirabilité sociale » qu’une 

enquête en face à face (où l’enquêté hésite encore plus à se présenter sous un jour négatif devant 

                                                
47  Jean-Louis Pan Ké Shon, Isolement relationnel et mal-être, Insee Première n°931, novembre 2003, 

http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ip931.pdf 
48  Source : « Social participation and social isolation », Methodologies and working papers, Commission 

européenne, 2010, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-10-014/EN/KS-RA-10-
014-EN.PDF. A titre d’exemple, seuls 2% des individus déclarent ne pas pouvoir faire appel à leur 
entourage au Danemark, 3% en Espagne, 5% en Allemagne. 

49  La question posée est « Dites-moi s'il vous arrive, en dehors du travail, de fréquenter des amis, des 
membres de votre famille ou des collègues ? Et la proportion de 11% correspond aux Français ayant 
répondu « Jamais/ Moins d'une fois par mois / Une fois par mois » 
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un enquêteur)50. Dans une société où le nombre d’amis est désormais visible et valorisé avec le 

très rapide essor des réseaux sociaux51, et ou être intégré dans la société est associé en premier 

lieu à un emploi et/ou une intégration dans un réseau relationnel52, avouer ne pas voir 

suffisamment de monde au quotidien peut être malaisé. 

Mais finalement, et malgré les probables difficultés de certains à être parfaitement sincère sur cette 

question, près d’un senior sur trois avoue un manque relationnel par rapport à ses propres 

besoins, soit un chiffre largement supérieur à l’isolement objectif. 

 

Faire face à un imprévu : des seniors plutôt mieux armés que l’ensemble de la population  

Autre indicateur introduit dans l’enquête : la capacité ressentie à faire face à un imprévu (comme 

un accident de santé, un sinistre ou un événement affectif). Là encore, les seniors se sentent 

davantage capables de faire face à un imprévu que la moyenne de la population (78% vs 64%). 

Graphique 81 - Vous sentez-vous capable de faire face à un imprévu (accident de santé, 
événement affectif, sinistre) ? 
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Source : CREDOC, Enquête Conditions de vie et aspirations, début 2016. 

Le sentiment est corrélé à l’âge (Graphique  80) et au niveau de vie (Graphique  81), passant de 

53% pour les moins de 30 ans non diplômés à 84% pour les 60 ans et plus diplômés du 

Baccalauréat ou plus (Tableau A 86 et Tableau A 87, page 209 et suivante). 

                                                
50 Patricia Croutte, Emilie Daudey, Sandra Hoibian du CREDOC et Stéphane Legleye, Géraldine Charrance 

de l’Ined, Une approche de l’effet de passage sur internet d’une enquête en population générale, Cahier 
de recherche n°323, décembre 2015, http://www.credoc.fr/pdf/Rech/C323.pdf  

51 Régis Bigot, Patricia Croutte, Sandra Hoibian, Jörg Müller, « Veux-tu être mon ami ? », Cahier de 
recherche n°, décembre 2014, http://www.credoc.fr/pdf/Rech/C312.pdf  

52  83% des actifs estiment que leur travail leur permet de faire de nombreuses rencontres et d’avoir de 
nombreux échanges avec les autres, Sandra Hoibian, Les Français en quête de lien social, Baromètre de 
la cohésion sociale, juin 2013; http://www.credoc.fr/pdf/Rapp/R292.pdf  
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Graphique  80 – Influence de l’âge sur le sentiment de voir suffisamment de monde au 
quotidien et de se sentir capable de faire face à un imprévu 

- Champ : ensemble de la population - 
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Source : CREDOC, Enquête Conditions de vie et aspirations, début 2016. 

Graphique  81 – Influence du niveau de vie sur le sentiment de voir suffisamment de 
monde au quotidien et de se sentir capable de faire face à un imprévu 

- Champ : ensemble de la population - 
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Source : CREDOC, Enquête Conditions de vie et aspirations, début 2016. 

Si les plus âgés pensent pouvoir s’en sortir assez facilement face à un imprévu, c’est aussi 

vraisemblablement parce que leur niveau de vie est plutôt supérieur à la moyenne : en 

particulier, ce sont les sexagénaires qui affichent le plus fort taux de hauts revenus dans l’enquête 

(Graphique  82). 
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Graphique  82 – Un sexagénaire sur trois dispose de hauts revenus 
- Champ : ensemble de la population - 
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Source : CREDOC, Enquête Conditions de vie et aspirations, début 2016. 

Autre phénomène qui peut expliquer la plus grande capacité des séniors à faire face à un imprévu : 

leur situation de logement. Ils sont plus souvent propriétaires de leur logement que l’ensemble 

de la population ; or le fait d’être propriétaire (c’est-à-dire d’avoir fini de rembourser le prêt 

éventuel) fournit un avantage certain, à l’heure où le coût du logement s’est particulièrement 

renchéri et où le niveau de vie des locataires ne cesse de baisser. 76% des propriétaires se disent 

ainsi capables de gérer un imprévu (+ 16 points par rapport aux locataires, Graphique  83). 

Graphique  83 – Les propriétaires se disent plus à même de faire face à un imprévu 
- Champ : ensemble de la population - 
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Source : CREDOC, Enquête Conditions de vie et aspirations, début 2016. 
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De précédents travaux53 ont montré qu’au-delà de l’effet mécanique de « pouvoir d’achat » libéré 

pour les propriétaires, l’appréciation de la valeur des logements ces vingt dernières années a eu 

pour conséquence d’augmenter le patrimoine des propriétaires dans de grandes proportions. 

L’effet de richesse » qui s’est ensuivi a contribué à améliorer leur situation : capacité d’emprunt 

améliorée, perspectives de plus-value au moment de la vente, moindre aversion au risque, hausse 

de la consommation, de l’équipement possédé, etc. En 1995, les locataires, les propriétaires et les 

accédants portaient le même regard sur l’évolution de leur niveau de vie. Aujourd’hui lorsque l’on 

neutralise les effets de l’âge, on constate que les propriétaires sont beaucoup moins anxieux que 

les locataires, toutes choses égales par ailleurs.  

 

 

                                                
53  Sandra Hoibian, Propriétaires, locataires : une nouvelle ligne de fracture sociale, CREDOC, 

Consommation et mode de vie n°248, mars 2012, http://www.credoc.fr/pdf/4p/248.pdf  
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Les seniors font un peu plus souvent face à des événements susceptibles de fragiliser leur 
parcours  

Concrètement, les plus âgés n’ont pas été confrontés au cours des 12 derniers mois à certains 

événements susceptibles d’être perturbants (Graphique 84 et Tableau A 88 à Tableau A 92, page 

211 et suivantes), comme les déménagements, ou les sinistres. 

• Les déménagements, en particulier, concernent les moins de 40 ans (une personne sur cinq 
a déménagé au cours de l’année écoulée parmi les moins de 40 ans) 

D’autres évènements pouvant entrainer des ruptures de parcours et des « traumatismes » dont il 

faut se relever sont néanmoins plus présents chez les seniors : 

• Les 70-74 ans sont les plus susceptibles d’avoir été confrontés à un événement affectif 
difficile (33%) (même si 28% des moins de 25 ans en disent autant) 

• 28% des 70-74 ans ont été hospitalisés (c’est la tranche d’âge la plus concernée)  contre 
20% des plus jeunes. 

Graphique 84 – Au cours des douze derniers mois, avez-vous été confronté à ? 
- Champ : ensemble de la population - 
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Source : CREDOC, Enquête Conditions de vie et aspirations, début 2016. 

Le conjoint, la famille, sont les premiers recours en cas de difficulté, un quart des seniors 
font face aux difficultés seuls  

Le principal recours en cas de difficulté est le compagnon (une fois sur trois), puis vient la famille 

(une fois sur quatre). Un quart des seniors déclarent qu’ils ont fait face à ces difficultés seuls.  

Par ailleurs, il n’y a pas globalement de différences entre les aidants qui interviennent auprès des 

moins de 60 ans ou des 60 ans et plus (Graphique 85). 

Si on fait un découpage plus fin, des nuances apparaissent : les plus jeunes, par exemple, 

s’appuient plus souvent sur leur famille (comprendre, leurs parents) que sur leurs conjoints (42% 

des moins de 25 ans citent la famille au sens large, et 21% seulement le conjoint). Chez les 

sexagénaires, c’est l’inverse : c’est plus souvent le conjoint qui aide à surmonter la difficulté (43%) 

que la famille (16%). 
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Graphique 85 – Pour surmonter cette difficulté, qui, en premier, vous a le plus aidé ? 
- Champ : personnes ayant été confrontées, au cours des douze derniers, à un événement - 
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Source : CREDOC, Enquête Conditions de vie et aspirations, début 2016. 

b) La fragilité des personnes âgées – de quoi est-elle le nom ? 

Concept relativement nouveau, la « fragilité des personnes âgées » fait son apparition à la fin 

des années 1990 en Amérique du Nord (Hogan et al. 2003), puis en Europe dans les années 2000. 

(Bergman et al. 2004). Depuis le début des années 1980, le nombre de publications traitant de la 

fragilité des personnes âgées croit de manière exponentielle – Bergman et al. recensent 36 

publications entre 1986 et 1990, contre plus de 1 100 au début des années 2 000 – au point de 

devenir un sujet débattu dans la presse internationale (Kolata, 2002). Cette notion fait débat, 

notamment par sa polysémie qui résulte à la fois de la multiplicité des instruments de mesure 

et de la difficulté de cerner avec exactitude la qualité des résultats de recherche ayant trait au 

concept. Nombreux sont les travaux sur la fragilité et le vieillissement visant une meilleure 

compréhension des causes, des conséquences et des trajectoires des personnes âgées fragiles. 

A la recherche de points de convergence entre les différentes approches, il convient de noter que 

les enjeux sur le sujet sont principalement d’ordre opérationnel. Comme différents rapports remis 

aux pouvoirs publics le soulignent (Trillard, 2011 et Aquino, 2013), l’objectif des travaux sur la 

fragilité des personnes âgées est de mieux identifier les risques et les premiers signes de 

fragilité afin de pouvoir développer des dispositifs de politiques publiques capables de cibler des 

actions de lutte contre la fragilité soit par des mesures préventives, soit par un recalibrage des 

moyens curatifs. 

L’idée du « Bien vieillir » ou du vieillissement réussi (successfull aging) se situe donc aux antipodes 

du vieillissement pathologique, pour lequel les anglo-saxons utilisent le terme « frailty », traduit en 

Français par fragilité (Trivalle, 2000). 
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Le syndrome de fragilité gériatrique – le point de départ 

La « fragilité des personnes âgées » apparait en gérontologie pour décrire un ensemble de signes 

du vieillissement et l’émergence de difficultés fonctionnelles du corps. Ainsi, le terme indique un 

état d’instabilité physiologique avec un risque de perte des facultés fonctionnelles. 

Par conséquent, la fragilité précède parfois l’incapacité (disability) du sujet qui n’est pas encore 

installée mais qui est possible à la moindre dégradation d’un des facteurs déterminant son état de 

santé. Dans cette optique, « la fragilité » se situe dans l’interstice entre la bonne santé et la 

maladie, l’autonomie et la dépendance. Sa définition initiale et médicale renvoie à la notion d’un 

syndrome gériatrique, permettant de diagnostiquer la probabilité d’un sujet de perdre en 

autonomie. Selon Bortz (2002) la fragilité se caractérise par « une constellation de détériorations 

multisystémiques qui résulte en un déclin de l’activité physique ». Béland et al. (2011) conçoivent 

la fragilité comme « un cycle dommageable de processus physiologiques et de déclins physiques dû 

à des maladies ou des affections qui provoqueront une perte musculaire, suivie de diminution de 

capacité métabolique qui réduit la mobilité et l’activité physique ». 

L’approche médicale soulève deux questions. D’abord, la fragilité décrit-elle l’état précurseur de la 

dépendance ? Et aboutit-elle automatiquement à une perte d’autonomie ? Ou un traitement de la 

« la fragilité » telle une maladie est-il possible ? 

La plupart des travaux en gériatrie (Béland, 2011) convergent vers l’idée que la fragilité n’est 

pas une fatalité et ne décrit nullement un processus linéaire et systématique tendant vers la 

perte d’autonomie ou la dépendance. La fragilité n’est pas non plus un préalable obligé à la 

dépendance : il est possible d’imaginer des personnes âgées dépendantes qui n’ont jamais été 

fragiles. Par ailleurs, la définition de Fried (1994) souligne que la fragilité n’induit pas 

nécessairement la dépendance, car elle peut favoriser le développement de pathologies qui ne 

conduisent pas à une perte totale ou partielle d’autonomie. Par exemple, la fragilité peut favoriser 

des états de fatigue, d’asthénie, d’anorexie, d’amaigrissement, de déshydratation, de troubles de la 

marche et de l’équilibre etc. sans que ces symptômes pathogènes soient des signes incontestables 

du début de dépendance. Selon Fried (1994) la perte d’autonomie/la dépendance n’est qu’une 

complication parmi d’autres qui pourrait résulter d’un état de fragilité. 
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Tableau 9 – Le syndrome de fragilité du sujet âgé d’après Fried (1994) 

Facteurs favorisants Signes et symptômes Complications

Age (baisse de réserves 
fonctionnelles)

Fatigabilité Iatrogénie

Absence d'exercice 
(sarcopénie)

Asthénie Traumatismes

Alimentation inadaptée 
(dénutrition)

Anorexie Pathologies 
intercurentes

Facteurs génétiques Déshydratation Hospitalisations
Modifications 
hormonales 
(ostéopénie)

Amaigrissement
Perte d'autonomie, 
dépendance

Pathologies associées 
(démence, dépression, 
polypathologie)

Troubles de la marche 
et de l'équilibre

Syndrome de 
glissement (failure to 
thrive)

Médicaments Institutionnalisation
Facteurs 
environnementaux

Décès

Syndrome confusionnel
Chutes
Incontinence
Alitement
Escarres  

Source : Trivialle (2000) 

L’approche de Fried tend vers l’établissement d’un phénotype se composant de cinq 

caractéristiques : faiblesse, faible endurance, activité physique réduite, vitesse de la 

marche lente et perte de poids involontaire. Selon cette classification, les personnes cumulant 

au moins trois de ces indicateurs sont considérées comme fragiles, tandis que celles qui n’en 

représentent qu’un ou deux sont qualifiées de « pré-fragiles ». 

Bortz (2016) affirme que la fragilité, à la différence du vieillissement et de la dépendance qui sont 

souvent irréversibles, est susceptible d’interventions permettant d’inverser la tendance et de 

rétablir un processus non pathogène du vieillissement. En revanche, la fragilité doit être distinguée 

de la maladie. D’abord, certaines maladies font partie des symptômes permettant de poser le 

diagnostic de fragilité, puis il n’y a pas de « traitement » spécifique pour lutter contre le syndrome 

de fragilité. Or il existe des moyens médicaux très efficaces de s’attaquer aux maladies. D’après 

Bortz, l’action contre la fragilité appelle davantage une démarche préventive que 

curative. Il s’agit d’intervenir en amont après avoir identifié le mieux possible les facteurs 

favorisant le processus de fragilisation physique du sujet âgé. 

Dans le but de rendre opérationnelle l’approche de Fried pour les médecins généralistes, qui pour 

Moore et Siu (1996) sont en première ligne pour l’identification des publics seniors potentiellement 

concernés, ils proposent un court questionnaire d’une dizaine d’éléments permettant au praticien 

de poser le diagnostic de fragilité. Outre des questions sur l’affectation par des pathologies 

(troubles de vision, d’audition, de mobilité de mémoire ou de nutrition) directement inspirées par 

Fried, les chercheurs élargissent le champ d’investigation au déroulé de la vie journalière, 

l’environnement (notamment l’habitat) et le domaine du « social » qui correspond 

essentiellement à la capacité de se prendre en charge en toute autonomie en cas d’urgence 

médicale. Le modèle de Moore/Siu est connu sous le nom de « Functional Assessment Screening 

Package » : 
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Tableau 10 – Le Functional Assessment Screening Package d’après Moore/Siu (1996) 

Problème Question

Vision Difficultés pour conduire, lire ou regarder la télévision?
Audition Chuchoter à chaque oreille une phrase simple et demander de répéter
Bras Test de flexibilité des bras
Jambes Demande de se lever et de marcher 10 pas puis de revenir
Incontinence urinaire Demander si pertes d'urine?
Nutrition Pesage et mesurer la personne
Mémoire Epreuve des 3 mots ("clé, citron, ballon" ou "cigare, fleur, porte")
Dépression Vous sentez-vous déprimé?

Vie journalière Capable de se lever du lit, de faire des courses et de préparer les repas 
sans aide

Environnement (habitat) Conditions d'éclairage? Difficultés avec l'équipement (baignoire, 
escaliers, tapis)?

Social Capacité de se prendre en charge en cas de maladie ou d'urgence?  
Source : Trivialle (2000) 

Searle et Rockwood (2008) sont plus radicaux dans leur lecture du « syndrome de fragilité ». Ils 

considèrent la fragilité de personnes âgées avant tout comme un phénomène de déficience 

cognitive. L’accumulation de défaillances corporelles et fonctionnelles ne serait ainsi pas le 

principal critère définissant la fragilité. Bergman (2004) bien qu’il axe sa définition également sur 

les déficits cognitifs rajoute l’instabilité d’humeur et l’irritabilité. Avec l’apparition de 

conceptions cognitives, la fragilité des personnes âgées perd son statut de « syndrome » en se 

mesurant davantage par une combinaison d’indicateurs dont il s’agit de maximiser le 

nombre afin d’obtenir des mesures fiables. Searle, par exemple va jusqu’à combiner trente 

indicateurs cognitifs. Rockwood, Mitnitski et Song (2004) mobilisent même jusqu’à 40 indicateurs 

obtenus à travers une démarche auto-déclarative auprès d’un groupe de 9.000 personnes âgées de 

65 ans et plus et ne vivant plus chez eux. L’étude montre, en effet, l’importance de deux facteurs 

corrélés : la dégradation cognitive et l’avancée en âge. 

Inouye et al. (2007), enfin, s’emploient à la construction d’un concept s’inspirant à la fois de 

l’approche de la fragilité comme syndrome et de la fragilité comme accumulation de 

dysfonctionnements cognitifs. L’épuisement physiologique résulterait de la combinaison d’un 

surmenage ou d’une défaillance cognitive (par exemple des dépressions chroniques, des maladies 

affectant la mémoire etc.) Ainsi, l’approche inclut dans sa définition de la fragilité une baisse des 

réserves physiologiques (faible endurance, faible puissance musculaire), la présence de 

handicaps (problèmes d’équilibre ou de mobilité, de vision ou d’audition), les déficits cognitifs et 

les habitudes de la vie (peu d’activités physiques, habitudes alimentaires). 

Enfin, Strawbridge et al. (1998) proposent d’introduire dans la définition du concept de fragilité 

des facteurs à risques pouvant provoquer l’apparition ultérieure d’une dégradation de l’état de 

santé chez le sujet âgé. Ces facteurs à risque sont : la consommation abusive d’alcool, 

l’absence d’activité physique, la mauvaise santé perçue, l’accumulation de deux 

symptômes chroniques ou au moins d’une maladie chronique. L’approche de Strawbridge 

s’appuie sur le suivi longitudinal sur 30 ans d’une cohorte de personnes indiquant que l’état de 

fragilité a une étiologie propre. Il serait déjà perceptible dans des stades antérieurs à travers 

l’histoire médicale d’une personne et de sa perception de l’état de santé individuel au fil du temps. 

Un autre élément de l’étude de Strawbridge mérite attention. Indépendamment de l’âge, le niveau 

de scolarité semble avoir une influence sur une fragilité ultérieure. Les individus ayant 
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passé moins de 12 ans dans le système scolaire étaient significativement plus souvent sujets au 

syndrome de fragilité. 

Par exemple, d’après Lebel et al. (1999) la fragilité d’une personne âgée ne dépend pas 

uniquement des facteurs inhérents à la personne (pathologies, âge, déficiences psychiques ou 

physiques) mais aussi de facteurs exogènes, à savoir des éléments qui déterminent 

l’interaction du sujet âgé avec son environnement social. D’après Lebel, l’environnement est 

plus qu’une variable d’ajustement, il est potentiellement un vivier de « facteurs à risque » qui 

demande à être pris en compte pour la compréhension de la fragilité. Outre les facteurs liés à l’âge 

et à la prédisposition génétique de la personne, ce sont ces facteurs dits « modulateurs » 

(socio-familiaux, économiques et habitudes de vie) qui façonnent l’environnement et les 

conditions de vie de la personne âgée. Selon leur composition ils peuvent favoriser l’enclenchement 

du processus de fragilisation. Le concept de « fragilité » sort ainsi de son carcan clinique et se pose 

désormais en termes sociologiques comme la « précarité sociale » ou la « vulnérabilité ». 

Au-delà de la gériatrie et de la santé publique : l’intérêt des sciences sociales pour le sujet 

Les sciences sociales ont commencé à s’intéresser au sujet dès le milieu des années 1990 

(Bergmann et all, 2007). C’est par le biais des travaux sur l’étiquetage social qu’elles font leur 

entrée. Becker (1994) et Kaufmann (1994) soulignent que le diagnostic de fragilité posé sur une 

personne âgée est socialement stigmatisant et entraine, comme effet paradoxal, un 

accroissement de la fragilité. La catégorisation de certaines personnes comme étant dans un état 

de fragilité serait donc concomitant avec la création d’un stigmate social qui, dans certains cas, 

provoque des phénomènes d’exclusion sociale et augmente la probabilité d’un basculement dans la 

dépendance. 

La fragilité soulève également la question d’autres sources de vulnérabilité émanant directement 

de l’environnement de la personne. Si la recherche gériatrique comprend la fragilité 

essentiellement comme un phénomène physiologique lié à l’âge (Fried, Inouye, Rockwood, Hogan, 

Maxwell, op. cit.), les sciences sociales estiment qu’elle est, aussi, liée à un phénomène 

social (Karunananthan et al., 2009). 

Les concepts sociologiques de la fragilité tissent un lien entre vulnérabilité sociale et fragilité 

physiologique en faisant de la notion de « risque » l’intersection des deux thématiques. Les 

travaux de Lang (1996) par exemple font des éléments contextuels et des conditions de vie 

un facteur influant sur le processus de vieillissement. Ainsi, ces études distinguent le 

vieillissement réussi, d’un vieillissement accéléré ou pathologique, dont la fragilité est un des 

marqueurs emblématiques. D’après Ferrucci (1996), l’action sur les conditions de vie 

permettrait d’infléchir la trajectoire du vieillissement. Une meilleure connaissance des 

conditions de vie permettrait non seulement un aiguillage vers un vieillissement réussi mais serait, 

par ricochet, synonyme de mesure préventive contre la « fragilité du sujet âgé ». 

Bortz (2016) préconise, plus que la prise en compte des conditions de vie (habitat, mobilité, 

niveau de revenu, accès aux soins), une intégration de variables décrivant les modes de 

vie du sujet. Ainsi, écrit-il, « I feel that, quantitatively, the greatest contributor to frailty is 

lifestyle » (p. 285). La notion de « lifestyle » recouvre pour Bortz notamment les comportements 
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alimentaires, les activités physiques de loisirs et de sport ainsi que l’intensité de la vie 

sociale qui se mesure pour lui en termes de mobilité (nombre de déplacements entrainant de 

contacts sociaux). 

Shlomo et Kuh (2002) proposent une approche intégrative tenant compte d’une vaste panoplie de 

facteurs biologiques, sociaux, cliniques, psychologiques et environnementaux qui interagissent tout 

au long de la vie d’une personne et qui font qu’elle vieillit normalement ou que son processus de 

vieillissement conduit vers la fragilité et donc vers la pathologie. L’approche des auteurs est 

diachronique, c’est-à-dire qu’ils prennent à la fois en compte des éléments présents pendant la 

jeunesse et lors de l’avancée en âge. Ces éléments sont très divers. Par exemple, le tabagisme 

juvénile ou l’usage des nouvelles technologies (effet potentiel sur la qualité de vie) ou encore la 

fréquence de déménagements, bref l’ensemble de micro-évènements pouvant avoir un effet 

stressant sur le sujet âgé. 

En dehors de la diversification des catégories d’analyse, l’approche sociologique ouvre une autre 

piste de recherche intéressante. Un des résultats de la recherche gériatrique était que les sujets 

âgés fragiles sont souvent dans l’incapacité de compenser physiquement la défaillance d’un ou de 

plusieurs sous-systèmes fonctionnels de leur corps. L’approche sociologique pose la question de la 

faculté de compensation en d’autres termes. A savoir, la personne âgée est-elle, selon son profil 

socio-démographique ou encore en fonction de son cadre de vie, plus ou moins capable de 

compenser un symptôme de fragilité physiologique. 

Dans l’ensemble, les travaux en sciences sociales mettent clairement fin à l’idée de la fragilité 

comme syndrome clinique en plaidant plutôt pour une accumulation de facteurs de risque. 

Dans cette optique, la notion de pré-fragilité obtient tout son sens et revêt pour l’approche. La 

fragilité apparait comme un état peu prédictif et difficilement objectivable en raison d’un concept 

par essence multidimensionnel, mêlant des éléments liés à l’état de santé et à l’environnement. 

Cela complexifie la mesure de la fragilité. Comme le note Michel (2012) une mesure de fragilité 

exige qu’une série de séquences soient mises en concert au risque de la cacophonie. En effet, 

Theou et Rockwood (2008) soulignent que les mesures combinant des indicateurs sanitaires et 

sociaux sont difficilement gérables dans les milieux cliniques puisqu’ils s’avèrent trop souvent 

illisibles à la fois pour les praticiens et pour les personnes âgées elles-mêmes. Notre démarche ne 

pourra prétendre à recouvrir l’ensemble de ces séquences ni à revendiquer une quelconque 

exhaustivité. Aussi, elle ne s’adressera ni aux praticiens, ni aux patients.  

Nous tâcherons d’établir un indicateur qui permettra une meilleure compréhension de 

l’univers social, des conditions de vie ainsi que du quotidien des personnes âgées représentant 

un risque de basculer dans la fragilité. 
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c) L’approche institutionnelle française des indicateurs de fragilité 

Le débat sur la fragilité, bien qu’initié en Amérique du Nord, a trouvé écho également en France. 

L’Etat et la CNAV, entre autres, ont réfléchi à cette catégorie de la population âgée qui pourrait être 

définie comme fragile pour définir les contours de son programme de prévention. Les facteurs de 

fragilité retenus sont notamment les troubles de la marche et les chutes, la dénutrition, 

l’incontinence, une mauvaise observance thérapeutique ou une complication 

iatrogénique, l’arthrose et l’ostéoporose, la perte d’audition ou de vision, la dépression 

et l’isolement social. Les quatre premiers facteurs ont été jugés prioritaires au vu de leur 

incidence forte sur la vie quotidienne et le maintien à domicile. Ils sont purement médicaux. Les 

facteurs sociaux sont abordés dans l’isolement social mais ne sont pas considérés comme 

prioritaires, leurs conséquences sur le quotidien seraient moins retentissantes que les autres (ibid). 

La CNAV a décidé de cibler le champ de son action sociale sur les populations fragiles ou 

« fragilisées socialement ». Elle reprend cette idée que le vieillissement conduit inéluctablement à 

l’augmentation des risques de maladie et de handicap. Elle transcrit également cette vision 

médicale dans le domaine social. De nombreux risques sociaux sont liés à l’âge : vivre un veuvage, 

voir ses ressources financières diminuées, risquer de développer davantage de maladies entraînant 

des conséquences sur la vie sociale, ne plus pouvoir se déplacer ou sortir de chez soi, restreignant 

la possibilité d’entretenir des relations sociales et des activités extérieures. Une diminution de la vie 

sociale est alors source de sentiment d’isolement et de solitude générant des états de déprime 

chroniques. 

L’approche de la CNAV intègre dans les facteurs de fragilité un ensemble de facteurs liés au 

quotidien de la personne âgée. La fragilité n’est pas uniquement médicale. Cette approche est 

d’autant plus pertinente qu’a priori les personnes évaluées en GIR 5 et 6 sont autonomes et donc la 

grille AGGIR ne détecte aucune incapacité. L’accent porte alors sur l’environnement de la personne 

(son logement, son réseau familial et communautaire, ses loisirs, ses déplacements) mais aussi sur 

les ressources financières et quelques caractéristiques de l’état de santé comme des 

hospitalisations, des chutes ou malaises, etc. 

L’impact du parcours de vie sur la fragilité de la personne est un point récurrent de l’approche 

de la CNAV : les habitudes prises avant la retraite, les origines, le parcours professionnel et la vie 

de famille. Un certain nombre de comportements après la retraite s’expliquent par le vécu 

antérieur. 

L’approche institutionnelle française s’inspire d’éléments de la définition classique gériatrique et 

d’éléments sociologiques. La fragilité serait une résultante de problèmes de santé liés au 

vieillissement, prémisses ou non d’un état de dépendance, d’un environnement qui se révèle mal 

adapté au vieillissement et accentue les problèmes de santé (logement mal adapté, réseau familial 

et social qui se délite, mobilité en baisse, ressources économiques en baisse avec la retraite mais 

aussi le décès d’un conjoint, etc.). 

L’approche met ainsi l’accent sur les ressources individuelles de la personne qui incluent 

l’anxiété, le sentiment de perte de contrôle, la difficulté à communiquer ; la spiritualité ; les 
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ressources sociales et communautaires qui incluent la famille, le réseau communautaire ; les 

ressources du système de santé qui incluent l’approche des intervenants, l’accessibilité aux 

services et la disponibilité des services. 

d) Nourrir un indicateur de fragilité à partir d’une étude des conditions de vie et 
aspirations 

L’approche du CREDOC a pour finalité l’appréhension du concept de fragilité ou de précarité chez la 

personne âgée. Il s’agit de mettre en perspective les variables environnementales et 

sociales ainsi que les représentations qui peuvent avoir trait à la question de la fragilité. 

Dans une démarche exploratoire, nous tenterons de mettre à jour des critères discriminants dans 

la constitution d’un idéal type de la personne âgée fragile. L’enjeu est de parvenir à une 

caractérisation de l’état ou du processus de fragilité (et d’établir de possibles modalités 

d’intervention afin d’accompagner le public cible.) 

La littérature scientifique permet de formuler une définition partagée de la notion de fragilité chez 

la personne âgée. Institutionnels, acteurs de l’action sociale ou médico-sociale, tous convoquent le 

registre de la possible rupture d’équilibre pour expliciter la notion de fragilité. La précarité ou la 

fragilité s’exprime par un risque de déséquilibre et donc de bascule vers une perte de maîtrise de la 

situation de vie. Une personne âgée fragilisée est en passe de ne plus avoir la ressource nécessaire 

pour faire face aux aléas du quotidien. Vulnérable, elle n’est plus en capacité de se mobiliser, de 

s’adapter aux événements, et d’interagir avec l’environnement. Plus qu’un état, la fragilité est 

présentée comme un risque, une possibilité de devenir. La personne âgée peut ou non, en fonction 

de son parcours et de divers facteurs, glisser plus ou moins brutalement dans un processus de 

déprise, de décompensation dommageable à son état de santé, à son autonomie. Nous 

appréhendons, par ailleurs, la fragilité comme un processus long. Sauf exception, on ne devient 

pas soudainement fragile, on est intrinsèquement fragile. Cette approche part donc de l’idée que la 

fragilité est une accumulation de risques tout au long du parcours de vie d’un sujet âgé. Nous 

insistons néanmoins sur le caractère non-prédictif de chacune des variables examinées isolément 

mais de leur capacité à s’imbriquer pour dresser un tableau plus large de la fragilité. 

Quels éléments prendre ou ne pas prendre en compte pour mesurer la fragilité ? Les définitions de 

ce concept montrent qu’un nombre très vaste d’éléments peuvent être retenus, touchant à des 

domaines multiples. Dans ce cas, la peur est fréquente de ne pas prendre en compte une variable 

qui enrichirait, voire modifierait, l’analyse. 

Avec comme contrainte les variables disponibles dans l’enquête « Conditions de vie et 

aspirations » du CREDOC, nous limitons la subjectivité dans le choix des variables à tester. Et 

sur la base d’indicateurs relevés dans la littérature, nous avons défini des thèmes, au sein 

desquels nous avons classé les variables du questionnaire. Les thèmes ne sont pas étanches et le 

classement proposé peut s’avérer arbitraire : le départ en vacances, rapproché du bloc sur les 

revenus, pourrait tout aussi bien être classé dans le bloc vie sociale. Cela n’a cependant aucune 

incidence sur l’analyse et les résultats. Concrètement, l’analyse a été menée sur les individus âgés 

de 60 à 75 ans. La base initiale contient ainsi 751 individus, représentatifs de la population âgée 

de 60 à 75 ans résidant en France métropolitaine. 
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L’analyse des déterminants de la fragilité repose sur un échantillon sans valeurs manquantes pour 

l’ensemble des variables retenues pour chacune des six dimensions de la fragilité mentionnée ci-

dessus. Ainsi, les individus ayant répondu « ne sait pas » ont été supprimées (lorsque leur poids 

représentait moins de 2 % des effectifs) ou regroupés avec les individus dont la réponse était la 

plus proche. Au final, la base d’étude comporte 680 répondants. 

Six grands thèmes possiblement marqueurs de fragilité ont donc été retenus, regroupant 34 

questions posées tout au long de l’entretien. Les tris à plat correspondant à ces questions figurent 

en annexe 4. 

Rappelons-ici que le matériau dont nous disposons est issu d’une enquête réalisée online, donc 

auto-administrée, intégrant le recueil d’informations aussi bien factuelles que de représentations et 

d’opinions. 

• Etat de santé et ressources individuelles (10 indicateurs) 

o Etat de santé ressenti par rapport aux personnes du même âge 
o Souffrance de maux (dos, insomnies, nervosité, tête) 
o Déclaration d’un état dépressif 
o Déclaration d’un handicap ou d’une maladie chronique 
o Survenue d’un accident, d’une chute 
o Survenue d’une hospitalisation 
o Survenue d’un sinistre 
o Survenue d’un événement affectif difficile 
o Survenue d’un déménagement 
o Sentiment de pouvoir faire face à un imprévu 

 
• Revenus et indicateurs de niveau de vie (4 indicateurs)  

o Typologie des niveaux de vie 
o Sentiment de restriction budgétaire 
o Possession d’un produit d’épargne 
o Départ en vacances 

 
• Bien être et lien social (7 indicateurs) 

o Sentiment d’être heureux 
o Sentiment de voir suffisamment de monde au quotidien 
o Confiance dans autrui 
o Taille du foyer 
o Statut matrimonial 
o Nombre d’enfants 
o Inquiétude globale vis-à-vis de différents risques (maladie grave, agression dans la 

rue, risques liés à la consommation de produits alimentaires, chômage, guerre, 
accident de centrale nucléaire, accident de la route) 

 
• Logement, cadre de vie (5 indicateurs) 

o Statut d’occupation du logement 
o Type de logement 
o Sentiment de sécurité 
o Satisfaction vis-à-vis du cadre de vie 
o Dotation en médecin généraliste dans la commune54 

                                                
54  Indicateur communal créé par la DREED et l’IRDES, mesurant le niveau d’accessibilité au médecin 

généraliste, tenant compte de l’offre de médecins et de la demande des patients  
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• Temps libre et loisirs (5 indicateurs) 

o Fréquence des sorties (cinéma, équipement sportif, bibliothèque) 
o Participation associative 
o Situation d’emploi 
o A conduit au cours des douze derniers mois 
o Pratique religieuse 

 
• Représentations de la société (3 indicateurs 

o Confiance dans le fonctionnement de la justice en France 
o Confiance dans le fonctionnement des organismes de protection sociale 
o Auto-positionnement sur l’échelle sociale 

 
L’âge n’est pas ici une variable d’analyse. Les différents acteurs s’accordent en effet sur le 

caractère non discriminant de l’âge dans l’état de fragilité. Hormis les effets attendus du 

vieillissement (le ralentissement psychomoteur notamment) les acteurs n’évoquent pas l’âge 

comme critère premier de précarité. A âge équivalent (ici, la tranche 60-75 ans), l’état de santé est 

variable selon les individus et se révèle plus discriminant dans l’approche de la fragilité. 

e) 20% des 60-75 ans identifiés comme « fragiles » 

Démarche méthodologique : de 34 variables à 13 

L’objectif de l’analyse est de repérer les variables qui concourent le plus à l’explication des 

différences entre individus à partir d’indicateurs identifiés par la littérature comme pouvant être 

des marqueurs de fragilité. Pour ce faire, nous allons mettre en œuvre une analyse multivariée 

qui permettra également, en fonction des réponses des personnes, de faire une typologie des 60-

75 ans s’appuyant sur ces différents indicateurs. 

Nous nous sommes inspirés de travaux antérieurs du CREDOC sur le sujet55, et aussi de la 

construction de scores de fragilité comme le score Epices56.  

A partir de la liste initiale des 34 variables présentes dans l’enquête et susceptibles d’indiquer le 

niveau de fragilité de la personne, une première analyse a été réalisée visant à tester l’intensité 

de la corrélation entre chacune des variables d’une même dimension prises deux à deux. Pour 

cela, nous avons eu recours au test du Khi² et au test V de Cramer pour mesurer la force de la 

liaison. Cette première analyse a pour objectif de ne pas introduire dans la construction du score 

de fragilité des indicateurs trop redondants au sein d’une même dimension.  

L’analyse préliminaire des corrélations entre les différentes variables d’une même dimension a 

conduit à exclure deux variables : « Nombre de maux (parmi maux de dos, de tête, insomnie, 

nervosité) dont la personne a souffert au cours des 4 dernières semaines précédant l’interrogation » 

corrélée significativement (V de Cramer = 0 .56) avec la variable « A souffert d’un état dépressif au 

cours des 4 dernières semaines » et « Nombre de personnes dans le foyer », quant à elle fortement 

corrélée avec le statut marital de l’enquêté (V de Cramer = 0,89). 

                                                
55  Anne Loones, Elodie Albérola, Pauline Jeauneau, La fragilité des personnes âgées : perception et 

mesures, CREDOC, Cahier de recherche n°256, décembre 2008, 
http://www.credoc.fr/pdf/Rech/C256.pdf  

56  Le score Epices : un score individuel de précarité, Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire n°14/2006, 
avril 2006, http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2006/14/beh_14_2006.pdf  
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Une analyse en composantes multiples a ensuite été réalisée sur les 32 variables restantes, de 

sorte à décrire les associations ou les oppositions entre les différents indicateurs socio-

économiques et de santé. Cette analyse factorielle a aussi comme finalité la construction d’axes 

factoriels permettant de résumer l’ensemble de l’information portée par les différentes variables 

retenues mais également l’identification des indicateurs contribuant le plus à la différenciation 

des personnes âgées à partir d’indicateurs susceptibles de mesurer la fragilité.  

La sélection et les éventuels regroupements de modalités des variables introduites dans l’ACM ont 

été effectués en tenant compte de plusieurs critères : 

• Homogénéiser le nombre de modalités des variables afin qu’aucune d’elles ne prenne trop 
d’importance par rapport aux autres.  

• Avoir des effectifs suffisants pour chaque modalité. Les modalités « rares » de certaines variables ont 
ainsi été regroupées ou supprimées (Cf. infra, afin qu’elles ne contribuent pas trop à l’inertie de l’axe).  

 

L’analyse en composantes multiples réalisée sur l’ensemble des dimensions restantes (soit 32 

indicateurs) fait ressortir un axe factoriel majeur – représentant à lui seul près de 85 % de 

l’inertie du nuage initial57 -, le long duquel s’ordonnent des caractéristiques allant de l’ « aisance 

sociale » (revenus élevés, épargne mobilière, …) aux situations les plus défavorisées du point 

de vue de la situation socio-économique (revenus bas, absence d’épargne, locataire de son 

logement, veuf) . Cet axe intègre également des dimensions non économiques : sanitaires, de 

bien- être, de lien social, de résilience et en définitive d’assise dans la vie: le niveau de 

santé ressenti, la présence ou absence d’un état dépressif, l’impression de bien être, la satisfaction 

par rapport à son cadre de vie, le sentiment d’isolement, la situation matrimoniale. Plus 

précisément, cet axe oppose d’un côté les personnes âgées non satisfaites de leur cadre de vie, à 

bas revenus, sans épargne, obligées de s’imposer des restrictions budgétaires pour les dépenses 

de santé, considérant être en moins bonne santé que leurs homologues du même âge et vivant 

seules, ayant le sentiment de ne pas voir assez de monde, se sentant rarement ou jamais 

heureuses  à des personnes âgées ayant des conditions financières plus favorables (« hauts 

revenus », « classe aisée », « valeur mobilière comme produit d’épargne », « pas de restriction 

budgétaire »). 

L’analyse en composantes multiples sur les 32 variables sélectionnées a ensuite permis d’identifier 

les variables les plus saillantes de la fragilité : 13 variables sortent du lot car elles contribuent le 

plus fortement au 1er axe. 

La composition du 1er axe révèle ainsi l’importance de la dimension économique, au travers 

des questions sur les revenus, les restrictions budgétaires ; les variables « Revenu du foyer par 

tranche » et « Restriction budgétaire » représentant respectivement 10 % et 9 % de l’inertie 

portée par ce dernier (Tableau 11). Mais la constitution de l’axe ne se limite pas à des variables 

économiques et intègre également le bonheur ressenti, le niveau de santé et notamment la 

présence d’une forme de dépression, le fait d’avoir pu partir en vacances, la stabilité 

affective au sein du foyer via un compagnon, ou en dehors en liaison avec une vie sociale 

                                                
57  En analyse en composantes multiples, les taux d’inertie de chaque axe factoriel sont des mesures 

pessimistes de la qualité d’une représentation et ce du fait du nombre important de modalités introduites 
dans l’analyse. Pour tenir compte de ce biais, nous avons appliqué le coefficient correcteur de Benzécri. 
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jugée suffisante. Autant de variables qui différencient les 60-75 ans et, en se combinant, 

permettent de constituer un « gradient de fragilité». 

Figure 1 - Coordonnées des modalités selon les deux premiers axes factoriels. 

Non satisfait de son 
cadre de vi

Satisfait de son cadre de vie

CLASSESO 1- Aisés

CLASSESO 2- Moyenne Sup,

CLASSESO 3- Moyenne Inf,

CLASSESO 4- Populaire

EPARGNE 1- NonEPARGNE 2- Liq - AssVie

EPARGNE 3- ValMob
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ETATSAN 2- Bon

FACEEVE 1- Oui

FACEEVE 2- Non
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FACEHOSP 2- Non

FACESINI 1- Oui

FACESINI 2- Non

HANDICAP 1- Oui

HANDICAP 2- Non

HEUREUX 1- Jamais/Occas,

HEUREUX 2- Souvent

IMPREVU 1- Oui

IMPREVU 2- Non

NBENF 1- Aucun

NBENF 2- Un ou + RESTRICT 1A- Oui-SANTE

RESTRICT 1B- Oui-AUTRES

RESTRICT 2- Non

SENTMOND 1- Oui

SENTMOND 2- Non

SOUFFDEP 1- Oui

SOUFFDEP 2- Non

STATLOG 1- Propriétaire

STATLOG 2- Acc,Propriété

STATLOG 3- Loc/s,Loc/gratuit/Aut

Célibataire
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Maison individuelle
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En couleur, les modalités les plus 
contributives à l'inertie de l'axe 1

  
Source : CREDOC, Enquête Conditions de vie et aspirations, début 2016. 

Champ : individus âgés de 60 à 75 ans. 

Tableau 11 - Les 13 variables contribuant le plus à l'inertie du premier axe factoriel 

 

CONTRIBUTION 
INERTIE 

FACTEUR 1 (%) 

Revenu par tranches 9,8 

Auto-positionnement sur l’échelle sociale 9,4 

Sentiment de restriction budgétaire 
(Santé / Autres secteurs / Non) 

8,8 

Le sentiment d’être heureux 7,0 

L’état de santé ressenti par rapport à des 
personnes du même âge 

5,9 

Disposer d'un produit d'épargne  5,6 

Etre parti en vacances au cours des 12 
derniers mois 

5,4 

Souffert d'un état dépressif au cours des 4 
dernières semaines 4,8 

Le sentiment de voir suffisamment de monde 
au quotidien 

4,6 

La satisfaction avec le cadre de vie 4,2 

Statut matrimonial 3,7 

Se sentir capable de faire face à un imprévu 3,6 

Statut d'occupation du logement 3,3 
Source : CREDOC, Enquête Conditions de vie et aspirations, début 2016. 

Champ : individus âgés de 60 à 75 ans. 
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Un gradient qui cumule dimensions économiques et de bien-être, et sécurité ressentie  

La coïncidence de difficultés économiques, sanitaires, d’isolement et d’assise dans la vie observée 

sur l’axe 1 n’est pas fortuite. Nombreux travaux repèrent en effet des liens très nets entre 

revenus et bien –être, santé, isolement, etc. 

Sans pouvoir ici nous appesantir, depuis les premiers travaux d’Easterlin58 interrogeant les liens 

entre revenu et bien-être, on constate que l’on se déclare plus souvent heureux quand on vit dans 

un pays riche (Graphique  86) et que, dans tous les pays, les plus riches sont plus heureux que les 

plus pauvres (Graphique  87). Les liens ne sont pas linéaires, et l’on observe souvent un effet de 

seuil. Tout en bas de l’échelle des revenus, l’augmentation du niveau de vie procure une grande 

augmentation du niveau de bien-être, au-delà d’un certain stade, l’augmentation n’est plus aussi 

marquée. 

Graphique  86 - On se déclare plus souvent heureux quand on vit dans un pays riche 
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Source :  CRÉDOC, à partir de l’enquête World Values Survey, 2008-2010 et Revenu par habitant : Banque 
Mondiale, 2012 

                                                

58  EASTERLIN Richard,http://fr.wikipedia.org/wiki/Richard_Easterlin « Does Economic Growth Improve 
the Human Lot? », In DAVID Paul A. et REDER Melvin W., Nations and Households in Economic Growth : Essays 
in Honor of Moses Abramovitz, New York, Academic Press, 1974. 
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Graphique  87 - Dans tous les pays, les plus riches sont plus heureux que les plus 
pauvres : l’augmentation est très nette entre les bas revenus et les classes moyennes, 

moins importante ensuite 
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Source : exploitation CRÉDOC, à partir de l’enquête World Values Survey, 2010 

Les liens entre isolement et niveau de vie sont également très nets et repérés de manière 

constante. Ce résultat est bien connu et largement documenté59. Plusieurs facteurs concourent à ce 

phénomène : la pauvreté peut entraîner l'isolement social faute de pouvoir se permettre 

financièrement de sortir avec des amis, de les inviter chez soi, de payer des transports pour se 

rendre dans sa famille... En lien avec la pyramide de Maslow, « l’aisance financière permet aux 

individus de s’extraire des contingences matérielles, et de s’orienter vers des motivations plus 

ouvertes sur les autres, moins centrées sur soi »60. Réciproquement, l'isolement social peut 

conduire à la pauvreté puisque des amis et connaissances sont une aide précieuse pour trouver un 

emploi ou pour soutenir dans les « coups durs » de la vie et donc éviter le basculement dans la 

pauvreté.  

Une littérature abondante61 met également en évidence le lien entre niveau d’éducation, revenu 

et état de santé dans les pays développés. Selon Mireille Elbaum, en France, « les différences de 

mortalité entre milieux sociaux ne se sont pas réduites entre le début des années 80 et le milieu 

                                                
59  Cf. PAN KE SHON Jean-Louis, « D’où sont mes amis venus ?… », INSEE Première, 1998, n° 613, 

http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ip613.pdf ; HERAN François, « La sociabilité, une pratique culturelle 
», Économie et Statistique, n° 216, INSEE, décembre 1988, 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/estat_0336-1454_1988_num_216_1_5267  

60  BIGOT Régis, Quelques aspects de la sociabilité des Français, Cahier de recherche, n°169, CREDOC, 
décembre 2001, http://www.credoc.fr/pdf/Rech/C169.pdf, p. 66. 

61  EIKEMO Terje A, HUISMAN Martijn, BAMBRA Clare et KUNST Anton E, « Health inequalities according to 
educational level in different welfare regimes: a comparison of 23 European countries », In Sociology of 
Health & Illness, Volume 30, Issue 4, p. 565–582, Mai 2008; KUNST Anton E., BOS Vivian et al., 
« Trends in socioeconomic inequalities in self-assessed health in 10 European countries », In 
International Journal of Epidemiology, aout 2004. 
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des années 90. Elles se sont même accrues chez les hommes, avec un écart d’espérance de vie qui 

à 35 ans atteint sept ans entre les ouvriers et les cadres, et des disparités liées à la fois au 

diplôme, à la catégorie socio-professionnelle et aux revenus. On retrouve ces différences dans 

pratiquement tous les domaines de la morbidité, qu’il s’agisse des maladies cardio-vasculaires ou 

du cancer, en passant par les accidents, les problèmes dentaires et la santé mentale. Elles 

persistent aussi en matière de recours à la prévention et aux soins, où la qualité des couvertures 

complémentaires joue une rôle déterminant…»62. 

De même le statut d’occupation du logement est lui-même, et de plus en plus lié au niveau de 

vie (Graphique  88). 

Graphique  88 - Le fait d’être propriétaire de son logement est de plus en plus dépendant 
du niveau de vie 
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Source : enquêtes « Logement » de l’INSEE,  Gabrielle Fack (2009) ; pour les données 1988 et 2006 , CREDOC  
pour 2013 

Lecture : chez les 20% des ménages les plus pauvres (Q1), la proportion de propriétaires a diminué entre 1988 
et 2013, passant de 47% à 27% ; chez les 20% des ménages les plus aisés (Q5), elle a progressé, passant de 

65% à 81%. 
 

Il n’est donc pas surprenant de repérer une proximité entre le niveau de vie, le bien-être, le niveau 

d’isolement ressenti, etc. 

L’intérêt du gradient de fragilité réside probablement tout d’abord dans la mise en évidence les 

« cumuls de désavantages » ou « cumuls d’avantages »63 préconisés par la commission 

Stiglitz : autrement dit, le fait d’être à la fois de condition modeste, relativement isolé, et en 

mauvaise santé dépasse la somme des effets séparés de ces trois difficultés etc. 

Le gradient ainsi construit confirme également qu’au-delà de variables dites « objectives » 

comme par exemple le revenu du ménage, les indicateurs décrivant les perceptions des ménages 

méritent l’attention. Le sentiment de devoir s’imposer des restrictions sur certains postes de son 

                                                
62  ELBAUM Mireille, Les inégalités sociales de santé, une question politique oubliée, interview pour 

l’Observatoire des inégalités, 2007, http://www.inegalites.fr/spip.php?article628  
63  STIGLITZ Joseph E., SEN Amartya, FITOUSSI Jean-Paul, Rapport de la Commission sur la mesure des 

performances économiques et du progrès social, Paris, 2009, http://www.stiglitz-sen-
fitoussi.fr/documents/rapport_francais.pdf 

Q1 (D1+D2)  Q2 (D3+D4)  Q3 (D5+D6)  Q4 (D7+D8)  Q5 (D9+D10)  
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budget, de ne pas se sentir en bonne santé, suffisamment entourés, ou au-delà du revenu réel, la 

classe sociale à laquelle on a le sentiment d’appartenir participent fortement de la différenciation 

des individus au sein des 60-75 ans. 

Autre élément intéressant, parmi les variables se révélant les plus déterminantes, figurent 

différentes variables ayant trait à une forme d’assise, de sécurité : sécurité financière avec la 

présence d’épargne, ou la possession de son propre logement, sécurité affective par le biais d’un 

conjoint, ressources personnelles sécurisantes, comme la capacité personnelle ressentie à pouvoir 

trouver les ressources suffisantes en soi pour faire face à un imprévu. 

 

Trois groupes de population, des moins aux plus fragiles : qui sont-ils ? 

Une seconde analyse multivariée a ensuite été réalisée à partir des seules variables contribuant 

le plus à l’inertie du premier axe factoriel de la première ACM présentée ci-dessus (13 variables).  

L’indicateur synthétique de fragilité correspond au premier facteur de cette nouvelle analyse 

factorielle.  

Pour davantage de lisibilité, à partir des coordonnées factorielles des individus, nous avons bâti une 

typologie de la population des personnes âgées menée à partir des principaux « marqueurs » de la 

fragilité. Cette classification consiste à regrouper les individus les plus « proches » au regard des 

valeurs prises par le premier axe factoriel (et donc de fait au regard des différentes variables le 

caractérisant). Elle permet d'obtenir ainsi une partition en groupes homogènes des personnes 

âgées, les groupes étant les plus distincts possibles les uns des autres. L’analyse du diagramme 

des pertes d’inertie et du dendrogramme nous ont conduits à retenir trois classes, correspondant à 

différents niveaux de fragilité. 

• Une première classe, représentant 40% de la population des personnes de 60 à 75 

ans, affiche, sur tous les indicateurs relatifs à la fragilité, une situation très favorable. Cette 

classe est majoritairement constituée d’individus dont les conditions financières sont 

favorables : neuf fois sur dix, ils sont partis en vacances au cours de l’année écoulée, trois 

fois sur quatre ils n’ont pas à s’imposer des restrictions budgétaires, 61% relèvent des 

hauts revenus et 46% ont des valeurs mobilières. Ils sont aussi moins isolés : ils sont 

mariés, ont des enfants, ont le sentiment de voir suffisamment de monde au quotidien, 

plus nombreux à avoir une vie sociale et se trouvent davantage en meilleure santé que 

leurs homologues du même âge. Les individus de cette classe sont par ailleurs plus souvent 

propriétaires de leur logement et satisfaits de leur cadre de vie. Les hommes, les diplômés 

et retraités des PCS supérieures sont surreprésentés dans ce groupe qu’on peut qualifier de 

« peu fragile » (Tableau 12). 
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Tableau 12 – Les descripteurs sociodémographiques surreprésentés chez les individus 
peu fragiles (Champ : 60-75 ans) 

CLASSE MODALITE N 

Fréquence 
dans la 
classe 
(%) 

Fréquence 
dans la 

pop. (%) 

PEU FRAGILE 

Homme 184 68,1 48,5 
Retraité des PCS supérieures 178 65,9 47,8 
Diplôme : supérieur 83 30,7 18,4 
Cadre 20 7,4 5,0 
Diplôme : Bac 22 8,1 5,7 

Source : CREDOC, Enquête Conditions de vie et aspirations, début 2016. 

• Une seconde classe, représentant également 40 % de la population, constitue une classe 

« intermédiaire » en termes de niveau de fragilité : sur tous les indicateurs, la situation 

est moins favorable que dans la classe précédente, mais reste aux alentours de la 

moyenne. Elle est constituée majoritairement de personnes âgées appartenant à la classe 

moyenne, locataires de leur logement, vivant seules, ayant le sentiment de faire des 

restrictions dans leurs dépenses. Ils disposent néanmoins de produits d’épargne (assurance 

vie ou liquidité) si ce n’est de valeurs mobilières et se déclarent aussi en meilleure santé 

que leurs homologues du même âge. Les femmes, peu ou pas diplômées, et les retraités 

des PCS inférieures sont ici surreprésentés (Tableau 13). 

Tableau 13 – Les descripteurs sociodémographiques surreprésentés chez les individus 
moyennement fragiles (Champ : 60-75 ans) 

CLASSE MODALITE N 

Fréquence 
dans la 
classe 
(%) 

Fréquence 
dans la 

pop. (%) 

MOYENNEMENT 
FRAGILE 

Femme 180 64,7 51,5 
Au foyer 26 9,4 6,2 
Non diplômé 58 20,9 17,1 
Employé et profession 
intermédiaire 19 6,8 4,4 
Retraité des PCS inférieures 106 38,1 33,5 

Source : CREDOC, Enquête Conditions de vie et aspirations, début 2016. 

• Enfin, la troisième classe est constituée des individus les plus fragiles au regard de 

l’ensemble des dimensions retenues. Représentant 20 % de l’ensemble de la population 

des personnes âgées, cette classe est majoritairement constituée d’individus à bas 

revenus, sans épargne, s’imposant régulièrement des restrictions concernant leurs 

dépenses de soins médicaux (49 %). Le niveau de bien-être est inquiétant : dans cette 

classe, seule une personne sur trois se dit souvent heureuse. L’isolement est important : la 

majorité ne vit pas en couple et 41% seulement disent voir suffisamment de monde au 

quotidien. La déclaration d’un état dépressif est fréquente (49%) et l’état de santé ressenti 

dégradé par rapport aux homologues du même âge. Seule une personne sur deux se sent 

capable de faire face à un imprévu (contre respectivement 94% et 79% des « peu » et 

« moyennement » fragiles. Les personnes âgées les plus fragiles sont majoritairement des 

femmes (64 % contre 52 % dans l’ensemble de la tranche d’âge), retraités d’une catégorie 

professionnelle « inférieure » et peu diplômées. 
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Tableau 14 – Les descripteurs sociodémographiques surreprésentés chez individus les 
très fragiles (Champ : 60-75 ans) 

CLASSE VARIABLE MODALITE N 

Fréquence 
dans la 
classe 
(%) 

Fréquence 
dans la 

pop. (%) 

TRES 
FRAGILE 

SEXE Retraité des PCS inférieures 66 50,0 33,5 
PCS9 Femme 84 63,6 51,5 
DIPL4 Diplôme : BEPC 93 70,5 58,8 
PCS9 Agglo. < 2000 habitants 27 20,5 15,3 

Source : CREDOC, Enquête Conditions de vie et aspirations, début 2016. 

Les trois groupes de population présentant des niveaux très différenciés de fragilité, sur 
toutes les facettes retenues 

Sur les 13 indicateurs les plus contributifs, les trois classes présentent des scores très différenciés, 

des plus favorables aux plus dégradés. Selon les registres, cependant, les « moyennement » 

fragiles penchent davantage du côté des « peu fragiles » ou vers celui des « très fragiles ». 

S’agissant du niveau du niveau de vie et de l’indicateur de l’auto-positionnement en classe sociale, 

les « moyennement fragiles » sont plutôt plus proches des « très fragiles », en particulier pour 

l’accès aux valeurs mobilières et la proportion de hauts revenus en leur sein (Graphique  89). 

S’agisssant du bonheur et le sentiment de voir suffisamment de monde au quotidien, (Source : 
CREDOC, Enquête Conditions de vie et aspirations, début 2016. 

Graphique  90), le décrochement se situe plutôt chez les « très fragiles », en particulier qui 

plongent pour cette dernière classe. 

Pour la santé (Graphique  91), les « moyennement fragiles » se rapprochent des « peu fragiles », 

la situation se dégrade fortement pour les plus fragiles. 

Pour le logement, les « moyennement fragiles » sont tantôt proches des « peu fragiles » (sur le 

cadre de vie », tantôt des « très fragiles » (sur le statut d’occupation et le taux de propriétaires, 

voir Graphique  92). 

 

Graphique  89 – Les indicateurs de fragilité liés au niveau de vie dans les trois classes 

90

57

35

76

32

6

55

24

2

46

13

61

14

10

20

40

60

80

100

Peu fragile Moyennement
fragile

Très fragile

Est parti en vacances

Ne s'impose pas de
restriction budgétaire

Fait partie des gens
aisés, de la classe
moyenne supérieure

Dispose de valeurs
mobilières

Hauts revenus

 



114 

Source : CREDOC, Enquête Conditions de vie et aspirations, début 2016. 

Graphique  90 – Les indicateurs de fragilité liés au bien être dans les trois classes 
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Source : CREDOC, Enquête Conditions de vie et aspirations, début 2016. 

 

Graphique  91 – Les indicateurs de fragilité liés à la santé dans les trois classes 
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Source : CREDOC, Enquête Conditions de vie et aspirations, début 2016. 
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Graphique  92 – Les indicateurs de fragilité liés au logement dans les trois classes 
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Source : CREDOC, Enquête Conditions de vie et aspirations, début 2016. 

 

Qu’attendent les plus fragiles des pouvoirs publics ? 

La typologie permet donc de mettre à jour une classe (environ une personne sur cinq au sein des 

60-75 ans interrogés dans notre enquête) qui cumule les facteurs contributifs de la fragilité. 

Comment ce groupe, qui nécessite a priori le soutien le plus attentif des pouvoirs publics se 

positionne-t-il vis-à-vis de l’institution ? Comment conçoit-il le bien vieillir, sur quels thèmes 

attend-il de l’information, et par quel biais ? 

Sur la perception du bien vieillir, les individus « très fragiles » adoptent des prises de position très 

spécifiques, alors que « peu » et « moyennement » fragiles se ressemblent beaucoup. Les 60-75 

ans repérés comme étant les plus fragiles associent plus souvent le fait de rester autonome et 

indépendant pour bien vieillir (+ 10 points environ, Graphique  93). Et, pour « bien vieillir », les 

personnes les plus fragiles insistent davantage sur le fait qu’il faut rester à domicile le plus 

longtemps possible (Graphique  94). 
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Graphique  93 – « Bien vieillir, c’est avant tout … » 
Analyse en fonction de l’indicateur de fragilité (en %) 
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Source : CREDOC, Enquête Conditions de vie et aspirations, début 2016. 

Champ : individus âgés de 60 à 75 ans. 

Graphique  94 – « Et pour bien vieillir, il faut avant tout … » 
Analyse en fonction de l’indicateur de fragilité (en %) 
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Source : CREDOC, Enquête Conditions de vie et aspirations, début 2016. 

Champ : individus âgés de 60 à 75 ans. 
 

L’intérêt pour les messages de prévention sur le vieillissement est plus fort chez les 

personnes les plus fragiles (67%, vs 59% chez les « peu » et les « moyennement » fragiles »). 

Mais, si elles sont en attente, elles sont également plus souvent « perdues », ne sachant par où 

commencer (40%) ou à qui s’adresser (23%). Au final, les plus fragiles sont aussi les plus 

désemparés, 55% étant à la fois intéressés mais démunis (contre une personne sur trois chez les 

« peu » ou « moyennement » fragiles). 
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Graphique  95 – Les personnes les plus fragiles sont particulièrement intéressées 
mais démunies s’agissant d’information sur la prévention du vieillissement (en %) 
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Source : CREDOC, Enquête Conditions de vie et aspirations, début 2016. 

Champ : individus âgés de 60 à 75 ans. 
En revanche, pas de spécificité pour le choix de l’interlocuteur - le professionnel de santé est 

plébiscité dans tous les groupes à 46 ou 47% - ni pour le média à privilégier : c’est toujours 

internet qui est le plus cité (36% des « moyennement » et des « très » fragiles optent pour le web, 

contre 46% des « peu » fragiles). Quant aux thèmes qui peuvent intéresser les différentes classes 

du public, il existe des différences mais pas forcément toujours très significatives (Graphique  96). 

Les « très fragiles » se distinguent par une appétence pour de l’information sur les maladies et 

l’isolement, et moins sur les vacances. Mais, comme dans tous les groupes, c’est l’information sur 

l’entretien de la mémoire qui suscite le plus d’attentes. 

Graphique  96 – L’intérêt pour les thèmes d’information en fonction du niveau de fragilité 
(en %) 
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Source : CREDOC, Enquête Conditions de vie et aspirations, début 2016. 

Champ : individus âgés de 60 à 75 ans. 
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Annexe 1 : plan de code pour la recodification des questions 
ouvertes 
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Tableau A 1 - Codes détaillés utilisés pour la codification des deux questions ouvertes 
1 Avoir plus de 50 ans

2 Avoir plus de 60 ans

3 Avoir plus de 70 ans

4 Avoir plus de 80 ans

5 Avoir plus de 90 ans

6 Troisième âge

7 Quatrième âge

8 Dependance Handicap, grabataire, invalide, fin de vie, mort, 
pas d'autonomie, sénilité

9 Santé Maladies, souffrance, douleurs, rhumatismes, 
graves maladies, malade, soins 

10 Apparences, stéréotypes Rides, canne, lunette, courbé, laid, tassé, 
regarde Antenne 2, utilise des expressions 
obsoletes (saperlipopette)

11 Retraité A la retraite, sans activité professionnelle, 
chômeur, moins actif, inactif

12 Vieux Vieillard, vieillir, grand âge, usé, fossile, un 
certain âge

13 Diminution des capacités Déclin, difficultés à …, perte mémoire, perte de la 
vue, surdité, fragilité, fatigue, moins de vitalité, 
cecité, surdité

14 Revenus, précarité Baisse des revenus, de la pension, référence 
négative au pouvoir d'achat, pauvreté, difficultés 
financières, précarité financière

15 Alzeihmer, Parkinston

16 Sénior Sénior et autres appelations : vétéran, ancêtre, 
centenaire, daron

17 Repli (volontaire ou subi) Isolement, solitude, exclusion, sans projet, sans 
envie, 

18 Enfermement Maison de retraite, hopital

19 L'Expérience La sagesse, maturité, connaissances, apport 
positif aux autres, apport intellectuel aux autres

20 Liberté Davantage de temps pour soi, voyages, 
associations, bénévolat, nouvelle vie, actif, être 
en bonne santé

21 Etat d'esprit (vieux dans la tête) C'est dans la tête, se plaindre, c'est un état 
d'esprit, triste, ( aspect négatif), ronchon, râleur, 
le petit vieux qui se laisse  aller

22 Etre grands parents Papy, mamie, la famille, voir ses arrières petits 
enfants… profiter de la famille

23 Autres positifs Avoir pu éviter de mourir jeune, entretenir sa 
santé, sérenité, repos, tranquilité 

24 Autres négatifs Etre ringard, dépassé (technologie) has been

25 NSP

26 NR ou incodable

27 Ne veut rien dire Tout est relatif, c'est dans la tête (aspect positif) 

28 Inquiétude, vulnérabilité Peur, d'être une charge, d'être agressé, de 
tomber, angoisse …

29 Etat mental Dépression, faible psychologiquement, sensible, 
détresse, 

30 Problème de logement Sdf, précarité du logement
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Tableau A 2 
Dites-moi ce que signifie pour vous, personnellement, 

l’expression « être âgé » aujourd’hui ? 

8 Dependance Dépendance, handicap, grabataire, invalide, fin de vie, 
mort, pas d'autonomie, sénilité

9 Santé Problèmes de santé, maladies, souffrance, douleurs, 
rhumatismes, graves maladies, malade, soins

10 Apparences, stéréotypes Rides, canne, lunette, courbé, laid, tassé, regarde Antenne 
2, utilise des expressions obsoletes (saperlipopette), sénior, 
vétéran, ancêtre 

11 Retraité A la retraite, sans activité professionnelle, chômeur, moins 
actif, inactif

12 Vieux Vieillard, vieillir, grand âge, usé, fossile, un certain âge, 
avoir plus de 50 ans, 60 ans, 70 ans …, le troisième âge, le 
quatrième âge 

13 Diminution des capacités Diminution, déclin, difficultés à …, perte mémoire 
(Alzeihmer), perte de la vue, surdité, fragilité, fatigue, 
moins de vitalité, cecité, surdité, baisse des revenus, de la 
pension, repli, isolement, enfermement

19 Aspect positif Expérience, sagesse, maturité, connaissances, apport 
positif aux autres, apport intellectuel aux autres, liberté, 
temps libre, la famille, voir ses petits-enfants, sérénité

21 Etat d'esprit C'est dans la tête, se plaindre, c'est un état d'esprit (aspect 
négatif), triste, ronchon, râleur, le petit vieux qui se laisse  
aller

24 Autres négatifs Etre ringard, dépassé (technologie) has been, problème de 
logement

25 NSP
27 Ne veut rien dire Tout est relatif, ça ne veut rien dire d'âge âgé, c'est dans la 

tête (aspect positif) 
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Tableau A 3 
Et qu’est-ce que l’expression « personne âgée en situation de fragilité » 

évoque pour vous ? 

8 Dependance Handicap, grabataire, invalide, fin de vie, mort, pas 
d'autonomie, sénilité

9 Santé Maladies, souffrance, douleurs, rhumatismes, graves 
maladies, malade, soins 

13 Diminution des capacités Déclin, difficultés à …, perte mémoire, perte de la vue, 
surdité, fragilité, fatigue, moins de vitalité, cecité, 
surdité

14 Diminution des revenus, précarité économiquebaisse des revenus, de la pension, référence négative 
au pouvoir d'achat, pauvreté, difficultés financières, 
Précarité financière

15 Alzeihmer, Parkinston

17 Repli, volontaire ou subi Isolement, solitude, exclusion, sans projet, sans envie, 

18 Enfermement Maison de retraite, hopital

24 Autre Etre ringard, être vieux, vieillard, à la retraite

25 NSP

28 Inquiétude, vulnérabilité
peur, d'être une charge, d'être agressé, de tomber, 
angoisse …

29 Etat mental dépression, faible psychologiquement, sensible, 
détresse, 
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Annexe 2 : tris croisés sociodémographiques 
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Tableau A 4 

 
Etre âgé = perte/diminution 

TOTAL Oui Non 
% N % N % N 

Sexe 
32 460 68 998 100 1457 Homme 

Femme 38 603 62 989 100 1593 
Âge en 6 

30 130 70 305 100 434 Moins de 25 ans 
25 à 39 ans 27 165 73 449 100 614 
40 à 59 ans 32 357 68 745 100 1102 
60 à 69 ans 43 183 57 241 100 424 
70 à 74 ans 48 161 52 178 100 339 
75 ans et plus 49 68 51 69 100 137 
Âge en 2 

30 652 70 1498 100 2150 Moins de 60 ans 
60 ans et plus 46 411 54 489 100 900 
Profession et catégorie sociale 

28 38 72 95 100 133 Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise 
Cadre et profession intellectuelle supérieure 45 123 55 152 100 274 
Profession Intermédiaire 33 141 67 290 100 431 
Employé 28 144 72 364 100 508 
Ouvrier 24 94 76 305 100 399 
Personne au foyer 32 70 68 148 100 218 
Retraité 46 360 54 423 100 784 
Autre inactif 31 93 69 209 100 302 
Profession et catégorie sociale détaillée 

28 38 72 95 100 133 Agriculteur exploitant, artisan, commerçant, chef entreprise 
Cadre, profession libérale 45 123 55 152 100 274 
Profession intermédiaire 33 141 67 290 100 431 
Employé 28 144 72 364 100 508 
Ouvrier 24 94 76 305 100 399 
Au foyer 32 70 68 148 100 218 
Retraité, ancien PCS + 47 219 53 248 100 467 
Retraité, ancien PCS - 45 141 55 176 100 317 
Autre inactif 31 93 69 209 100 302 
Niveau de vie du foyer 

28 219 72 563 100 782 Bas revenus 
Classes moyennes inférieures 33 267 67 533 100 800 
Classes moyennes supérieures 36 280 64 507 100 787 
Hauts revenus 46 279 54 331 100 610 
Diplôme 

32 89 68 188 100 277 Non diplômé 
BEPC 35 494 65 919 100 1413 
BAC 31 139 69 306 100 446 
Diplômé du supérieur 37 341 63 574 100 914 
Age x diplôme 

29 86 71 207 100 293 Moins de 30 ans diplôme inférieur au bac 
Moins de 30 ans diplôme bac et + 26 95 74 277 100 372 
30-59 ans diplôme inférieur au bac 27 200 73 529 100 729 
30-59 ans diplôme bac et + 36 271 64 485 100 756 
60 ans et + diplôme inférieur au bac 45 298 55 370 100 668 
60 ans et + diplôme bac et + 49 114 51 118 100 232 
Taille d'agglomération 

32 248 68 530 100 777 Communes rurales 
2 000 à 20 000 habitants 33 172 67 351 100 522 
20 000 à 100 000 habitants 32 133 68 282 100 415 
Plus de 100 000 habitants 38 326 62 524 100 850 
Agglomération parisienne 38 185 62 301 100 485 
ENSEMBLE DE LA POPULATION 35 1063 65 1987 100 3050 
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Tableau A 5 

 
Etre âgé = vieillesse/âge 

TOTAL Oui Non 
% N % N % N 

Sexe 
34 500 66 957 100 1457 Homme 

Femme 41 656 59 937 100 1593 
Âge en 6 

50 218 50 216 100 434 Moins de 25 ans 
25 à 39 ans 42 255 58 359 100 614 
40 à 59 ans 39 425 61 677 100 1102 
60 à 69 ans 28 118 72 306 100 424 
70 à 74 ans 30 102 70 237 100 339 
75 ans et plus 28 38 72 99 100 137 
Âge en 2 

42 898 58 1252 100 2150 Moins de 60 ans 
60 ans et plus 29 258 71 642 100 900 
Profession et catégorie sociale 

41 54 59 79 100 133 Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise 
Cadre et profession intellectuelle supérieure 33 89 67 185 100 274 
Profession Intermédiaire 43 186 57 246 100 431 
Employé 41 208 59 300 100 508 
Ouvrier 39 156 61 244 100 399 
Personne au foyer 45 97 55 121 100 218 
Retraité 28 216 72 568 100 784 
Autre inactif 50 150 50 152 100 302 
Profession et catégorie sociale détaillée 

41 54 59 79 100 133 Agriculteur exploitant, artisan, commerçant, chef entreprise 
Cadre, profession libérale 33 89 67 185 100 274 
Profession intermédiaire 43 186 57 246 100 431 
Employé 41 208 59 300 100 508 
Ouvrier 39 156 61 244 100 399 
Au foyer 45 97 55 121 100 218 
Retraité, ancien PCS + 25 117 75 349 100 467 
Retraité, ancien PCS - 31 99 69 218 100 317 
Autre inactif 50 150 50 152 100 302 
Niveau de vie du foyer 

40 313 60 469 100 782 Bas revenus 
Classes moyennes inférieures 38 307 62 494 100 800 
Classes moyennes supérieures 38 303 62 484 100 787 
Hauts revenus 34 205 66 405 100 610 
Diplôme 

40 110 60 167 100 277 Non diplômé 
BEPC 38 536 62 876 100 1413 
BAC 43 192 57 254 100 446 
Diplômé du supérieur 35 318 65 596 100 914 
Age x diplôme 

47 138 53 155 100 293 Moins de 30 ans diplôme inférieur au bac 
Moins de 30 ans diplôme bac et + 46 170 54 202 100 372 
30-59 ans diplôme inférieur au bac 41 301 59 428 100 729 
30-59 ans diplôme bac et + 38 289 62 467 100 756 
60 ans et + diplôme inférieur au bac 31 208 69 460 100 668 
60 ans et + diplôme bac et + 22 50 78 181 100 232 
Taille d'agglomération 

39 303 61 474 100 777 Communes rurales 
2 000 à 20 000 habitants 37 191 63 331 100 522 
20 000 à 100 000 habitants 40 164 60 251 100 415 
Plus de 100 000 habitants 37 311 63 539 100 850 
Agglomération parisienne 39 187 61 298 100 485 
ENSEMBLE DE LA POPULATION 38 1156 62 1894 100 3050 
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Tableau A 6 

 
Etre âgé = dépendance 

TOTAL Oui Non 
% N % N % N 

Sexe 
22 322 78 1136 100 1457 Homme 

Femme 28 452 72 1141 100 1593 
Âge en 6 

23 101 77 334 100 434 Moins de 25 ans 
25 à 39 ans 19 114 81 501 100 614 
40 à 59 ans 25 276 75 825 100 1102 
60 à 69 ans 36 151 64 273 100 424 
70 à 74 ans 27 91 73 248 100 339 
75 ans et plus 30 41 70 96 100 137 
Âge en 2 

23 491 77 1660 100 2150 Moins de 60 ans 
60 ans et plus 31 283 69 617 100 900 
Profession et catégorie sociale 

25 33 75 100 100 133 Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise 
Cadre et profession intellectuelle supérieure 32 89 68 185 100 274 
Profession Intermédiaire 24 103 76 328 100 431 
Employé 22 110 78 398 100 508 
Ouvrier 14 57 86 342 100 399 
Personne au foyer 28 62 72 157 100 218 
Retraité 31 242 69 542 100 784 
Autre inactif 26 77 74 225 100 302 
Profession et catégorie sociale détaillée 

25 33 75 100 100 133 Agriculteur exploitant, artisan, commerçant, chef entreprise 
Cadre, profession libérale 32 89 68 185 100 274 
Profession intermédiaire 24 103 76 328 100 431 
Employé 22 110 78 398 100 508 
Ouvrier 14 57 86 342 100 399 
Au foyer 28 62 72 157 100 218 
Retraité, ancien PCS + 35 166 65 301 100 467 
Retraité, ancien PCS - 24 76 76 241 100 317 
Autre inactif 26 77 74 225 100 302 
Niveau de vie du foyer 

22 168 78 614 100 782 Bas revenus 
Classes moyennes inférieures 25 198 75 603 100 800 
Classes moyennes supérieures 24 189 76 598 100 787 
Hauts revenus 34 209 66 401 100 610 
Diplôme 

22 61 78 216 100 277 Non diplômé 
BEPC 23 330 77 1083 100 1413 
BAC 26 117 74 328 100 446 
Diplômé du supérieur 29 265 71 650 100 914 
Age x diplôme 

19 56 81 237 100 293 Moins de 30 ans diplôme inférieur au bac 
Moins de 30 ans diplôme bac et + 22 81 78 291 100 372 
30-59 ans diplôme inférieur au bac 18 133 82 596 100 729 
30-59 ans diplôme bac et + 29 221 71 535 100 756 
60 ans et + diplôme inférieur au bac 30 203 70 465 100 668 
60 ans et + diplôme bac et + 34 80 66 152 100 232 
Taille d'agglomération 

24 185 76 593 100 777 Communes rurales 
2 000 à 20 000 habitants 25 131 75 391 100 522 
20 000 à 100 000 habitants 25 103 75 311 100 415 
Plus de 100 000 habitants 26 225 74 625 100 850 
Agglomération parisienne 27 129 73 356 100 485 
ENSEMBLE DE LA POPULATION 25 773 75 2277 100 3050 
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Tableau A 7 

 
Etre âgé = santé 

TOTAL Oui Non 
% N % N % N 

Sexe 
21 308 79 1150 100 1457 Homme 

Femme 28 447 72 1146 100 1593 
Âge en 6 

28 120 72 314 100 434 Moins de 25 ans 
25 à 39 ans 21 132 79 482 100 614 
40 à 59 ans 25 277 75 825 100 1102 
60 à 69 ans 26 111 74 312 100 424 
70 à 74 ans 24 80 76 258 100 339 
75 ans et plus 25 34 75 103 100 137 
Âge en 2 

25 529 75 1621 100 2150 Moins de 60 ans 
60 ans et plus 25 226 75 674 100 900 
Profession et catégorie sociale 

26 35 74 98 100 133 Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise 
Cadre et profession intellectuelle supérieure 26 72 74 202 100 274 
Profession Intermédiaire 31 135 69 297 100 431 
Employé 22 110 78 398 100 508 
Ouvrier 18 71 82 328 100 399 
Personne au foyer 19 42 81 176 100 218 
Retraité 27 208 73 576 100 784 
Autre inactif 27 81 73 222 100 302 
Profession et catégorie sociale détaillée 

26 35 74 98 100 133 Agriculteur exploitant, artisan, commerçant, chef entreprise 
Cadre, profession libérale 26 72 74 202 100 274 
Profession intermédiaire 31 135 69 297 100 431 
Employé 22 110 78 398 100 508 
Ouvrier 18 71 82 328 100 399 
Au foyer 19 42 81 176 100 218 
Retraité, ancien PCS + 29 137 71 330 100 467 
Retraité, ancien PCS - 22 71 78 246 100 317 
Autre inactif 27 81 73 222 100 302 
Niveau de vie du foyer 

21 163 79 619 100 782 Bas revenus 
Classes moyennes inférieures 24 191 76 609 100 800 
Classes moyennes supérieures 27 215 73 572 100 787 
Hauts revenus 29 176 71 433 100 610 
Diplôme 

20 54 80 223 100 277 Non diplômé 
BEPC 23 329 77 1084 100 1413 
BAC 25 113 75 332 100 446 
Diplômé du supérieur 28 257 72 657 100 914 
Age x diplôme 

25 74 75 219 100 293 Moins de 30 ans diplôme inférieur au bac 
Moins de 30 ans diplôme bac et + 25 95 75 277 100 372 
30-59 ans diplôme inférieur au bac 21 150 79 579 100 729 
30-59 ans diplôme bac et + 28 210 72 546 100 756 
60 ans et + diplôme inférieur au bac 24 160 76 508 100 668 
60 ans et + diplôme bac et + 28 66 72 166 100 232 
Taille d'agglomération 

25 194 75 584 100 777 Communes rurales 
2 000 à 20 000 habitants 24 127 76 396 100 522 
20 000 à 100 000 habitants 22 91 78 324 100 415 
Plus de 100 000 habitants 25 212 75 638 100 850 
Agglomération parisienne 27 130 73 355 100 485 
ENSEMBLE DE LA POPULATION 25 754 75 2296 100 3050 
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Tableau A 8 

 
Etre âgé = retraite 

TOTAL Oui Non 
% N % N % N 

Sexe 
19 278 81 1180 100 1457 Homme 

Femme 17 269 83 1324 100 1593 
Âge en 6 

25 107 75 327 100 434 Moins de 25 ans 
25 à 39 ans 20 124 80 490 100 614 
40 à 59 ans 20 219 80 883 100 1102 
60 à 69 ans 12 50 88 374 100 424 
70 à 74 ans 10 34 90 305 100 339 
75 ans et plus 8 11 92 126 100 137 
Âge en 2 

21 451 79 1700 100 2150 Moins de 60 ans 
60 ans et plus 11 96 89 804 100 900 
Profession et catégorie sociale 

14 18 86 115 100 133 Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise 
Cadre et profession intellectuelle supérieure 23 63 77 211 100 274 
Profession Intermédiaire 23 100 77 331 100 431 
Employé 17 89 83 419 100 508 
Ouvrier 21 84 79 315 100 399 
Personne au foyer 18 38 82 180 100 218 
Retraité 11 84 89 700 100 784 
Autre inactif 23 71 77 231 100 302 
Profession et catégorie sociale détaillée 

14 18 86 115 100 133 Agriculteur exploitant, artisan, commerçant, chef entreprise 
Cadre, profession libérale 23 63 77 211 100 274 
Profession intermédiaire 23 100 77 331 100 431 
Employé 17 89 83 419 100 508 
Ouvrier 21 84 79 315 100 399 
Au foyer 18 38 82 180 100 218 
Retraité, ancien PCS + 11 51 89 416 100 467 
Retraité, ancien PCS - 10 33 90 284 100 317 
Autre inactif 23 71 77 231 100 302 
Niveau de vie du foyer 

15 117 85 665 100 782 Bas revenus 
Classes moyennes inférieures 18 141 82 659 100 800 
Classes moyennes supérieures 22 170 78 618 100 787 
Hauts revenus 18 110 82 500 100 610 
Diplôme 

10 29 90 248 100 277 Non diplômé 
BEPC 15 206 85 1207 100 1413 
BAC 22 100 78 346 100 446 
Diplômé du supérieur 23 211 77 703 100 914 
Age x diplôme 

16 46 84 247 100 293 Moins de 30 ans diplôme inférieur au bac 
Moins de 30 ans diplôme bac et + 29 108 71 264 100 372 
30-59 ans diplôme inférieur au bac 17 122 83 607 100 729 
30-59 ans diplôme bac et + 23 175 77 582 100 756 
60 ans et + diplôme inférieur au bac 10 68 90 600 100 668 
60 ans et + diplôme bac et + 12 28 88 204 100 232 
Taille d'agglomération 

19 151 81 627 100 777 Communes rurales 
2 000 à 20 000 habitants 19 99 81 424 100 522 
20 000 à 100 000 habitants 18 76 82 339 100 415 
Plus de 100 000 habitants 15 131 85 719 100 850 
Agglomération parisienne 19 90 81 396 100 485 
ENSEMBLE DE LA POPULATION 18 546 82 2504 100 3050 
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Tableau A 9 

 

Etre âgé = aspect 
positif 

TOTAL Oui Non 
% N % N % N 

Sexe 
18 268 82 1189 100 1457 Homme 

Femme 16 256 84 1337 100 1593 
Âge en 6 

20 86 80 348 100 434 Moins de 25 ans 
25 à 39 ans 16 96 84 518 100 614 
40 à 59 ans 17 186 83 916 100 1102 
60 à 69 ans 19 79 81 345 100 424 
70 à 74 ans 15 50 85 289 100 339 
75 ans et plus 20 27 80 110 100 137 
Âge en 2 

17 368 83 1782 100 2150 Moins de 60 ans 
60 ans et plus 17 156 83 744 100 900 
Profession et catégorie sociale 

19 25 81 108 100 133 Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise 
Cadre et profession intellectuelle supérieure 24 65 76 209 100 274 
Profession Intermédiaire 16 70 84 361 100 431 
Employé 18 92 82 416 100 508 
Ouvrier 12 49 88 350 100 399 
Personne au foyer 10 22 90 196 100 218 
Retraité 17 137 83 647 100 784 
Autre inactif 21 64 79 238 100 302 
Profession et catégorie sociale détaillée 

19 25 81 108 100 133 Agriculteur exploitant, artisan, commerçant, chef entreprise 
Cadre, profession libérale 24 65 76 209 100 274 
Profession intermédiaire 16 70 84 361 100 431 
Employé 18 92 82 416 100 508 
Ouvrier 12 49 88 350 100 399 
Au foyer 10 22 90 196 100 218 
Retraité, ancien PCS + 20 94 80 373 100 467 
Retraité, ancien PCS - 14 43 86 274 100 317 
Autre inactif 21 64 79 238 100 302 
Niveau de vie du foyer 

14 107 86 675 100 782 Bas revenus 
Classes moyennes inférieures 18 142 82 658 100 800 
Classes moyennes supérieures 17 132 83 655 100 787 
Hauts revenus 22 132 78 478 100 610 
Diplôme 

10 29 90 248 100 277 Non diplômé 
BEPC 17 237 83 1176 100 1413 
BAC 19 86 81 359 100 446 
Diplômé du supérieur 19 172 81 742 100 914 
Age x diplôme 

14 42 86 251 100 293 Moins de 30 ans diplôme inférieur au bac 
Moins de 30 ans diplôme bac et + 21 76 79 295 100 372 
30-59 ans diplôme inférieur au bac 16 120 84 609 100 729 
30-59 ans diplôme bac et + 17 130 83 626 100 756 
60 ans et + diplôme inférieur au bac 16 104 84 564 100 668 
60 ans et + diplôme bac et + 23 52 77 180 100 232 
Taille d'agglomération 

16 128 84 649 100 777 Communes rurales 
2 000 à 20 000 habitants 16 84 84 438 100 522 
20 000 à 100 000 habitants 17 71 83 344 100 415 
Plus de 100 000 habitants 17 145 83 705 100 850 
Agglomération parisienne 20 96 80 390 100 485 
ENSEMBLE DE LA POPULATION 17 524 83 2526 100 3050 
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Tableau A 10 

 
Etre âgé = stéréotype/apparence 

TOTAL Oui Non 
% N % N % N 

Sexe 
10 139 90 1319 100 1457 Homme 

Femme 15 236 85 1357 100 1593 
Âge en 6 

21 90 79 344 100 434 Moins de 25 ans 
25 à 39 ans 14 84 86 530 100 614 
40 à 59 ans 10 115 90 987 100 1102 
60 à 69 ans 9 40 91 384 100 424 
70 à 74 ans 12 39 88 299 100 339 
75 ans et plus 4 6 96 131 100 137 
Âge en 2 

13 289 87 1861 100 2150 Moins de 60 ans 
60 ans et plus 9 85 91 814 100 900 
Profession et catégorie sociale 

6 8 94 125 100 133 Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise 
Cadre et profession intellectuelle supérieure 12 32 88 242 100 274 
Profession Intermédiaire 13 55 87 377 100 431 
Employé 15 74 85 434 100 508 
Ouvrier 10 40 90 359 100 399 
Personne au foyer 8 18 92 201 100 218 
Retraité 10 78 90 706 100 784 
Autre inactif 23 69 77 233 100 302 
Profession et catégorie sociale détaillée 

6 8 94 125 100 133 Agriculteur exploitant, artisan, commerçant, chef entreprise 
Cadre, profession libérale 12 32 88 242 100 274 
Profession intermédiaire 13 55 87 377 100 431 
Employé 15 74 85 434 100 508 
Ouvrier 10 40 90 359 100 399 
Au foyer 8 18 92 201 100 218 
Retraité, ancien PCS + 7 35 93 432 100 467 
Retraité, ancien PCS - 14 43 86 274 100 317 
Autre inactif 23 69 77 233 100 302 
Niveau de vie du foyer 

13 98 87 684 100 782 Bas revenus 
Classes moyennes inférieures 12 95 88 706 100 800 
Classes moyennes supérieures 14 107 86 681 100 787 
Hauts revenus 11 70 89 540 100 610 
Diplôme 

10 29 90 248 100 277 Non diplômé 
BEPC 11 154 89 1259 100 1413 
BAC 15 65 85 381 100 446 
Diplômé du supérieur 14 127 86 787 100 914 
Age x diplôme 

18 52 82 241 100 293 Moins de 30 ans diplôme inférieur au bac 
Moins de 30 ans diplôme bac et + 21 78 79 294 100 372 
30-59 ans diplôme inférieur au bac 10 69 90 660 100 729 
30-59 ans diplôme bac et + 12 90 88 666 100 756 
60 ans et + diplôme inférieur au bac 9 62 91 606 100 668 
60 ans et + diplôme bac et + 10 23 90 208 100 232 
Taille d'agglomération 

12 91 88 686 100 777 Communes rurales 
2 000 à 20 000 habitants 10 53 90 469 100 522 
20 000 à 100 000 habitants 12 49 88 366 100 415 
Plus de 100 000 habitants 14 122 86 728 100 850 
Agglomération parisienne 12 60 88 426 100 485 
ENSEMBLE DE LA POPULATION 12 375 88 2675 100 3050 
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Tableau A 11 

 

[Souvent, quand on est âgé, 
on a du temps pour 

s'informer] 

TOTAL 
Plutôt 

d’accord 
Plutôt pas 
d’accord Nsp 

% N % N % N % N 
Sexe 

90 1318 8 117 2 22 100 1457 Homme 
Femme 91 1442 9 135 1 15 100 1593 
Âge en 6 

87 379 11 46 2 9 100 434 Moins de 25 ans 
25 à 39 ans 88 543 10 63 1 8 100 614 
40 à 59 ans 90 993 9 95 1 14 100 1102 
60 à 69 ans 93 395 7 28 0 1 100 424 
70 à 74 ans 95 321 4 14 1 4 100 339 
75 ans et plus 94 128 5 7 1 1 100 137 
Âge en 2 

89 1915 9 204 1 31 100 2150 Moins de 60 ans 
60 ans et plus 94 845 5 49 1 6 100 900 
Profession et catégorie sociale 

92 122 8 11 . . 100 133 Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise 
Cadre et profession intellectuelle supérieure 89 244 9 23 2 6 100 274 
Profession Intermédiaire 90 387 9 39 1 6 100 431 
Employé 91 461 8 40 1 7 100 508 
Ouvrier 89 354 11 43 1 3 100 399 
Personne au foyer 84 184 12 27 3 7 100 218 
Retraité 94 740 5 40 1 4 100 784 
Autre inactif 89 268 10 30 1 4 100 302 
Profession et catégorie sociale détaillée 

92 122 8 11 . . 100 133 Agriculteur exploitant, artisan, commerçant, chef entreprise 
Cadre, profession libérale 89 244 9 23 2 6 100 274 
Profession intermédiaire 90 387 9 39 1 6 100 431 
Employé 91 461 8 40 1 7 100 508 
Ouvrier 89 354 11 43 1 3 100 399 
Au foyer 84 184 12 27 3 7 100 218 
Retraité, ancien PCS + 96 446 4 18 0 2 100 467 
Retraité, ancien PCS - 93 293 7 22 1 2 100 317 
Autre inactif 89 268 10 30 1 4 100 302 
Niveau de vie du foyer 

88 686 11 88 1 8 100 782 Bas revenus 
Classes moyennes inférieures 92 733 8 61 1 6 100 800 
Classes moyennes supérieures 93 730 6 50 1 6 100 787 
Hauts revenus 92 563 7 41 1 6 100 610 
Diplôme 

87 240 12 32 2 5 100 277 Non diplômé 
BEPC 92 1296 7 104 1 13 100 1413 
BAC 88 393 11 49 1 3 100 446 
Diplômé du supérieur 91 831 7 67 2 16 100 914 
Age x diplôme 

88 257 10 30 2 6 100 293 Moins de 30 ans diplôme inférieur au bac 
Moins de 30 ans diplôme bac et + 87 324 11 41 2 7 100 372 
30-59 ans diplôme inférieur au bac 90 655 9 66 1 7 100 729 
30-59 ans diplôme bac et + 90 679 9 67 1 11 100 756 
60 ans et + diplôme inférieur au bac 93 623 6 40 1 5 100 668 
60 ans et + diplôme bac et + 96 222 4 9 0 1 100 232 
Taille d'agglomération 

89 692 9 74 1 12 100 777 Communes rurales 
2 000 à 20 000 habitants 92 481 8 39 0 2 100 522 
20 000 à 100 000 habitants 90 375 8 32 2 7 100 415 
Plus de 100 000 habitants 91 775 8 66 1 9 100 850 
Agglomération parisienne 90 436 9 42 2 8 100 485 
ENSEMBLE DE LA POPULATION 90 2760 8 253 1 37 100 3050 
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Tableau A 12 

 

[Souvent, quand on est âgé, 
on connaît mieux la vie, on 

peut faire profiter les autres 
de son expérience] 

TOTAL 
Plutôt 

d’accord 
Plutôt pas 
d’accord Nsp 

% N % N % N % N 
Sexe 

86 1255 12 182 1 20 100 1457 Homme 
Femme 85 1351 14 223 1 19 100 1593 
Âge en 6 

86 371 13 55 2 8 100 434 Moins de 25 ans 
25 à 39 ans 84 518 15 89 1 7 100 614 
40 à 59 ans 85 935 13 147 2 19 100 1102 
60 à 69 ans 90 380 10 43 0 1 100 424 
70 à 74 ans 86 292 13 44 1 3 100 339 
75 ans et plus 81 110 19 26 1 1 100 137 
Âge en 2 

85 1824 14 292 2 34 100 2150 Moins de 60 ans 
60 ans et plus 87 782 13 113 1 5 100 900 
Profession et catégorie sociale 

89 118 7 10 4 5 100 133 Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise 
Cadre et profession intellectuelle supérieure 82 224 17 46 1 4 100 274 
Profession Intermédiaire 87 374 11 49 2 9 100 431 
Employé 86 436 13 64 2 8 100 508 
Ouvrier 84 334 16 63 1 3 100 399 
Personne au foyer 85 185 13 29 2 5 100 218 
Retraité 87 681 13 100 0 3 100 784 
Autre inactif 84 255 15 44 1 3 100 302 
Profession et catégorie sociale détaillée 

89 118 7 10 4 5 100 133 Agriculteur exploitant, artisan, commerçant, chef entreprise 
Cadre, profession libérale 82 224 17 46 1 4 100 274 
Profession intermédiaire 87 374 11 49 2 9 100 431 
Employé 86 436 13 64 2 8 100 508 
Ouvrier 84 334 16 63 1 3 100 399 
Au foyer 85 185 13 29 2 5 100 218 
Retraité, ancien PCS + 86 400 14 64 1 2 100 467 
Retraité, ancien PCS - 88 281 11 36 0 1 100 317 
Autre inactif 84 255 15 44 1 3 100 302 
Niveau de vie du foyer 

83 648 16 123 1 11 100 782 Bas revenus 
Classes moyennes inférieures 87 699 12 97 1 5 100 800 
Classes moyennes supérieures 87 687 12 93 1 7 100 787 
Hauts revenus 87 528 13 77 1 5 100 610 
Diplôme 

84 234 15 42 0 1 100 277 Non diplômé 
BEPC 87 1224 12 171 1 18 100 1413 
BAC 85 380 14 61 1 4 100 446 
Diplômé du supérieur 84 769 14 130 2 16 100 914 
Age x diplôme 

86 252 13 38 1 3 100 293 Moins de 30 ans diplôme inférieur au bac 
Moins de 30 ans diplôme bac et + 83 310 15 54 2 7 100 372 
30-59 ans diplôme inférieur au bac 85 620 13 96 2 13 100 729 
30-59 ans diplôme bac et + 85 642 14 104 1 11 100 756 
60 ans et + diplôme inférieur au bac 88 585 12 80 1 3 100 668 
60 ans et + diplôme bac et + 85 197 14 33 1 2 100 232 
Taille d'agglomération 

87 679 11 88 1 10 100 777 Communes rurales 
2 000 à 20 000 habitants 86 450 13 67 1 5 100 522 
20 000 à 100 000 habitants 86 357 13 54 1 5 100 415 
Plus de 100 000 habitants 85 724 14 115 1 11 100 850 
Agglomération parisienne 82 397 17 80 2 8 100 485 
ENSEMBLE DE LA POPULATION 85 2606 13 405 1 39 100 3050 
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Tableau A 13 

 

[Souvent, quand on est âgé, 
on a moins d'énergie] 

TOTAL 
Plutôt 

d’accord 
Plutôt pas 
d’accord Nsp 

% N % N % N % N 
Sexe 

77 1116 22 317 2 24 100 1457 Homme 
Femme 79 1257 20 322 1 13 100 1593 
Âge en 6 

81 350 18 78 2 7 100 434 Moins de 25 ans 
25 à 39 ans 80 488 19 116 2 10 100 614 
40 à 59 ans 77 849 21 236 2 17 100 1102 
60 à 69 ans 74 315 26 108 0 0 100 424 
70 à 74 ans 77 261 22 76 1 3 100 339 
75 ans et plus 81 111 19 26 . . 100 137 
Âge en 2 

78 1687 20 429 2 34 100 2150 Moins de 60 ans 
60 ans et plus 76 686 23 210 0 3 100 900 
Profession et catégorie sociale 

73 97 25 33 2 3 100 133 Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise 
Cadre et profession intellectuelle supérieure 75 205 23 62 3 7 100 274 
Profession Intermédiaire 80 347 18 79 1 6 100 431 
Employé 80 407 18 93 2 8 100 508 
Ouvrier 77 306 22 87 2 6 100 399 
Personne au foyer 73 160 25 54 2 5 100 218 
Retraité 77 603 23 180 0 1 100 784 
Autre inactif 82 247 17 53 1 2 100 302 
Profession et catégorie sociale détaillée 

73 97 25 33 2 3 100 133 Agriculteur exploitant, artisan, commerçant, chef entreprise 
Cadre, profession libérale 75 205 23 62 3 7 100 274 
Profession intermédiaire 80 347 18 79 1 6 100 431 
Employé 80 407 18 93 2 8 100 508 
Ouvrier 77 306 22 87 2 6 100 399 
Au foyer 73 160 25 54 2 5 100 218 
Retraité, ancien PCS + 76 353 24 113 0 1 100 467 
Retraité, ancien PCS - 79 251 21 66 . . 100 317 
Autre inactif 82 247 17 53 1 2 100 302 
Niveau de vie du foyer 

78 608 21 163 1 11 100 782 Bas revenus 
Classes moyennes inférieures 79 633 20 162 1 5 100 800 
Classes moyennes supérieures 77 609 22 173 1 6 100 787 
Hauts revenus 80 486 19 119 1 5 100 610 
Diplôme 

76 211 23 65 0 1 100 277 Non diplômé 
BEPC 76 1080 22 315 1 18 100 1413 
BAC 80 356 19 86 1 4 100 446 
Diplômé du supérieur 79 726 19 174 2 15 100 914 
Age x diplôme 

81 237 17 51 2 6 100 293 Moins de 30 ans diplôme inférieur au bac 
Moins de 30 ans diplôme bac et + 79 295 19 72 1 5 100 372 
30-59 ans diplôme inférieur au bac 76 550 23 168 2 11 100 729 
30-59 ans diplôme bac et + 80 605 18 139 2 12 100 756 
60 ans et + diplôme inférieur au bac 76 505 24 161 0 2 100 668 
60 ans et + diplôme bac et + 78 182 21 49 1 1 100 232 
Taille d'agglomération 

77 600 21 166 1 12 100 777 Communes rurales 
2 000 à 20 000 habitants 76 399 24 123 0 1 100 522 
20 000 à 100 000 habitants 78 324 20 83 2 7 100 415 
Plus de 100 000 habitants 80 679 19 160 1 11 100 850 
Agglomération parisienne 76 371 22 108 1 7 100 485 
ENSEMBLE DE LA POPULATION 78 2373 21 640 1 37 100 3050 
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Tableau A 14 

 

[Souvent, quand on est âgé, 
on a du mal à changer ses 

habitudes] 

TOTAL 
Plutôt 

d’accord 
Plutôt pas 
d’accord Nsp 

% N % N % N % N 
Sexe 

72 1047 27 388 2 22 100 1457 Homme 
Femme 74 1176 25 398 1 19 100 1593 
Âge en 6 

85 368 14 62 1 4 100 434 Moins de 25 ans 
25 à 39 ans 82 503 16 101 2 11 100 614 
40 à 59 ans 74 811 25 271 2 19 100 1102 
60 à 69 ans 60 254 39 165 1 5 100 424 
70 à 74 ans 59 201 40 135 1 2 100 339 
75 ans et plus 63 86 37 51 . . 100 137 
Âge en 2 

78 1682 20 435 2 34 100 2150 Moins de 60 ans 
60 ans et plus 60 541 39 351 1 7 100 900 
Profession et catégorie sociale 

79 105 21 28 . . 100 133 Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise 
Cadre et profession intellectuelle supérieure 70 193 27 75 2 6 100 274 
Profession Intermédiaire 77 331 21 91 2 9 100 431 
Employé 78 396 20 102 2 10 100 508 
Ouvrier 79 316 20 80 1 4 100 399 
Personne au foyer 71 156 26 57 3 6 100 218 
Retraité 61 479 38 301 0 4 100 784 
Autre inactif 82 249 17 51 1 2 100 302 
Profession et catégorie sociale détaillée 

79 105 21 28 . . 100 133 Agriculteur exploitant, artisan, commerçant, chef entreprise 
Cadre, profession libérale 70 193 27 75 2 6 100 274 
Profession intermédiaire 77 331 21 91 2 9 100 431 
Employé 78 396 20 102 2 10 100 508 
Ouvrier 79 316 20 80 1 4 100 399 
Au foyer 71 156 26 57 3 6 100 218 
Retraité, ancien PCS + 59 277 40 186 1 4 100 467 
Retraité, ancien PCS - 64 202 36 115 . . 100 317 
Autre inactif 82 249 17 51 1 2 100 302 
Niveau de vie du foyer 

75 588 24 185 1 9 100 782 Bas revenus 
Classes moyennes inférieures 75 603 24 194 0 3 100 800 
Classes moyennes supérieures 71 556 28 218 2 13 100 787 
Hauts revenus 72 438 27 167 1 5 100 610 
Diplôme 

63 174 37 101 1 2 100 277 Non diplômé 
BEPC 72 1018 26 374 1 20 100 1413 
BAC 77 342 23 101 1 3 100 446 
Diplômé du supérieur 75 689 23 209 2 16 100 914 
Age x diplôme 

85 249 14 40 1 4 100 293 Moins de 30 ans diplôme inférieur au bac 
Moins de 30 ans diplôme bac et + 83 308 16 59 1 5 100 372 
30-59 ans diplôme inférieur au bac 74 542 24 174 2 12 100 729 
30-59 ans diplôme bac et + 77 582 21 162 2 12 100 756 
60 ans et + diplôme inférieur au bac 60 400 39 261 1 6 100 668 
60 ans et + diplôme bac et + 61 141 39 90 0 1 100 232 
Taille d'agglomération 

76 590 23 176 2 12 100 777 Communes rurales 
2 000 à 20 000 habitants 72 377 27 143 0 2 100 522 
20 000 à 100 000 habitants 73 303 25 105 2 7 100 415 
Plus de 100 000 habitants 71 607 27 230 2 13 100 850 
Agglomération parisienne 71 346 27 132 1 7 100 485 
ENSEMBLE DE LA POPULATION 73 2223 26 786 1 41 100 3050 
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Tableau A 15 

 

[Souvent, quand on est âgé, 
on a envie de prendre soin de 

soi] 

TOTAL 
Plutôt 

d’accord 
Plutôt pas 
d’accord Nsp 

% N % N % N % N 
Sexe 

73 1058 25 369 2 31 100 1457 Homme 
Femme 73 1164 26 411 1 18 100 1593 
Âge en 6 

70 304 29 124 2 7 100 434 Moins de 25 ans 
25 à 39 ans 67 411 31 188 2 15 100 614 
40 à 59 ans 73 803 25 277 2 22 100 1102 
60 à 69 ans 77 328 22 93 0 2 100 424 
70 à 74 ans 78 264 21 73 1 2 100 339 
75 ans et plus 81 111 18 25 1 1 100 137 
Âge en 2 

71 1518 27 588 2 44 100 2150 Moins de 60 ans 
60 ans et plus 78 704 21 191 1 5 100 900 
Profession et catégorie sociale 

79 105 20 27 1 1 100 133 Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise 
Cadre et profession intellectuelle supérieure 69 189 28 78 3 7 100 274 
Profession Intermédiaire 71 304 27 118 2 9 100 431 
Employé 75 382 23 117 2 9 100 508 
Ouvrier 71 282 27 108 2 8 100 399 
Personne au foyer 71 156 26 58 2 5 100 218 
Retraité 77 601 23 177 1 5 100 784 
Autre inactif 67 201 32 96 2 5 100 302 
Profession et catégorie sociale détaillée 

79 105 20 27 1 1 100 133 Agriculteur exploitant, artisan, commerçant, chef entreprise 
Cadre, profession libérale 69 189 28 78 3 7 100 274 
Profession intermédiaire 71 304 27 118 2 9 100 431 
Employé 75 382 23 117 2 9 100 508 
Ouvrier 71 282 27 108 2 8 100 399 
Au foyer 71 156 26 58 2 5 100 218 
Retraité, ancien PCS + 77 359 23 106 0 2 100 467 
Retraité, ancien PCS - 76 242 23 72 1 3 100 317 
Autre inactif 67 201 32 96 2 5 100 302 
Niveau de vie du foyer 

70 550 28 219 2 14 100 782 Bas revenus 
Classes moyennes inférieures 75 600 24 194 1 6 100 800 
Classes moyennes supérieures 75 587 24 188 2 12 100 787 
Hauts revenus 73 443 26 160 1 7 100 610 
Diplôme 

77 213 22 60 1 3 100 277 Non diplômé 
BEPC 73 1028 26 361 2 24 100 1413 
BAC 74 328 26 114 1 3 100 446 
Diplômé du supérieur 71 652 27 244 2 18 100 914 
Age x diplôme 

67 195 31 90 3 8 100 293 Moins de 30 ans diplôme inférieur au bac 
Moins de 30 ans diplôme bac et + 68 252 30 112 2 8 100 372 
30-59 ans diplôme inférieur au bac 72 528 25 185 2 16 100 729 
30-59 ans diplôme bac et + 72 543 27 202 2 12 100 756 
60 ans et + diplôme inférieur au bac 77 518 22 146 1 4 100 668 
60 ans et + diplôme bac et + 80 186 19 45 0 1 100 232 
Taille d'agglomération 

73 565 26 202 1 11 100 777 Communes rurales 
2 000 à 20 000 habitants 73 380 26 138 1 4 100 522 
20 000 à 100 000 habitants 73 303 25 102 2 10 100 415 
Plus de 100 000 habitants 72 608 26 225 2 17 100 850 
Agglomération parisienne 75 365 23 113 1 7 100 485 
ENSEMBLE DE LA POPULATION 73 2222 26 779 2 49 100 3050 
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Tableau A 16 

 

[Souvent, quand on est âgé, on 
perd la mémoire, sa 

concentration, ses capacités 
physiques] 

TOTAL 
Plutôt 

d’accord 
Plutôt pas 
d’accord Nsp 

% N % N % N % N 
Sexe 

73 1067 25 368 2 23 100 1457 Homme 
Femme 71 1123 28 450 1 20 100 1593 
Âge en 6 

79 343 19 82 2 9 100 434 Moins de 25 ans 
25 à 39 ans 77 472 21 132 2 11 100 614 
40 à 59 ans 73 799 26 287 1 16 100 1102 
60 à 69 ans 63 267 37 156 0 2 100 424 
70 à 74 ans 63 215 35 118 2 6 100 339 
75 ans et plus 68 93 32 44 . . 100 137 
Âge en 2 

75 1615 23 500 2 35 100 2150 Moins de 60 ans 
60 ans et plus 64 575 35 317 1 7 100 900 
Profession et catégorie sociale 

74 98 24 32 2 3 100 133 Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise 
Cadre et profession intellectuelle supérieure 71 194 27 74 2 6 100 274 
Profession Intermédiaire 76 328 22 96 2 7 100 431 
Employé 75 382 23 118 2 8 100 508 
Ouvrier 73 292 26 104 1 4 100 399 
Personne au foyer 72 158 25 54 3 6 100 218 
Retraité 64 500 36 280 1 4 100 784 
Autre inactif 79 239 20 59 1 4 100 302 
Profession et catégorie sociale détaillée 

74 98 24 32 2 3 100 133 Agriculteur exploitant, artisan, commerçant, chef entreprise 
Cadre, profession libérale 71 194 27 74 2 6 100 274 
Profession intermédiaire 76 328 22 96 2 7 100 431 
Employé 75 382 23 118 2 8 100 508 
Ouvrier 73 292 26 104 1 4 100 399 
Au foyer 72 158 25 54 3 6 100 218 
Retraité, ancien PCS + 63 296 36 170 0 1 100 467 
Retraité, ancien PCS - 65 205 35 110 1 3 100 317 
Autre inactif 79 239 20 59 1 4 100 302 
Niveau de vie du foyer 

71 556 27 214 2 12 100 782 Bas revenus 
Classes moyennes inférieures 72 579 27 217 1 4 100 800 
Classes moyennes supérieures 73 573 26 204 1 10 100 787 
Hauts revenus 73 445 26 159 1 6 100 610 
Diplôme 

67 187 32 88 1 2 100 277 Non diplômé 
BEPC 71 1001 28 389 2 23 100 1413 
BAC 72 321 27 122 1 3 100 446 
Diplômé du supérieur 74 681 24 219 2 14 100 914 
Age x diplôme 

80 235 16 48 3 10 100 293 Moins de 30 ans diplôme inférieur au bac 
Moins de 30 ans diplôme bac et + 76 282 23 84 2 6 100 372 
30-59 ans diplôme inférieur au bac 73 532 26 188 1 9 100 729 
30-59 ans diplôme bac et + 75 566 24 180 1 11 100 756 
60 ans et + diplôme inférieur au bac 63 420 36 241 1 7 100 668 
60 ans et + diplôme bac et + 67 155 33 76 0 1 100 232 
Taille d'agglomération 

70 546 28 219 2 13 100 777 Communes rurales 
2 000 à 20 000 habitants 74 386 25 133 1 4 100 522 
20 000 à 100 000 habitants 71 295 28 116 1 5 100 415 
Plus de 100 000 habitants 73 617 26 220 2 13 100 850 
Agglomération parisienne 71 347 27 130 2 8 100 485 
ENSEMBLE DE LA POPULATION 72 2190 27 818 1 43 100 3050 
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Tableau A 17 

 

[Souvent, quand on est âgé, 
on devient méfiant] 

TOTAL 
Plutôt 

d’accord 
Plutôt pas 
d’accord Nsp 

% N % N % N % N 
Sexe 

59 864 39 571 2 23 100 1457 Homme 
Femme 58 923 41 645 2 25 100 1593 
Âge en 6 

60 262 38 165 2 8 100 434 Moins de 25 ans 
25 à 39 ans 62 381 36 222 2 11 100 614 
40 à 59 ans 59 647 39 432 2 22 100 1102 
60 à 69 ans 59 251 40 170 1 3 100 424 
70 à 74 ans 51 174 48 163 1 2 100 339 
75 ans et plus 53 72 47 64 1 1 100 137 
Âge en 2 

60 1290 38 819 2 42 100 2150 Moins de 60 ans 
60 ans et plus 55 497 44 397 1 6 100 900 
Profession et catégorie sociale 

63 84 35 46 2 3 100 133 Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise 
Cadre et profession intellectuelle supérieure 45 123 52 142 3 8 100 274 
Profession Intermédiaire 59 253 40 171 2 8 100 431 
Employé 63 320 35 175 3 13 100 508 
Ouvrier 66 263 33 131 1 5 100 399 
Personne au foyer 57 124 41 90 2 4 100 218 
Retraité 55 435 44 345 1 4 100 784 
Autre inactif 61 184 38 114 1 4 100 302 
Profession et catégorie sociale détaillée 

63 84 35 46 2 3 100 133 Agriculteur exploitant, artisan, commerçant, chef entreprise 
Cadre, profession libérale 45 123 52 142 3 8 100 274 
Profession intermédiaire 59 253 40 171 2 8 100 431 
Employé 63 320 35 175 3 13 100 508 
Ouvrier 66 263 33 131 1 5 100 399 
Au foyer 57 124 41 90 2 4 100 218 
Retraité, ancien PCS + 51 238 49 228 0 1 100 467 
Retraité, ancien PCS - 62 196 37 118 1 3 100 317 
Autre inactif 61 184 38 114 1 4 100 302 
Niveau de vie du foyer 

61 475 38 296 1 11 100 782 Bas revenus 
Classes moyennes inférieures 61 490 37 300 1 11 100 800 
Classes moyennes supérieures 58 460 40 317 1 10 100 787 
Hauts revenus 55 338 44 267 1 5 100 610 
Diplôme 

57 157 42 117 1 3 100 277 Non diplômé 
BEPC 60 843 39 547 2 23 100 1413 
BAC 62 277 37 164 1 5 100 446 
Diplômé du supérieur 56 509 42 388 2 17 100 914 
Age x diplôme 

60 176 38 111 2 6 100 293 Moins de 30 ans diplôme inférieur au bac 
Moins de 30 ans diplôme bac et + 58 217 40 147 2 8 100 372 
30-59 ans diplôme inférieur au bac 61 444 37 270 2 15 100 729 
30-59 ans diplôme bac et + 60 452 38 291 2 13 100 756 
60 ans et + diplôme inférieur au bac 57 380 42 283 1 5 100 668 
60 ans et + diplôme bac et + 51 117 49 113 1 1 100 232 
Taille d'agglomération 

57 439 42 324 2 14 100 777 Communes rurales 
2 000 à 20 000 habitants 63 331 36 190 0 1 100 522 
20 000 à 100 000 habitants 64 265 34 142 2 7 100 415 
Plus de 100 000 habitants 57 486 41 347 2 16 100 850 
Agglomération parisienne 54 264 44 212 2 9 100 485 
ENSEMBLE DE LA POPULATION 59 1787 40 1216 2 48 100 3050 
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Tableau A 18 

 

[Souvent, quand on est âgé, 
on est seul] 

TOTAL 
Plutôt 

d’accord 
Plutôt pas 
d’accord Nsp 

% N % N % N % N 
Sexe 

44 647 54 793 1 18 100 1457 Homme 
Femme 47 756 51 818 1 18 100 1593 
Âge en 6 

52 224 46 201 2 9 100 434 Moins de 25 ans 
25 à 39 ans 50 309 49 299 1 6 100 614 
40 à 59 ans 48 534 50 552 1 16 100 1102 
60 à 69 ans 35 147 65 274 0 2 100 424 
70 à 74 ans 35 118 64 217 1 4 100 339 
75 ans et plus 51 70 49 67 . . 100 137 
Âge en 2 

50 1068 49 1052 1 30 100 2150 Moins de 60 ans 
60 ans et plus 37 335 62 559 1 6 100 900 
Profession et catégorie sociale 

45 60 53 70 2 3 100 133 Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise 
Cadre et profession intellectuelle supérieure 40 110 59 161 1 4 100 274 
Profession Intermédiaire 44 189 55 236 1 6 100 431 
Employé 54 274 45 226 2 8 100 508 
Ouvrier 52 208 47 189 0 2 100 399 
Personne au foyer 53 116 45 98 2 4 100 218 
Retraité 37 292 62 488 1 4 100 784 
Autre inactif 51 154 47 143 2 5 100 302 
Profession et catégorie sociale détaillée 

45 60 53 70 2 3 100 133 Agriculteur exploitant, artisan, commerçant, chef entreprise 
Cadre, profession libérale 40 110 59 161 1 4 100 274 
Profession intermédiaire 44 189 55 236 1 6 100 431 
Employé 54 274 45 226 2 8 100 508 
Ouvrier 52 208 47 189 0 2 100 399 
Au foyer 53 116 45 98 2 4 100 218 
Retraité, ancien PCS + 34 158 66 308 0 1 100 467 
Retraité, ancien PCS - 42 134 57 180 1 3 100 317 
Autre inactif 51 154 47 143 2 5 100 302 
Niveau de vie du foyer 

53 415 46 360 1 8 100 782 Bas revenus 
Classes moyennes inférieures 50 397 50 398 1 5 100 800 
Classes moyennes supérieures 42 332 57 448 1 8 100 787 
Hauts revenus 39 239 60 367 1 5 100 610 
Diplôme 

43 118 57 157 1 2 100 277 Non diplômé 
BEPC 48 676 51 722 1 14 100 1413 
BAC 46 204 53 236 1 6 100 446 
Diplômé du supérieur 44 405 54 495 2 14 100 914 
Age x diplôme 

52 153 47 137 1 3 100 293 Moins de 30 ans diplôme inférieur au bac 
Moins de 30 ans diplôme bac et + 48 178 50 186 2 7 100 372 
30-59 ans diplôme inférieur au bac 52 378 47 342 1 9 100 729 
30-59 ans diplôme bac et + 47 358 51 387 2 11 100 756 
60 ans et + diplôme inférieur au bac 39 263 60 400 1 5 100 668 
60 ans et + diplôme bac et + 31 72 68 159 0 1 100 232 
Taille d'agglomération 

42 323 57 444 1 10 100 777 Communes rurales 
2 000 à 20 000 habitants 46 238 54 282 0 2 100 522 
20 000 à 100 000 habitants 45 187 54 225 1 3 100 415 
Plus de 100 000 habitants 49 416 49 419 2 14 100 850 
Agglomération parisienne 49 238 50 241 1 7 100 485 
ENSEMBLE DE LA POPULATION 46 1403 53 1611 1 36 100 3050 
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Tableau A 19 

 

[Souvent, quand on est âgé, 
on n'a plus de vie amoureuse 

ou sexuelle] 

TOTAL 
Plutôt 

d’accord 
Plutôt pas 
d’accord Nsp 

% N % N % N % N 
Sexe 

41 598 58 839 1 21 100 1457 Homme 
Femme 40 636 59 938 1 19 100 1593 
Âge en 6 

42 183 57 246 1 6 100 434 Moins de 25 ans 
25 à 39 ans 45 278 53 328 1 9 100 614 
40 à 59 ans 37 413 61 668 2 21 100 1102 
60 à 69 ans 35 149 64 272 1 3 100 424 
70 à 74 ans 43 145 57 193 0 0 100 339 
75 ans et plus 48 66 51 70 1 1 100 137 
Âge en 2 

41 874 58 1241 2 35 100 2150 Moins de 60 ans 
60 ans et plus 40 360 60 535 1 5 100 900 
Profession et catégorie sociale 

40 53 60 80 . . 100 133 Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise 
Cadre et profession intellectuelle supérieure 38 104 60 166 2 5 100 274 
Profession Intermédiaire 38 163 60 260 2 9 100 431 
Employé 43 216 55 279 2 12 100 508 
Ouvrier 43 170 57 226 1 3 100 399 
Personne au foyer 44 97 54 119 1 3 100 218 
Retraité 40 311 60 469 1 4 100 784 
Autre inactif 39 119 59 179 1 4 100 302 
Profession et catégorie sociale détaillée 

40 53 60 80 . . 100 133 Agriculteur exploitant, artisan, commerçant, chef entreprise 
Cadre, profession libérale 38 104 60 166 2 5 100 274 
Profession intermédiaire 38 163 60 260 2 9 100 431 
Employé 43 216 55 279 2 12 100 508 
Ouvrier 43 170 57 226 1 3 100 399 
Au foyer 44 97 54 119 1 3 100 218 
Retraité, ancien PCS + 34 158 66 306 1 3 100 467 
Retraité, ancien PCS - 48 153 51 163 1 2 100 317 
Autre inactif 39 119 59 179 1 4 100 302 
Niveau de vie du foyer 

45 354 54 424 1 4 100 782 Bas revenus 
Classes moyennes inférieures 42 337 57 455 1 8 100 800 
Classes moyennes supérieures 38 296 61 480 1 11 100 787 
Hauts revenus 36 220 63 383 1 6 100 610 
Diplôme 

40 110 60 166 0 1 100 277 Non diplômé 
BEPC 41 586 57 809 1 18 100 1413 
BAC 42 186 57 256 1 4 100 446 
Diplômé du supérieur 38 352 60 546 2 17 100 914 
Age x diplôme 

45 132 55 160 0 1 100 293 Moins de 30 ans diplôme inférieur au bac 
Moins de 30 ans diplôme bac et + 41 153 57 212 2 7 100 372 
30-59 ans diplôme inférieur au bac 40 291 58 423 2 15 100 729 
30-59 ans diplôme bac et + 39 298 59 447 2 12 100 756 
60 ans et + diplôme inférieur au bac 41 273 59 392 0 2 100 668 
60 ans et + diplôme bac et + 37 87 62 143 1 2 100 232 
Taille d'agglomération 

36 280 63 490 1 7 100 777 Communes rurales 
2 000 à 20 000 habitants 44 229 56 290 1 3 100 522 
20 000 à 100 000 habitants 42 175 56 233 2 6 100 415 
Plus de 100 000 habitants 41 352 57 483 2 15 100 850 
Agglomération parisienne 41 198 58 279 2 8 100 485 
ENSEMBLE DE LA POPULATION 40 1234 58 1777 1 40 100 3050 
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Tableau A 20  

 

[Souvent, quand on est âgé, 
on n'est pas vraiment utile à la 

société] 

TOTAL 
Plutôt 

d’accord 
Plutôt pas 
d’accord Nsp 

% N % N % N % N 
Sexe 

35 508 63 922 2 27 100 1457 Homme 
Femme 36 568 63 1004 1 20 100 1593 
Âge en 6 

42 184 55 240 2 10 100 434 Moins de 25 ans 
25 à 39 ans 40 244 59 360 2 10 100 614 
40 à 59 ans 34 372 64 709 2 21 100 1102 
60 à 69 ans 26 111 73 311 0 2 100 424 
70 à 74 ans 32 109 67 226 1 4 100 339 
75 ans et plus 40 55 59 81 0 0 100 137 
Âge en 2 

37 801 61 1309 2 41 100 2150 Moins de 60 ans 
60 ans et plus 31 275 69 618 1 7 100 900 
Profession et catégorie sociale 

28 38 69 92 2 3 100 133 Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise 
Cadre et profession intellectuelle supérieure 27 73 71 194 3 8 100 274 
Profession Intermédiaire 35 153 62 268 3 11 100 431 
Employé 38 192 60 306 2 10 100 508 
Ouvrier 42 166 58 230 1 3 100 399 
Personne au foyer 42 92 57 124 1 3 100 218 
Retraité 31 241 68 536 1 7 100 784 
Autre inactif 40 121 59 178 1 3 100 302 
Profession et catégorie sociale détaillée 

28 38 69 92 2 3 100 133 Agriculteur exploitant, artisan, commerçant, chef entreprise 
Cadre, profession libérale 27 73 71 194 3 8 100 274 
Profession intermédiaire 35 153 62 268 3 11 100 431 
Employé 38 192 60 306 2 10 100 508 
Ouvrier 42 166 58 230 1 3 100 399 
Au foyer 42 92 57 124 1 3 100 218 
Retraité, ancien PCS + 29 134 70 329 1 4 100 467 
Retraité, ancien PCS - 34 107 65 207 1 3 100 317 
Autre inactif 40 121 59 178 1 3 100 302 
Niveau de vie du foyer 

41 321 57 450 1 11 100 782 Bas revenus 
Classes moyennes inférieures 37 300 61 492 1 9 100 800 
Classes moyennes supérieures 33 257 66 518 2 13 100 787 
Hauts revenus 29 176 70 430 1 5 100 610 
Diplôme 

36 100 63 175 1 2 100 277 Non diplômé 
BEPC 36 515 62 876 2 22 100 1413 
BAC 38 169 61 272 1 4 100 446 
Diplômé du supérieur 32 291 66 603 2 19 100 914 
Age x diplôme 

43 127 54 159 2 7 100 293 Moins de 30 ans diplôme inférieur au bac 
Moins de 30 ans diplôme bac et + 39 145 59 219 2 8 100 372 
30-59 ans diplôme inférieur au bac 37 271 61 445 2 12 100 729 
30-59 ans diplôme bac et + 34 256 64 486 2 14 100 756 
60 ans et + diplôme inférieur au bac 32 216 67 447 1 5 100 668 
60 ans et + diplôme bac et + 25 59 74 172 1 1 100 232 
Taille d'agglomération 

31 245 68 525 1 8 100 777 Communes rurales 
2 000 à 20 000 habitants 39 204 61 316 0 2 100 522 
20 000 à 100 000 habitants 36 151 62 257 2 7 100 415 
Plus de 100 000 habitants 36 302 62 531 2 17 100 850 
Agglomération parisienne 36 174 61 298 3 13 100 485 
ENSEMBLE DE LA POPULATION 35 1076 63 1927 2 48 100 3050 
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Tableau A 21 

 

[Souvent, quand on est âgé, 
on ne sort plus de chez soi] 

TOTAL 
Plutôt 

d’accord 
Plutôt pas 
d’accord Nsp 

% N % N % N % N 
Sexe 

31 455 68 986 1 17 100 1457 Homme 
Femme 29 466 69 1103 1 23 100 1593 
Âge en 6 

35 152 63 274 2 9 100 434 Moins de 25 ans 
25 à 39 ans 35 212 64 395 1 6 100 614 
40 à 59 ans 33 361 66 725 1 15 100 1102 
60 à 69 ans 23 97 77 327 0 0 100 424 
70 à 74 ans 19 65 79 267 2 7 100 339 
75 ans et plus 25 34 74 101 1 2 100 137 
Âge en 2 

34 725 65 1394 1 31 100 2150 Moins de 60 ans 
60 ans et plus 22 196 77 695 1 9 100 900 
Profession et catégorie sociale 

28 38 69 92 2 3 100 133 Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise 
Cadre et profession intellectuelle supérieure 24 66 75 205 1 4 100 274 
Profession Intermédiaire 29 125 70 300 1 6 100 431 
Employé 37 186 61 312 2 10 100 508 
Ouvrier 37 149 62 249 0 1 100 399 
Personne au foyer 43 94 55 121 2 4 100 218 
Retraité 21 164 78 613 1 8 100 784 
Autre inactif 33 100 65 198 1 4 100 302 
Profession et catégorie sociale détaillée 

28 38 69 92 2 3 100 133 Agriculteur exploitant, artisan, commerçant, chef entreprise 
Cadre, profession libérale 24 66 75 205 1 4 100 274 
Profession intermédiaire 29 125 70 300 1 6 100 431 
Employé 37 186 61 312 2 10 100 508 
Ouvrier 37 149 62 249 0 1 100 399 
Au foyer 43 94 55 121 2 4 100 218 
Retraité, ancien PCS + 20 92 79 370 1 5 100 467 
Retraité, ancien PCS - 22 71 77 243 1 3 100 317 
Autre inactif 33 100 65 198 1 4 100 302 
Niveau de vie du foyer 

38 294 61 480 1 9 100 782 Bas revenus 
Classes moyennes inférieures 31 248 68 545 1 8 100 800 
Classes moyennes supérieures 26 207 73 572 1 9 100 787 
Hauts revenus 25 152 74 453 1 5 100 610 
Diplôme 

28 77 71 196 1 4 100 277 Non diplômé 
BEPC 30 427 69 969 1 16 100 1413 
BAC 32 143 67 298 1 4 100 446 
Diplômé du supérieur 30 273 68 625 2 16 100 914 
Age x diplôme 

34 100 64 189 1 4 100 293 Moins de 30 ans diplôme inférieur au bac 
Moins de 30 ans diplôme bac et + 32 120 66 246 2 7 100 372 
30-59 ans diplôme inférieur au bac 35 257 64 463 1 9 100 729 
30-59 ans diplôme bac et + 33 248 66 496 2 12 100 756 
60 ans et + diplôme inférieur au bac 22 147 77 514 1 7 100 668 
60 ans et + diplôme bac et + 21 49 78 181 1 2 100 232 
Taille d'agglomération 

28 214 71 553 1 10 100 777 Communes rurales 
2 000 à 20 000 habitants 33 173 66 345 1 4 100 522 
20 000 à 100 000 habitants 33 136 66 276 1 3 100 415 
Plus de 100 000 habitants 30 258 68 577 2 15 100 850 
Agglomération parisienne 29 140 70 338 1 7 100 485 
ENSEMBLE DE LA POPULATION 30 921 68 2089 1 40 100 3050 
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Tableau A 22 

 

Pour vous, 'bien vieillir', c'est avant tout : 

TOTAL 

Etre en 
bonne 
santé 

Rester autonome 
et indépendant 

Ne pas s’isoler, 
communiquer, 

échanger 
Se maintenir en bonne 

forme intellectuelle 

Se maintenir 
en bonne 

forme physique Nsp 
% N % N % N % N % N % N % N 

Sexe 
42 614 39 565 10 141 4 64 4 58 1 16 100 1457 Homme 

Femme 36 567 44 707 12 187 3 48 5 77 0 6 100 1593 
Âge en 6 

43 186 39 168 9 37 3 15 6 25 1 2 100 434 Moins de 25 ans 
25 à 39 ans 43 266 35 212 14 88 3 21 3 21 1 7 100 614 
40 à 59 ans 42 464 39 430 10 106 3 37 5 57 1 8 100 1102 
60 à 69 ans 32 135 48 205 13 57 4 16 3 11 . . 100 424 
70 à 74 ans 26 88 56 189 7 23 5 17 5 17 1 4 100 339 
75 ans et plus 30 42 49 68 13 18 5 6 2 3 . . 100 137 
Âge en 2 

43 917 38 810 11 231 3 73 5 103 1 17 100 2150 Moins de 60 ans 
60 ans et plus 29 265 51 462 11 98 4 39 4 32 0 4 100 900 
Profession et catégorie sociale 

32 43 50 66 10 13 4 5 5 7 . . 100 133 
Agri. exploitant, artisan, commerçant 
et chef d'entreprise 
Cadre et profession intellectuelle 
supérieure 40 109 36 99 15 40 6 15 3 8 1 2 100 274 
Profession Intermédiaire 44 190 38 165 10 44 3 13 4 16 1 3 100 431 
Employé 44 224 37 189 11 54 2 9 5 26 1 6 100 508 
Ouvrier 46 182 33 133 11 44 4 17 5 19 1 4 100 399 
Personne au foyer 40 88 37 81 13 28 5 11 4 9 1 2 100 218 
Retraité 29 227 53 416 9 74 4 33 4 29 1 4 100 784 
Autre inactif 39 118 41 124 10 31 3 8 7 21 0 0 100 302 
Profession et catégorie sociale 
détaillée 

32 43 50 66 10 13 4 5 5 7 . . 100 133 
Agriculteur exploitant, artisan, 
commerçant, chef entreprise 
Cadre, profession libérale 40 109 36 99 15 40 6 15 3 8 1 2 100 274 
Profession intermédiaire 44 190 38 165 10 44 3 13 4 16 1 3 100 431 
Employé 44 224 37 189 11 54 2 9 5 26 1 6 100 508 
Ouvrier 46 182 33 133 11 44 4 17 5 19 1 4 100 399 
Au foyer 40 88 37 81 13 28 5 11 4 9 1 2 100 218 
Retraité, ancien PCS + 28 130 52 243 11 53 5 22 4 17 1 3 100 467 
Retraité, ancien PCS - 31 98 55 173 7 22 4 11 4 12 0 1 100 317 
Autre inactif 39 118 41 124 10 31 3 8 7 21 0 0 100 302 
Niveau de vie du foyer 

40 315 38 299 13 100 3 26 5 38 0 4 100 782 Bas revenus 
Classes moyennes inférieures 39 311 44 350 9 72 3 23 5 40 0 4 100 800 
Classes moyennes supérieures 38 297 44 350 11 90 3 25 3 23 0 3 100 787 
Hauts revenus 39 236 41 252 10 60 5 33 4 26 0 3 100 610 
Diplôme 

44 122 36 100 10 29 5 13 4 10 1 3 100 277 Non diplômé 
BEPC 38 537 43 604 11 159 3 41 5 65 1 8 100 1413 
BAC 39 174 45 199 8 35 3 14 5 23 0 2 100 446 
Diplômé du supérieur 38 349 40 369 11 105 5 45 4 37 1 9 100 914 
Age x diplôme 

44 129 32 93 13 39 5 14 6 18 . . 100 293 Moins de 30 ans, diplôme inf. au bac 
Moins de 30 ans diplôme bac et + 41 152 40 150 9 35 5 17 4 14 1 2 100 372 
30-59 ans diplôme inférieur au bac 45 331 35 255 11 84 2 17 5 36 1 6 100 729 
30-59 ans diplôme bac et + 40 304 41 312 10 73 3 24 5 35 1 9 100 756 
60 ans et + diplôme inférieur au bac 30 198 53 356 10 66 3 23 3 21 1 4 100 668 
60 ans et + diplôme bac et + 29 66 46 106 14 32 7 17 5 11 . . 100 232 
Taille d'agglomération 

36 282 44 344 12 95 3 22 4 29 1 6 100 777 Communes rurales 
2 000 à 20 000 habitants 40 208 42 218 8 43 3 17 6 33 1 3 100 522 
20 000 à 100 000 habitants 43 178 38 157 11 44 4 18 4 16 0 1 100 415 
Plus de 100 000 habitants 40 342 39 329 11 94 4 36 5 40 1 9 100 850 
Agglomération parisienne 35 171 46 224 11 52 4 19 3 16 1 3 100 485 
ENSEMBLE DE LA POPULATION 39 1181 42 1272 11 328 4 112 4 135 1 21 100 3050 
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Tableau A 23 

 

Et pour 'bien vieillir', il faut avant tout : 

TOTAL 

Avoir un 
logement 

adapté à sa 
situation 

Avoir un(e) 
aide à 

domicile 

Rester à 
domicile le plus 

longtemps 
possible 

Avoir des amis, 
des liens 
affectifs 

Avoir des 
loisirs [Nsp] 

% N % N % N % N % N % N % N 
Sexe 

19 277 3 47 31 453 34 497 11 164 1 19 100 1457 Homme 
Femme 15 236 2 28 33 519 40 644 10 151 1 15 100 1593 
Âge en 6 

20 87 4 17 20 88 42 183 12 54 1 6 100 434 Moins de 25 ans 
25 à 39 ans 25 153 5 29 21 127 35 212 14 88 1 5 100 614 
40 à 59 ans 18 199 2 26 31 338 37 406 11 118 1 16 100 1102 
60 à 69 ans 8 35 0 1 44 187 39 165 8 32 1 3 100 424 
70 à 74 ans 8 28 0 1 49 165 36 124 6 20 1 2 100 339 
75 ans et plus 7 10 . . 49 68 38 52 3 4 2 3 100 137 
Âge en 2 

20 439 3 72 26 553 37 800 12 259 1 26 100 2150 Moins de 60 ans 
60 ans et plus 8 73 0 2 47 420 38 340 6 57 1 8 100 900 
Profession et catégorie sociale 

16 21 4 5 26 34 43 57 10 13 1 2 100 133 
Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef 
d'entreprise 
Cadre et profession intellectuelle supérieure 15 42 1 4 22 60 48 132 11 32 2 5 100 274 
Profession Intermédiaire 19 81 4 17 24 105 41 175 12 50 1 4 100 431 
Employé 22 113 4 20 29 146 33 168 10 53 2 8 100 508 
Ouvrier 21 86 4 15 30 121 29 117 14 56 1 4 100 399 
Personne au foyer 22 48 1 3 38 83 29 63 9 19 1 3 100 218 
Retraité 8 65 0 2 46 364 37 291 7 56 1 5 100 784 
Autre inactif 19 59 3 8 19 58 45 137 12 36 1 3 100 302 
Profession et catégorie sociale détaillée 

16 21 4 5 26 34 43 57 10 13 1 2 100 133 
Agriculteur exploitant, artisan, commerçant, chef 
entreprise 
Cadre, profession libérale 15 42 1 4 22 60 48 132 11 32 2 5 100 274 
Profession intermédiaire 19 81 4 17 24 105 41 175 12 50 1 4 100 431 
Employé 22 113 4 20 29 146 33 168 10 53 2 8 100 508 
Ouvrier 21 86 4 15 30 121 29 117 14 56 1 4 100 399 
Au foyer 22 48 1 3 38 83 29 63 9 19 1 3 100 218 
Retraité, ancien PCS + 8 36 0 1 42 198 41 192 8 38 0 2 100 467 
Retraité, ancien PCS - 9 28 0 1 53 167 31 100 6 18 1 3 100 317 
Autre inactif 19 59 3 8 19 58 45 137 12 36 1 3 100 302 
Niveau de vie du foyer 

21 163 4 30 31 244 33 260 10 81 1 5 100 782 Bas revenus 
Classes moyennes inférieures 18 145 3 23 33 263 36 290 9 72 1 7 100 800 
Classes moyennes supérieures 16 124 2 14 34 268 37 288 11 87 1 6 100 787 
Hauts revenus 11 70 1 5 30 182 46 282 11 69 0 2 100 610 
Diplôme 

18 49 2 7 39 108 32 88 8 21 1 4 100 277 Non diplômé 
BEPC 16 221 2 26 37 523 35 499 9 130 1 14 100 1413 
BAC 19 84 3 15 27 120 38 167 11 49 2 10 100 446 
Diplômé du supérieur 17 158 3 26 24 221 42 386 13 115 1 7 100 914 
Age x diplôme 

21 62 3 8 24 71 41 121 10 30 0 1 100 293 Moins de 30 ans diplôme inférieur au bac 
Moins de 30 ans diplôme bac et + 21 78 5 17 17 64 39 144 17 63 1 6 100 372 
30-59 ans diplôme inférieur au bac 21 151 3 23 31 225 32 234 12 86 1 10 100 729 
30-59 ans diplôme bac et + 20 148 3 23 25 193 40 302 11 80 1 10 100 756 
60 ans et + diplôme inférieur au bac 9 57 0 1 50 336 35 233 5 35 1 6 100 668 
60 ans et + diplôme bac et + 7 16 0 1 36 84 47 108 9 21 1 1 100 232 
Taille d'agglomération 

15 115 2 16 35 271 36 277 11 89 1 9 100 777 Communes rurales 
2 000 à 20 000 habitants 19 101 3 16 33 171 34 176 10 51 1 7 100 522 
20 000 à 100 000 habitants 18 74 2 9 34 141 39 164 6 26 0 2 100 415 
Plus de 100 000 habitants 15 128 2 21 31 264 39 335 11 92 1 10 100 850 
Agglomération parisienne 20 95 3 13 26 126 39 189 12 57 1 6 100 485 
ENSEMBLE DE LA POPULATION 17 513 2 74 32 972 37 1141 10 316 1 34 100 3050 
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Tableau A 24 

 

Vous-même, diriez-vous que 
vous avez l'impression d'être 

âgé ? 
TOTAL Oui Non [Nsp] 

% N % N % N % N 
Sexe 

13 194 86 1252 1 11 100 1457 Homme 
Femme 12 194 88 1394 0 5 100 1593 
Âge en 6 

5 21 95 411 0 2 100 434 Moins de 25 ans 
25 à 39 ans 8 47 92 564 1 3 100 614 
40 à 59 ans 10 113 89 981 1 7 100 1102 
60 à 69 ans 15 62 85 361 0 1 100 424 
70 à 74 ans 27 92 73 246 0 0 100 339 
75 ans et plus 39 53 60 82 1 1 100 137 
Âge en 2 

8 181 91 1957 1 13 100 2150 Moins de 60 ans 
60 ans et plus 23 208 77 689 0 3 100 900 
Profession et catégorie sociale 

9 11 91 122 . . 100 133 Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise 
Cadre et profession intellectuelle supérieure 12 32 86 237 2 5 100 274 
Profession Intermédiaire 8 33 92 397 0 1 100 431 
Employé 8 40 91 464 1 4 100 508 
Ouvrier 11 44 89 354 0 2 100 399 
Personne au foyer 16 34 84 183 0 1 100 218 
Retraité 24 184 76 597 0 3 100 784 
Autre inactif 3 9 97 293 . . 100 302 
Profession et catégorie sociale détaillée 

9 11 91 122 . . 100 133 Agriculteur exploitant, artisan, commerçant, chef entreprise 
Cadre, profession libérale 12 32 86 237 2 5 100 274 
Profession intermédiaire 8 33 92 397 0 1 100 431 
Employé 8 40 91 464 1 4 100 508 
Ouvrier 11 44 89 354 0 2 100 399 
Au foyer 16 34 84 183 0 1 100 218 
Retraité, ancien PCS + 23 107 76 357 1 2 100 467 
Retraité, ancien PCS - 24 77 76 240 0 0 100 317 
Autre inactif 3 9 97 293 . . 100 302 
Niveau de vie du foyer 

15 114 85 665 0 4 100 782 Bas revenus 
Classes moyennes inférieures 11 85 89 715 0 0 100 800 
Classes moyennes supérieures 12 93 88 694 0 0 100 787 
Hauts revenus 14 84 86 523 1 4 100 610 
Diplôme 

23 64 76 211 1 2 100 277 Non diplômé 
BEPC 14 200 86 1208 0 5 100 1413 
BAC 9 38 91 406 0 2 100 446 
Diplômé du supérieur 9 86 90 822 1 6 100 914 
Age x diplôme 

9 26 91 267 . . 100 293 Moins de 30 ans diplôme inférieur au bac 
Moins de 30 ans diplôme bac et + 3 13 96 356 1 3 100 372 
30-59 ans diplôme inférieur au bac 11 80 88 643 1 6 100 729 
30-59 ans diplôme bac et + 8 62 91 691 0 4 100 756 
60 ans et + diplôme inférieur au bac 24 158 76 508 0 1 100 668 
60 ans et + diplôme bac et + 21 50 78 181 1 1 100 232 
Taille d'agglomération 

11 88 88 686 0 3 100 777 Communes rurales 
2 000 à 20 000 habitants 12 63 88 458 0 1 100 522 
20 000 à 100 000 habitants 12 48 88 365 0 1 100 415 
Plus de 100 000 habitants 13 112 86 731 1 7 100 850 
Agglomération parisienne 16 77 83 405 1 4 100 485 
ENSEMBLE DE LA POPULATION 13 389 87 2646 1 15 100 3050 
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Tableau A 25 

 

De manière générale, vous arrive-t-il d'être inquiet à 
l'idée de vieillir ? 

TOTAL 
Très 

souvent Souvent 
De temps 
en temps Jamais [Nsp] 

% N % N % N % N % N % N 
Sexe 

8 117 15 215 48 698 29 417 1 11 100 1457 Homme 
Femme 12 187 17 272 50 792 21 338 0 3 100 1593 
Âge en 6 

11 50 14 62 42 181 32 140 0 2 100 434 Moins de 25 ans 
25 à 39 ans 10 64 20 125 45 276 24 145 1 4 100 614 
40 à 59 ans 11 117 15 166 49 540 25 272 1 7 100 1102 
60 à 69 ans 9 38 14 59 53 224 24 103 . . 100 424 
70 à 74 ans 7 25 15 52 59 199 19 63 . . 100 339 
75 ans et plus 8 12 17 23 50 69 23 32 1 1 100 137 
Âge en 2 

11 231 16 353 46 998 26 557 1 13 100 2150 Moins de 60 ans 
60 ans et plus 8 74 15 134 55 492 22 198 0 1 100 900 
Profession et catégorie sociale 

7 9 15 20 54 72 24 32 . . 100 133 Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise 
Cadre et profession intellectuelle supérieure 9 25 9 24 57 157 24 66 1 2 100 274 
Profession Intermédiaire 12 53 17 74 47 202 23 101 0 1 100 431 
Employé 12 59 19 97 44 224 24 124 1 4 100 508 
Ouvrier 10 40 17 70 45 180 26 106 1 4 100 399 
Personne au foyer 13 29 22 48 41 90 23 51 0 1 100 218 
Retraité 9 68 15 119 54 425 22 170 0 1 100 784 
Autre inactif 7 21 12 37 46 140 35 104 . . 100 302 
Profession et catégorie sociale détaillée 

7 9 15 20 54 72 24 32 . . 100 133 Agriculteur exploitant, artisan, commerçant, chef entreprise 
Cadre, profession libérale 9 25 9 24 57 157 24 66 1 2 100 274 
Profession intermédiaire 12 53 17 74 47 202 23 101 0 1 100 431 
Employé 12 59 19 97 44 224 24 124 1 4 100 508 
Ouvrier 10 40 17 70 45 180 26 106 1 4 100 399 
Au foyer 13 29 22 48 41 90 23 51 0 1 100 218 
Retraité, ancien PCS + 7 32 14 64 57 265 22 104 0 1 100 467 
Retraité, ancien PCS - 11 36 17 55 50 160 21 66 . . 100 317 
Autre inactif 7 21 12 37 46 140 35 104 . . 100 302 
Niveau de vie du foyer 

14 112 19 150 39 305 27 210 1 5 100 782 Bas revenus 
Classes moyennes inférieures 10 76 16 126 52 415 23 183 . . 100 800 
Classes moyennes supérieures 8 66 15 120 51 402 25 198 0 1 100 787 
Hauts revenus 7 45 14 83 55 337 24 144 0 1 100 610 
Diplôme 

12 33 17 47 45 124 25 71 1 2 100 277 Non diplômé 
BEPC 10 143 15 215 49 696 25 354 0 5 100 1413 
BAC 8 36 18 80 48 215 25 112 1 3 100 446 
Diplômé du supérieur 10 92 16 145 50 455 24 218 0 4 100 914 
Age x diplôme 

13 39 12 35 44 128 31 92 . . 100 293 Moins de 30 ans diplôme inférieur au bac 
Moins de 30 ans diplôme bac et + 12 46 15 55 45 167 27 101 1 2 100 372 
30-59 ans diplôme inférieur au bac 11 81 17 124 45 330 26 188 1 6 100 729 
30-59 ans diplôme bac et + 8 64 18 139 49 373 23 176 1 5 100 756 
60 ans et + diplôme inférieur au bac 8 56 15 103 54 362 22 145 0 1 100 668 
60 ans et + diplôme bac et + 8 18 14 32 56 130 23 52 . . 100 232 
Taille d'agglomération 

7 57 16 127 50 389 26 202 0 2 100 777 Communes rurales 
2 000 à 20 000 habitants 10 55 17 91 45 237 27 139 . . 100 522 
20 000 à 100 000 habitants 12 50 16 65 49 205 23 94 0 1 100 415 
Plus de 100 000 habitants 10 88 15 131 49 412 25 212 1 7 100 850 
Agglomération parisienne 11 54 15 73 51 247 22 107 1 4 100 485 
ENSEMBLE DE LA POPULATION 10 305 16 487 49 1490 25 754 0 14 100 3050 

 



145 

Tableau A 26 

 

De manière générale, vous arrive-t-il 
d'être inquiet à l'idée de vieillir ? 

TOTAL 
Souvent ou 
très souvent 

De temps 
en temps Jamais Nsp 

% N % N % N % N % N 
Sexe 

23 332 48 698 29 417 1 11 100 1457 Homme 
Femme 29 460 50 792 21 338 0 3 100 1593 
Âge en 6 

26 111 42 181 32 140 0 2 100 434 Moins de 25 ans 
25 à 39 ans 31 189 45 276 24 145 1 4 100 614 
40 à 59 ans 26 283 49 540 25 272 1 7 100 1102 
60 à 69 ans 23 97 53 224 24 103 . . 100 424 
70 à 74 ans 23 76 59 199 19 63 . . 100 339 
75 ans et plus 25 35 50 69 23 32 1 1 100 137 
Âge en 2 

27 583 46 998 26 557 1 13 100 2150 Moins de 60 ans 
60 ans et plus 23 209 55 492 22 198 0 1 100 900 
Profession et catégorie sociale 

22 29 54 72 24 32 . . 100 133 Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise 
Cadre et profession intellectuelle supérieure 18 49 57 157 24 66 1 2 100 274 
Profession Intermédiaire 30 127 47 202 23 101 0 1 100 431 
Employé 31 155 44 224 24 124 1 4 100 508 
Ouvrier 27 109 45 180 26 106 1 4 100 399 
Personne au foyer 35 76 41 90 23 51 0 1 100 218 
Retraité 24 187 54 425 22 170 0 1 100 784 
Autre inactif 19 58 46 140 35 104 . . 100 302 
Profession et catégorie sociale détaillée 

22 29 54 72 24 32 . . 100 133 Agriculteur exploitant, artisan, commerçant, chef entreprise 
Cadre, profession libérale 18 49 57 157 24 66 1 2 100 274 
Profession intermédiaire 30 127 47 202 23 101 0 1 100 431 
Employé 31 155 44 224 24 124 1 4 100 508 
Ouvrier 27 109 45 180 26 106 1 4 100 399 
Au foyer 35 76 41 90 23 51 0 1 100 218 
Retraité, ancien PCS + 21 96 57 265 22 104 0 1 100 467 
Retraité, ancien PCS - 29 91 50 160 21 66 . . 100 317 
Autre inactif 19 58 46 140 35 104 . . 100 302 
Niveau de vie du foyer 

34 262 39 305 27 210 1 5 100 782 Bas revenus 
Classes moyennes inférieures 25 202 52 415 23 183 . . 100 800 
Classes moyennes supérieures 24 186 51 402 25 198 0 1 100 787 
Hauts revenus 21 128 55 337 24 144 0 1 100 610 
Diplôme 

29 80 45 124 25 71 1 2 100 277 Non diplômé 
BEPC 25 358 49 696 25 354 0 5 100 1413 
BAC 26 116 48 215 25 112 1 3 100 446 
Diplômé du supérieur 26 237 50 455 24 218 0 4 100 914 
Age x diplôme 

25 74 44 128 31 92 . . 100 293 Moins de 30 ans diplôme inférieur au bac 
Moins de 30 ans diplôme bac et + 27 102 45 167 27 101 1 2 100 372 
30-59 ans diplôme inférieur au bac 28 205 45 330 26 188 1 6 100 729 
30-59 ans diplôme bac et + 27 202 49 373 23 176 1 5 100 756 
60 ans et + diplôme inférieur au bac 24 159 54 362 22 145 0 1 100 668 
60 ans et + diplôme bac et + 22 50 56 130 23 52 . . 100 232 
Taille d'agglomération 

24 184 50 389 26 202 0 2 100 777 Communes rurales 
2 000 à 20 000 habitants 28 146 45 237 27 139 . . 100 522 
20 000 à 100 000 habitants 28 115 49 205 23 94 0 1 100 415 
Plus de 100 000 habitants 26 219 49 412 25 212 1 7 100 850 
Agglomération parisienne 26 127 51 247 22 107 1 4 100 485 
ENSEMBLE DE LA POPULATION 26 792 49 1490 25 754 0 14 100 3050 
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Tableau A 27 

 

Vous voyez votre retraite plutôt comme une période ... (choix 1) 

De repos, 
de détente D’ennui 

De vie en 
famille De solitude 

D’activité 
associative 
bénévole 

De maladie, de 
vieillesse 

% N % N % N % N % N % N 
Sexe 

36 519 5 66 10 145 3 50 8 116 7 104 Homme 
Femme 33 526 5 75 11 168 3 49 8 129 8 129 
Âge en 6 

37 161 6 25 11 47 3 12 5 23 9 40 Moins de 25 ans 
25 à 39 ans 32 198 6 37 12 73 4 25 7 43 11 68 
40 à 59 ans 35 387 4 49 9 98 4 39 8 89 7 74 
60 à 69 ans 33 138 4 17 10 44 2 7 8 35 4 19 
70 à 74 ans 34 117 3 10 9 32 3 10 13 45 7 24 
75 ans et plus 32 44 1 1 14 19 5 6 8 10 5 7 
Âge en 2 

35 745 5 112 10 219 4 76 7 155 8 182 Moins de 60 ans 
60 ans et plus 33 299 3 29 10 94 3 24 10 91 6 51 
Profession et catégorie sociale 

22 30 8 11 13 18 3 3 11 15 5 7 Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise 
Cadre et profession intellectuelle supérieure 35 97 6 18 3 9 2 7 7 20 7 18 
Profession Intermédiaire 33 141 3 11 11 47 3 15 10 45 6 26 
Employé 38 191 5 26 8 42 3 15 7 37 8 39 
Ouvrier 36 142 6 23 12 50 4 16 5 18 10 40 
Personne au foyer 30 65 5 11 20 43 6 13 4 9 14 30 
Retraité 34 269 3 21 10 75 3 24 11 84 6 45 
Autre inactif 36 109 7 21 10 31 2 6 6 17 9 27 
Profession et catégorie sociale détaillée 

22 30 8 11 13 18 3 3 11 15 5 7 Agriculteur exploitant, artisan, commerçant, chef entreprise 
Cadre, profession libérale 35 97 6 18 3 9 2 7 7 20 7 18 
Profession intermédiaire 33 141 3 11 11 47 3 15 10 45 6 26 
Employé 38 191 5 26 8 42 3 15 7 37 8 39 
Ouvrier 36 142 6 23 12 50 4 16 5 18 10 40 
Au foyer 30 65 5 11 20 43 6 13 4 9 14 30 
Retraité, ancien PCS + 31 146 2 9 10 45 3 15 12 57 7 31 
Retraité, ancien PCS - 39 123 4 11 9 30 3 9 8 27 5 14 
Autre inactif 36 109 7 21 10 31 2 6 6 17 9 27 
Niveau de vie du foyer 

33 257 7 59 16 123 5 35 6 49 10 76 Bas revenus 
Classes moyennes inférieures 35 276 5 38 10 78 4 33 8 63 9 70 
Classes moyennes supérieures 37 289 3 27 8 62 2 14 8 63 7 54 
Hauts revenus 33 202 2 14 8 47 2 11 10 64 5 27 
Diplôme 

36 100 5 15 16 44 3 9 4 12 7 19 Non diplômé 
BEPC 36 503 5 65 11 154 3 37 8 118 9 121 
BAC 34 150 5 24 10 43 5 23 7 29 8 37 
Diplômé du supérieur 32 291 4 37 8 73 3 30 9 86 6 56 
Age x diplôme 

35 103 7 21 15 43 1 4 5 16 12 35 Moins de 30 ans diplôme inférieur au bac 
Moins de 30 ans diplôme bac et + 34 126 6 23 9 32 4 14 7 25 8 31 
30-59 ans diplôme inférieur au bac 36 264 5 38 11 82 3 24 8 55 8 58 
30-59 ans diplôme bac et + 33 252 4 29 8 62 5 34 8 59 8 57 
60 ans et + diplôme inférieur au bac 35 236 3 20 11 72 3 19 9 59 7 45 
60 ans et + diplôme bac et + 27 63 4 9 10 22 2 5 14 32 2 5 
Taille d'agglomération 

35 271 5 41 11 87 2 18 7 52 7 51 Communes rurales 
2 000 à 20 000 habitants 33 175 4 22 13 68 3 18 8 41 8 39 
20 000 à 100 000 habitants 31 130 5 19 13 52 3 12 10 43 11 45 
Plus de 100 000 habitants 35 300 4 32 8 70 4 35 8 70 7 63 
Agglomération parisienne 35 168 6 27 7 36 3 17 8 40 7 34 
ENSEMBLE DE LA POPULATION 34 1044 5 141 10 313 3 100 8 245 8 233 

 



147 

Tableau A 27 - suite 

 

Vous voyez votre retraite plutôt comme une période ... (choix 1) 

TOTAL 
D’activité 

professionnelle choisie De voyages 

De loisirs 
(télévision, sport, 

bricolage …) [Nsp] 
% N % N % N % N % N 

Sexe 
3 44 13 184 15 219 1 10 100 1457 Homme 

Femme 2 37 16 258 14 217 0 5 100 1593 
Âge en 6 

2 7 17 75 10 43 1 2 100 434 Moins de 25 ans 
25 à 39 ans 2 10 15 89 11 67 1 4 100 614 
40 à 59 ans 3 29 14 158 15 167 1 9 100 1102 
60 à 69 ans 6 24 16 68 17 72 . . 100 424 
70 à 74 ans 3 12 8 26 19 63 . . 100 339 
75 ans et plus 0 0 18 25 17 24 . . 100 137 
Âge en 2 

2 46 15 323 13 277 1 16 100 2150 Moins de 60 ans 
60 ans et plus 4 36 13 118 18 159 . . 100 900 
Profession et catégorie sociale 

10 14 16 21 10 13 1 1 100 133 Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise 
Cadre et profession intellectuelle supérieure 6 18 19 52 13 35 1 3 100 274 
Profession Intermédiaire 2 9 16 68 15 66 1 3 100 431 
Employé 2 11 16 80 12 62 1 4 100 508 
Ouvrier 2 7 10 42 15 59 1 3 100 399 
Personne au foyer 2 4 10 22 9 19 0 1 100 218 
Retraité 2 13 13 105 19 148 . . 100 784 
Autre inactif 2 6 18 53 11 32 0 0 100 302 
Profession et catégorie sociale détaillée 

10 14 16 21 10 13 1 1 100 133 Agriculteur exploitant, artisan, commerçant, chef entreprise 
Cadre, profession libérale 6 18 19 52 13 35 1 3 100 274 
Profession intermédiaire 2 9 16 68 15 66 1 3 100 431 
Employé 2 11 16 80 12 62 1 4 100 508 
Ouvrier 2 7 10 42 15 59 1 3 100 399 
Au foyer 2 4 10 22 9 19 0 1 100 218 
Retraité, ancien PCS + 1 6 16 74 18 82 . . 100 467 
Retraité, ancien PCS - 2 7 10 30 21 66 . . 100 317 
Autre inactif 2 6 18 53 11 32 0 0 100 302 
Niveau de vie du foyer 

2 19 9 72 11 89 1 4 100 782 Bas revenus 
Classes moyennes inférieures 3 21 15 118 13 102 . . 100 800 
Classes moyennes supérieures 3 20 15 119 18 138 0 1 100 787 
Hauts revenus 3 21 20 119 17 103 0 2 100 610 
Diplôme 

1 4 10 28 17 47 . . 100 277 Non diplômé 
BEPC 2 29 13 190 13 191 0 6 100 1413 
BAC 3 15 13 59 14 63 1 3 100 446 
Diplômé du supérieur 4 34 18 165 15 135 1 7 100 914 
Age x diplôme 

1 2 15 45 8 22 . . 100 293 Moins de 30 ans diplôme inférieur au bac 
Moins de 30 ans diplôme bac et + 2 7 18 68 12 43 1 2 100 372 
30-59 ans diplôme inférieur au bac 2 11 13 92 14 99 1 6 100 729 
30-59 ans diplôme bac et + 3 25 16 118 15 113 1 7 100 756 
60 ans et + diplôme inférieur au bac 3 20 12 81 18 117 . . 100 668 
60 ans et + diplôme bac et + 7 16 16 37 18 42 . . 100 232 
Taille d'agglomération 

4 28 13 103 16 124 0 3 100 777 Communes rurales 
2 000 à 20 000 habitants 1 7 11 58 18 93 0 1 100 522 
20 000 à 100 000 habitants 1 6 12 50 13 55 1 3 100 415 
Plus de 100 000 habitants 3 28 16 138 13 109 1 6 100 850 
Agglomération parisienne 3 13 19 92 11 55 1 3 100 485 
ENSEMBLE DE LA POPULATION 3 82 14 441 14 436 1 16 100 3050 
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Tableau A 28 

 

Retraite = période de repos, 
de détente 

TOTAL Oui Non 
% N % N % N 

Sexe 
52 751 48 707 100 1457 Homme 

Femme 48 762 52 831 100 1593 
Âge en 6 

51 223 49 211 100 434 Moins de 25 ans 
25 à 39 ans 48 296 52 318 100 614 
40 à 59 ans 51 567 49 535 100 1102 
60 à 69 ans 49 207 51 217 100 424 
70 à 74 ans 46 157 54 182 100 339 
75 ans et plus 46 63 54 74 100 137 
Âge en 2 

51 1086 49 1064 100 2150 Moins de 60 ans 
60 ans et plus 47 427 53 473 100 900 
Profession et catégorie sociale 

36 48 64 85 100 133 Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise 
Cadre et profession intellectuelle supérieure 46 125 54 149 100 274 
Profession Intermédiaire 52 226 48 206 100 431 
Employé 53 271 47 237 100 508 
Ouvrier 54 215 46 184 100 399 
Personne au foyer 42 92 58 126 100 218 
Retraité 49 385 51 399 100 784 
Autre inactif 50 151 50 151 100 302 
Profession et catégorie sociale détaillée 

36 48 64 85 100 133 Agriculteur exploitant, artisan, commerçant, chef entreprise 
Cadre, profession libérale 46 125 54 149 100 274 
Profession intermédiaire 52 226 48 206 100 431 
Employé 53 271 47 237 100 508 
Ouvrier 54 215 46 184 100 399 
Au foyer 42 92 58 126 100 218 
Retraité, ancien PCS + 47 219 53 248 100 467 
Retraité, ancien PCS - 52 166 48 151 100 317 
Autre inactif 50 151 50 151 100 302 
Niveau de vie du foyer 

49 383 51 399 100 782 Bas revenus 
Classes moyennes inférieures 48 384 52 417 100 800 
Classes moyennes supérieures 55 430 45 357 100 787 
Hauts revenus 47 288 53 322 100 610 
Diplôme 

52 143 48 134 100 277 Non diplômé 
BEPC 50 709 50 704 100 1413 
BAC 50 223 50 223 100 446 
Diplômé du supérieur 48 438 52 477 100 914 
Age x diplôme 

50 147 50 146 100 293 Moins de 30 ans diplôme inférieur au bac 
Moins de 30 ans diplôme bac et + 49 182 51 190 100 372 
30-59 ans diplôme inférieur au bac 53 384 47 345 100 729 
30-59 ans diplôme bac et + 49 374 51 383 100 756 
60 ans et + diplôme inférieur au bac 48 322 52 346 100 668 
60 ans et + diplôme bac et + 45 105 55 127 100 232 
Taille d'agglomération 

50 388 50 389 100 777 Communes rurales 
2 000 à 20 000 habitants 53 276 47 246 100 522 
20 000 à 100 000 habitants 45 186 55 229 100 415 
Plus de 100 000 habitants 50 422 50 428 100 850 
Agglomération parisienne 50 241 50 244 100 485 
ENSEMBLE DE LA POPULATION 50 1513 50 1537 100 3050 
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Tableau A 29 

 
Retraite = période de loisirs 

TOTAL Oui Non 
% N % N % N 

Sexe 
38 560 62 898 100 1457 Homme 

Femme 38 602 62 990 100 1593 
Âge en 6 

28 121 72 313 100 434 Moins de 25 ans 
25 à 39 ans 33 202 67 412 100 614 
40 à 59 ans 39 432 61 670 100 1102 
60 à 69 ans 46 193 54 231 100 424 
70 à 74 ans 46 155 54 183 100 339 
75 ans et plus 43 59 57 78 100 137 
Âge en 2 

35 755 65 1396 100 2150 Moins de 60 ans 
60 ans et plus 45 407 55 493 100 900 
Profession et catégorie sociale 

31 42 69 91 100 133 Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise 
Cadre et profession intellectuelle supérieure 38 103 62 171 100 274 
Profession Intermédiaire 36 156 64 275 100 431 
Employé 35 177 65 331 100 508 
Ouvrier 39 156 61 243 100 399 
Personne au foyer 25 55 75 163 100 218 
Retraité 48 377 52 407 100 784 
Autre inactif 32 96 68 207 100 302 
Profession et catégorie sociale détaillée 

31 42 69 91 100 133 Agriculteur exploitant, artisan, commerçant, chef entreprise 
Cadre, profession libérale 38 103 62 171 100 274 
Profession intermédiaire 36 156 64 275 100 431 
Employé 35 177 65 331 100 508 
Ouvrier 39 156 61 243 100 399 
Au foyer 25 55 75 163 100 218 
Retraité, ancien PCS + 44 205 56 262 100 467 
Retraité, ancien PCS - 54 172 46 145 100 317 
Autre inactif 32 96 68 207 100 302 
Niveau de vie du foyer 

31 241 69 542 100 782 Bas revenus 
Classes moyennes inférieures 39 310 61 490 100 800 
Classes moyennes supérieures 43 342 57 445 100 787 
Hauts revenus 40 245 60 365 100 610 
Diplôme 

42 116 58 161 100 277 Non diplômé 
BEPC 38 542 62 871 100 1413 
BAC 36 159 64 287 100 446 
Diplômé du supérieur 38 346 62 569 100 914 
Age x diplôme 

24 71 76 222 100 293 Moins de 30 ans diplôme inférieur au bac 
Moins de 30 ans diplôme bac et + 33 122 67 250 100 372 
30-59 ans diplôme inférieur au bac 38 280 62 449 100 729 
30-59 ans diplôme bac et + 37 282 63 475 100 756 
60 ans et + diplôme inférieur au bac 46 306 54 362 100 668 
60 ans et + diplôme bac et + 44 101 56 131 100 232 
Taille d'agglomération 

42 325 58 453 100 777 Communes rurales 
2 000 à 20 000 habitants 40 209 60 314 100 522 
20 000 à 100 000 habitants 38 157 62 257 100 415 
Plus de 100 000 habitants 36 307 64 543 100 850 
Agglomération parisienne 34 163 66 322 100 485 
ENSEMBLE DE LA POPULATION 38 1162 62 1888 100 3050 
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Tableau A 30 

 

Retraite = période de 
voyages 

TOTAL Oui Non 
% N % N % N 

Sexe 
29 419 71 1038 100 1457 Homme 

Femme 34 549 66 1043 100 1593 
Âge en 6 

39 171 61 263 100 434 Moins de 25 ans 
25 à 39 ans 29 181 71 433 100 614 
40 à 59 ans 33 364 67 738 100 1102 
60 à 69 ans 28 118 72 306 100 424 
70 à 74 ans 28 93 72 246 100 339 
75 ans et plus 30 41 70 96 100 137 
Âge en 2 

33 716 67 1434 100 2150 Moins de 60 ans 
60 ans et plus 28 252 72 648 100 900 
Profession et catégorie sociale 

36 48 64 85 100 133 Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise 
Cadre et profession intellectuelle supérieure 39 108 61 166 100 274 
Profession Intermédiaire 37 161 63 271 100 431 
Employé 32 164 68 344 100 508 
Ouvrier 22 87 78 312 100 399 
Personne au foyer 22 47 78 171 100 218 
Retraité 29 227 71 557 100 784 
Autre inactif 42 127 58 175 100 302 
Profession et catégorie sociale détaillée 

36 48 64 85 100 133 Agriculteur exploitant, artisan, commerçant, chef entreprise 
Cadre, profession libérale 39 108 61 166 100 274 
Profession intermédiaire 37 161 63 271 100 431 
Employé 32 164 68 344 100 508 
Ouvrier 22 87 78 312 100 399 
Au foyer 22 47 78 171 100 218 
Retraité, ancien PCS + 34 158 66 308 100 467 
Retraité, ancien PCS - 22 68 78 249 100 317 
Autre inactif 42 127 58 175 100 302 
Niveau de vie du foyer 

21 166 79 616 100 782 Bas revenus 
Classes moyennes inférieures 30 241 70 560 100 800 
Classes moyennes supérieures 33 260 67 527 100 787 
Hauts revenus 46 280 54 330 100 610 
Diplôme 

22 60 78 217 100 277 Non diplômé 
BEPC 30 423 70 990 100 1413 
BAC 33 148 67 298 100 446 
Diplômé du supérieur 37 338 63 576 100 914 
Age x diplôme 

33 97 67 196 100 293 Moins de 30 ans diplôme inférieur au bac 
Moins de 30 ans diplôme bac et + 39 147 61 225 100 372 
30-59 ans diplôme inférieur au bac 29 214 71 515 100 729 
30-59 ans diplôme bac et + 34 259 66 497 100 756 
60 ans et + diplôme inférieur au bac 26 172 74 496 100 668 
60 ans et + diplôme bac et + 35 80 65 152 100 232 
Taille d'agglomération 

28 214 72 563 100 777 Communes rurales 
2 000 à 20 000 habitants 28 146 72 377 100 522 
20 000 à 100 000 habitants 29 121 71 294 100 415 
Plus de 100 000 habitants 35 295 65 554 100 850 
Agglomération parisienne 40 192 60 293 100 485 
ENSEMBLE DE LA POPULATION 32 968 68 2082 100 3050 
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Tableau A 31 

 

Retraite = période de vie en 
famille 

TOTAL Oui Non 
% N % N % N 

Sexe 
24 343 76 1115 100 1457 Homme 

Femme 21 339 79 1254 100 1593 
Âge en 6 

23 102 77 332 100 434 Moins de 25 ans 
25 à 39 ans 25 152 75 462 100 614 
40 à 59 ans 19 205 81 897 100 1102 
60 à 69 ans 26 110 74 314 100 424 
70 à 74 ans 22 74 78 265 100 339 
75 ans et plus 28 39 72 98 100 137 
Âge en 2 

21 458 79 1692 100 2150 Moins de 60 ans 
60 ans et plus 25 223 75 677 100 900 
Profession et catégorie sociale 

22 29 78 104 100 133 Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise 
Cadre et profession intellectuelle supérieure 11 31 89 243 100 274 
Profession Intermédiaire 20 88 80 343 100 431 
Employé 21 108 79 400 100 508 
Ouvrier 25 101 75 299 100 399 
Personne au foyer 31 68 69 151 100 218 
Retraité 24 188 76 596 100 784 
Autre inactif 23 69 77 233 100 302 
Profession et catégorie sociale détaillée 

22 29 78 104 100 133 Agriculteur exploitant, artisan, commerçant, chef entreprise 
Cadre, profession libérale 11 31 89 243 100 274 
Profession intermédiaire 20 88 80 343 100 431 
Employé 21 108 79 400 100 508 
Ouvrier 25 101 75 299 100 399 
Au foyer 31 68 69 151 100 218 
Retraité, ancien PCS + 25 116 75 350 100 467 
Retraité, ancien PCS - 22 71 78 246 100 317 
Autre inactif 23 69 77 233 100 302 
Niveau de vie du foyer 

29 228 71 554 100 782 Bas revenus 
Classes moyennes inférieures 22 175 78 626 100 800 
Classes moyennes supérieures 21 164 79 623 100 787 
Hauts revenus 17 104 83 506 100 610 
Diplôme 

29 81 71 196 100 277 Non diplômé 
BEPC 23 328 77 1084 100 1413 
BAC 20 91 80 355 100 446 
Diplômé du supérieur 20 182 80 733 100 914 
Age x diplôme 

27 79 73 214 100 293 Moins de 30 ans diplôme inférieur au bac 
Moins de 30 ans diplôme bac et + 22 82 78 290 100 372 
30-59 ans diplôme inférieur au bac 21 153 79 576 100 729 
30-59 ans diplôme bac et + 19 144 81 612 100 756 
60 ans et + diplôme inférieur au bac 27 177 73 491 100 668 
60 ans et + diplôme bac et + 20 46 80 186 100 232 
Taille d'agglomération 

25 192 75 585 100 777 Communes rurales 
2 000 à 20 000 habitants 27 139 73 383 100 522 
20 000 à 100 000 habitants 25 103 75 312 100 415 
Plus de 100 000 habitants 19 159 81 691 100 850 
Agglomération parisienne 18 88 82 398 100 485 
ENSEMBLE DE LA POPULATION 22 682 78 2368 100 3050 

 



152 

Tableau A 32 

 

Retraite = période d'activité 
associative bénévole 

TOTAL Oui Non 
% N % N % N 

Sexe 
17 247 83 1210 100 1457 Homme 

Femme 16 262 84 1331 100 1593 
Âge en 6 

13 57 87 377 100 434 Moins de 25 ans 
25 à 39 ans 15 89 85 525 100 614 
40 à 59 ans 18 200 82 902 100 1102 
60 à 69 ans 17 74 83 350 100 424 
70 à 74 ans 19 65 81 273 100 339 
75 ans et plus' 18 24 82 113 100 137 
Âge en 2 

16 346 84 1804 100 2150 Moins de 60 ans 
60 ans et plus 18 163 82 737 100 900 
Profession et catégorie sociale 

19 25 81 107 100 133 Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise 
Cadre et profession intellectuelle supérieure 20 55 80 219 100 274 
Profession Intermédiaire 22 94 78 337 100 431 
Employé 16 80 84 428 100 508 
Ouvrier 14 55 86 344 100 399 
Personne au foyer 8 17 92 201 100 218 
Retraité 18 139 82 645 100 784 
Autre inactif 14 43 86 259 100 302 
Profession et catégorie sociale détaillée 

19 25 81 107 100 133 Agriculteur exploitant, artisan, commerçant, chef entreprise 
Cadre, profession libérale 20 55 80 219 100 274 
Profession intermédiaire 22 94 78 337 100 431 
Employé 16 80 84 428 100 508 
Ouvrier 14 55 86 344 100 399 
Au foyer 8 17 92 201 100 218 
Retraité, ancien PCS + 21 97 79 369 100 467 
Retraité, ancien PCS - 13 42 87 275 100 317 
Autre inactif 14 43 86 259 100 302 
Niveau de vie du foyer 

14 111 86 671 100 782 Bas revenus 
Classes moyennes inférieures 16 131 84 669 100 800 
Classes moyennes supérieures 16 129 84 658 100 787 
Hauts revenus 21 127 79 483 100 610 
Diplôme 

12 33 88 244 100 277 Non diplômé 
BEPC 15 219 85 1194 100 1413 
BAC 16 72 84 373 100 446 
Diplômé du supérieur 20 185 80 729 100 914 
Age x diplôme 

11 33 89 260 100 293 Moins de 30 ans diplôme inférieur au bac 
Moins de 30 ans diplôme bac et + 17 62 83 310 100 372 
30-59 ans diplôme inférieur au bac 16 116 84 613 100 729 
30-59 ans diplôme bac et + 18 136 82 621 100 756 
60 ans et + diplôme inférieur au bac 15 103 85 565 100 668 
60 ans et + diplôme bac et + 26 60 74 172 100 232 
Taille d'agglomération 

16 125 84 652 100 777 Communes rurales 
2 000 à 20 000 habitants 15 78 85 445 100 522 
20 000 à 100 000 habitants 19 80 81 335 100 415 
Plus de 100 000 habitants 16 139 84 710 100 850 
Agglomération parisienne 18 87 82 399 100 485 
ENSEMBLE DE LA POPULATION 17 509 83 2541 100 3050 
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Tableau A 33 

 

Retraite = période de 
maladie, de vieillesse 

TOTAL Oui Non 
% N % N % N 

Sexe 
14 203 86 1254 100 1457 Homme 

Femme 15 245 85 1347 100 1593 
Âge en 6 

18 76 82 358 100 434 Moins de 25 ans 
25 à 39 ans 19 116 81 498 100 614 
40 à 59 ans 14 153 86 949 100 1102 
60 à 69 ans 10 41 90 383 100 424 
70 à 74 ans 14 46 86 292 100 339 
75 ans et plus 12 17 88 120 100 137 
Âge en 2 

16 344 84 1806 100 2150 Moins de 60 ans 
60 ans et plus 12 104 88 796 100 900 
Profession et catégorie sociale 

13 17 87 116 100 133 Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise 
Cadre et profession intellectuelle supérieure 12 34 88 240 100 274 
Profession Intermédiaire 10 45 90 386 100 431 
Employé 15 76 85 432 100 508 
Ouvrier 19 77 81 322 100 399 
Personne au foyer 29 64 71 154 100 218 
Retraité 11 87 89 697 100 784 
Autre inactif 16 47 84 255 100 302 
Profession et catégorie sociale détaillée 

13 17 87 116 100 133 Agriculteur exploitant, artisan, commerçant, chef entreprise 
Cadre, profession libérale 12 34 88 240 100 274 
Profession intermédiaire 10 45 90 386 100 431 
Employé 15 76 85 432 100 508 
Ouvrier 19 77 81 322 100 399 
Au foyer 29 64 71 154 100 218 
Retraité, ancien PCS + 12 54 88 412 100 467 
Retraité, ancien PCS - 10 33 90 284 100 317 
Autre inactif 16 47 84 255 100 302 
Niveau de vie du foyer 

18 137 82 645 100 782 Bas revenus 
Classes moyennes inférieures 18 140 82 660 100 800 
Classes moyennes supérieures 12 92 88 695 100 787 
Hauts revenus 11 64 89 546 100 610 
Diplôme 

14 40 86 237 100 277 Non diplômé 
BEPC 16 229 84 1184 100 1413 
BAC 16 70 84 376 100 446 
Diplômé du supérieur 12 110 88 805 100 914 
Age x diplôme 

22 63 78 230 100 293 Moins de 30 ans diplôme inférieur au bac 
Moins de 30 ans diplôme bac et + 14 53 86 318 100 372 
30-59 ans diplôme inférieur au bac 16 117 84 612 100 729 
30-59 ans diplôme bac et + 15 111 85 646 100 756 
60 ans et + diplôme inférieur au bac 13 89 87 579 100 668 
60 ans et + diplôme bac et + 6 15 94 217 100 232 
Taille d'agglomération 

14 108 86 670 100 777 Communes rurales 
2 000 à 20 000 habitants 15 77 85 445 100 522 
20 000 à 100 000 habitants 18 74 82 341 100 415 
Plus de 100 000 habitants 15 128 85 722 100 850 
Agglomération parisienne 13 62 87 423 100 485 
ENSEMBLE DE LA POPULATION 15 448 85 2602 100 3050 
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Tableau A 34 

 

Retraite = période de 
solitude 

TOTAL Oui Non 
% N % N % N 

Sexe 
10 141 90 1316 100 1457 Homme 

Femme 9 150 91 1442 100 1593 
Âge en 6 

11 50 89 384 100 434 Moins de 25 ans 
25 à 39 ans 12 71 88 543 100 614 
40 à 59 ans 9 101 91 1001 100 1102 
60 à 69 ans 6 25 94 399 100 424 
70 à 74 ans 10 33 90 306 100 339 
75 ans et plus 9 13 91 124 100 137 
Âge en 2 

10 221 90 1929 100 2150 Moins de 60 ans 
60 ans et plus 8 70 92 830 100 900 
Profession et catégorie sociale 

10 13 90 119 100 133 Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise 
Cadre et profession intellectuelle supérieure 8 21 92 253 100 274 
Profession Intermédiaire 9 38 91 394 100 431 
Employé 10 49 90 459 100 508 
Ouvrier 12 47 88 352 100 399 
Personne au foyer 18 40 82 179 100 218 
Retraité 8 61 92 723 100 784 
Autre inactif 7 22 93 280 100 302 
Profession et catégorie sociale détaillée 

10 13 90 119 100 133 Agriculteur exploitant, artisan, commerçant, chef entreprise 
Cadre, profession libérale 8 21 92 253 100 274 
Profession intermédiaire 9 38 91 394 100 431 
Employé 10 49 90 459 100 508 
Ouvrier 12 47 88 352 100 399 
Au foyer 18 40 82 179 100 218 
Retraité, ancien PCS + 7 32 93 435 100 467 
Retraité, ancien PCS - 9 29 91 288 100 317 
Autre inactif 7 22 93 280 100 302 
Niveau de vie du foyer 

14 112 86 670 100 782 Bas revenus 
Classes moyennes inférieures 11 92 89 709 100 800 
Classes moyennes supérieures 7 52 93 735 100 787 
Hauts revenus 5 28 95 582 100 610 
Diplôme 

13 35 87 242 100 277 Non diplômé 
BEPC 9 133 91 1280 100 1413 
BAC 10 46 90 399 100 446 
Diplômé du supérieur 8 77 92 838 100 914 
Age x diplôme 

14 41 86 253 100 293 Moins de 30 ans diplôme inférieur au bac 
Moins de 30 ans diplôme bac et + 10 36 90 336 100 372 
30-59 ans diplôme inférieur au bac 10 70 90 659 100 729 
30-59 ans diplôme bac et + 10 75 90 682 100 756 
60 ans et + diplôme inférieur au bac 9 58 91 610 100 668 
60 ans et + diplôme bac et + 5 13 95 219 100 232 
Taille d'agglomération 

8 64 92 713 100 777 Communes rurales 
2 000 à 20 000 habitants 10 52 90 471 100 522 
20 000 à 100 000 habitants 10 40 90 375 100 415 
Plus de 100 000 habitants 10 89 90 761 100 850 
Agglomération parisienne 10 47 90 438 100 485 
ENSEMBLE DE LA POPULATION 10 292 90 2758 100 3050 
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Tableau A 35 

 
Retraite = période d'ennui 

TOTAL Oui Non 
% N % N % N 

Sexe 
8 120 92 1337 100 1457 Homme 

Femme 9 144 91 1449 100 1593 
Âge en 6 

11 47 89 387 100 434 Moins de 25 ans 
25 à 39 ans 14 84 86 530 100 614 
40 à 59 ans 7 82 93 1020 100 1102 
60 à 69 ans 7 30 93 394 100 424 
70 à 74 ans 5 18 95 321 100 339 
75 ans et plus 3 3 97 134 100 137 
Âge en 2 

10 213 90 1938 100 2150 Moins de 60 ans 
60 ans et plus 6 51 94 848 100 900 
Profession et catégorie sociale 

14 18 86 115 100 133 Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise 
Cadre et profession intellectuelle supérieure 11 30 89 245 100 274 
Profession Intermédiaire 6 27 94 404 100 431 
Employé 10 50 90 457 100 508 
Ouvrier 9 38 91 362 100 399 
Personne au foyer 12 27 88 192 100 218 
Retraité 5 42 95 742 100 784 
Autre inactif 11 33 89 269 100 302 
Profession et catégorie sociale détaillée 

14 18 86 115 100 133 Agriculteur exploitant, artisan, commerçant, chef entreprise 
Cadre, profession libérale 11 30 89 245 100 274 
Profession intermédiaire 6 27 94 404 100 431 
Employé 10 50 90 457 100 508 
Ouvrier 9 38 91 362 100 399 
Au foyer 12 27 88 192 100 218 
Retraité, ancien PCS + 5 22 95 445 100 467 
Retraité, ancien PCS - 6 20 94 297 100 317 
Autre inactif 11 33 89 269 100 302 
Niveau de vie du foyer 

14 112 86 671 100 782 Bas revenus 
Classes moyennes inférieures 9 70 91 730 100 800 
Classes moyennes supérieures 6 49 94 738 100 787 
Hauts revenus 5 30 95 580 100 610 
Diplôme 

9 24 91 253 100 277 Non diplômé 
BEPC 9 125 91 1288 100 1413 
BAC 11 48 89 398 100 446 
Diplômé du supérieur 7 67 93 847 100 914 
Age x diplôme 

14 41 86 252 100 293 Moins de 30 ans diplôme inférieur au bac 
Moins de 30 ans diplôme bac et + 11 41 89 331 100 372 
30-59 ans diplôme inférieur au bac 9 69 91 660 100 729 
30-59 ans diplôme bac et + 8 62 92 694 100 756 
60 ans et + diplôme inférieur au bac 6 39 94 629 100 668 
60 ans et + diplôme bac et + 5 13 95 219 100 232 
Taille d'agglomération 

8 63 92 715 100 777 Communes rurales 
2 000 à 20 000 habitants 8 43 92 479 100 522 
20 000 à 100 000 habitants 9 39 91 376 100 415 
Plus de 100 000 habitants 8 72 92 778 100 850 
Agglomération parisienne 10 48 90 438 100 485 
ENSEMBLE DE LA POPULATION 9 264 91 2786 100 3050 
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Tableau A 36 

 

Retraite = période d'activité 
professionnelle choisie 

TOTAL Oui Non 
% N % N % N 

Sexe 
6 82 94 1376 100 1457 Homme 

Femme 4 65 96 1528 100 1593 
Âge en 6 

3 13 97 421 100 434 Moins de 25 ans 
25 à 39 ans 3 18 97 596 100 614 
40 à 59 ans 5 58 95 1044 100 1102 
60 à 69 ans 9 38 91 386 100 424 
70 à 74 ans 5 17 95 322 100 339 
75 ans et plus 2 3 98 134 100 137 
Âge en 2 

4 89 96 2062 100 2150 Moins de 60 ans 
60 ans et plus 6 58 94 842 100 900 
Profession et catégorie sociale 

16 22 84 111 100 133 Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise 
Cadre et profession intellectuelle supérieure 10 26 90 248 100 274 
Profession Intermédiaire 3 15 97 417 100 431 
Employé 5 27 95 480 100 508 
Ouvrier 3 13 97 386 100 399 
Personne au foyer 4 8 96 211 100 218 
Retraité 3 25 97 759 100 784 
Autre inactif 4 11 96 291 100 302 
Profession et catégorie sociale détaillée 

16 22 84 111 100 133 Agriculteur exploitant, artisan, commerçant, chef entreprise 
Cadre, profession libérale 10 26 90 248 100 274 
Profession intermédiaire 3 15 97 417 100 431 
Employé 5 27 95 480 100 508 
Ouvrier 3 13 97 386 100 399 
Au foyer 4 8 96 211 100 218 
Retraité, ancien PCS + 2 10 98 456 100 467 
Retraité, ancien PCS - 5 14 95 303 100 317 
Autre inactif 4 11 96 291 100 302 
Niveau de vie du foyer 

6 44 94 738 100 782 Bas revenus 
Classes moyennes inférieures 5 39 95 761 100 800 
Classes moyennes supérieures 4 33 96 754 100 787 
Hauts revenus 5 29 95 581 100 610 
Diplôme 

4 12 96 265 100 277 Non diplômé 
BEPC 4 56 96 1357 100 1413 
BAC 5 23 95 422 100 446 
Diplômé du supérieur 6 55 94 859 100 914 
Age x diplôme 

2 5 98 288 100 293 Moins de 30 ans diplôme inférieur au bac 
Moins de 30 ans diplôme bac et + 3 11 97 360 100 372 
30-59 ans diplôme inférieur au bac 4 31 96 698 100 729 
30-59 ans diplôme bac et + 5 41 95 715 100 756 
60 ans et + diplôme inférieur au bac 5 32 95 636 100 668 
60 ans et + diplôme bac et + 11 26 89 206 100 232 
Taille d'agglomération 

6 45 94 733 100 777 Communes rurales 
2 000 à 20 000 habitants 3 14 97 508 100 522 
20 000 à 100 000 habitants 3 12 97 403 100 415 
Plus de 100 000 habitants 6 55 94 795 100 850 
Agglomération parisienne 4 21 96 465 100 485 
ENSEMBLE DE LA POPULATION 5 146 95 2904 100 3050 
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Tableau A 37 

 

Quel est votre principal motif d'inquiétude en ce qui concerne votre 
retraite ? 

La diminution de vos 
facultés physiques et 

intellectuelles 

La solitude (la 
disparition de vos 
proches, etc. ...) 

La diminution de 
vos ressources 

financières 
Le sentiment 
d'être inutile 

% N % N % N % N 
Sexe 

34 496 8 123 35 506 2 28 Homme 
Femme 36 573 11 175 32 510 4 62 
Âge en 6 

35 154 13 58 30 129 4 16 Moins de 25 ans 
25 à 39 ans 32 194 11 70 36 221 3 19 
40 à 59 ans 31 347 8 84 42 461 3 28 
60 à 69 ans 35 147 10 44 25 108 3 11 
70 à 74 ans 46 155 7 24 22 76 4 12 
75 ans et plus 53 73 13 18 15 21 3 4 
Âge en 2 

32 695 10 212 38 811 3 63 Moins de 60 ans 
60 ans et plus 42 375 10 86 23 205 3 27 
Profession et catégorie sociale 

30 40 9 12 35 47 7 10 Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise 
Cadre et profession intellectuelle supérieure 37 102 8 21 35 95 2 6 
Profession Intermédiaire 34 146 9 39 39 170 2 9 
Employé 29 149 10 50 42 216 2 8 
Ouvrier 27 106 9 35 39 154 4 16 
Personne au foyer 31 68 17 38 32 70 4 9 
Retraité 44 349 9 70 22 176 3 20 
Autre inactif 36 109 11 32 29 89 4 12 
Profession et catégorie sociale détaillée 

30 40 9 12 35 47 7 10 Agriculteur exploitant, artisan, commerçant, chef entreprise 
Cadre, profession libérale 37 102 8 21 35 95 2 6 
Profession intermédiaire 34 146 9 39 39 170 2 9 
Employé 29 149 10 50 42 216 2 8 
Ouvrier 27 106 9 35 39 154 4 16 
Au foyer 31 68 17 38 32 70 4 9 
Retraité, ancien PCS + 48 225 8 40 17 80 2 9 
Retraité, ancien PCS - 39 124 10 30 30 96 3 11 
Autre inactif 36 109 11 32 29 89 4 12 
Niveau de vie du foyer 

30 237 11 87 34 268 4 34 Bas revenus 
Classes moyennes inférieures 30 241 10 84 41 328 2 19 
Classes moyennes supérieures 38 299 9 71 33 260 3 22 
Hauts revenus 45 274 8 46 23 138 2 14 
Diplôme 

32 90 13 37 23 65 5 13 Non diplômé 
BEPC 35 493 10 136 35 488 3 38 
BAC 32 144 8 35 36 161 4 16 
Diplômé du supérieur 38 343 10 90 33 302 3 23 
Age x diplôme 

34 99 18 54 25 74 3 9 Moins de 30 ans diplôme inférieur au bac 
Moins de 30 ans diplôme bac et + 34 127 12 46 33 122 3 13 
30-59 ans diplôme inférieur au bac 28 207 7 49 43 316 3 22 
30-59 ans diplôme bac et + 35 261 8 63 40 299 3 19 
60 ans et + diplôme inférieur au bac 41 276 10 69 24 162 3 20 
60 ans et + diplôme bac et + 43 99 7 17 18 43 3 7 
Taille d'agglomération 

29 225 10 79 37 290 2 15 Communes rurales 
2 000 à 20 000 habitants 34 180 9 44 31 162 5 25 
20 000 à 100 000 habitants 39 162 11 44 32 132 3 11 
Plus de 100 000 habitants 38 325 10 85 32 273 2 21 
Agglomération parisienne 37 177 9 45 33 159 4 20 
ENSEMBLE DE LA POPULATION 35 1070 10 298 33 1016 3 90 
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Tableau A 37 - suite 

 

Quel est votre principal motif d'inquiétude en ce qui 
concerne votre retraite ? 

TOTAL L'inactivité Autre 
Je n’ai aucune 

inquiétude 8 
% N % N % N % N % N 

Sexe 
6 85 1 14 13 194 1 11 100 1457 Homme 

Femme 5 79 1 17 11 172 0 4 100 1593 
Âge en 6 

6 28 2 7 9 40 1 3 100 434 Moins de 25 ans 
25 à 39 ans 7 41 2 12 9 53 1 4 100 614 
40 à 59 ans 5 50 1 9 10 115 1 7 100 1102 
60 à 69 ans 6 25 . . 20 87 0 2 100 424 
70 à 74 ans 4 14 1 3 16 55 . . 100 339 
75 ans et plus 4 6 . . 12 16 . . 100 137 
Âge en 2 

6 119 1 28 10 208 1 14 100 2150 Moins de 60 ans 
60 ans et plus 5 45 0 3 18 157 0 2 100 900 
Profession et catégorie sociale 

8 11 . . 10 13 . . 100 133 Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise 
Cadre et profession intellectuelle supérieure 7 18 1 2 10 28 1 3 100 274 
Profession Intermédiaire 5 22 1 6 8 36 1 3 100 431 
Employé 6 30 1 5 9 44 1 6 100 508 
Ouvrier 7 28 2 9 12 50 . . 100 399 
Personne au foyer 2 5 1 2 12 26 0 1 100 218 
Retraité 4 31 0 3 17 133 0 2 100 784 
Autre inactif 7 20 1 3 12 37 0 1 100 302 
Profession et catégorie sociale détaillée 

8 11 . . 10 13 . . 100 133 Agriculteur exploitant, artisan, commerçant, chef entreprise 
Cadre, profession libérale 7 18 1 2 10 28 1 3 100 274 
Profession intermédiaire 5 22 1 6 8 36 1 3 100 431 
Employé 6 30 1 5 9 44 1 6 100 508 
Ouvrier 7 28 2 9 12 50 . . 100 399 
Au foyer 2 5 1 2 12 26 0 1 100 218 
Retraité, ancien PCS + 5 22 0 2 19 87 0 2 100 467 
Retraité, ancien PCS - 3 9 0 1 14 45 . . 100 317 
Autre inactif 7 20 1 3 12 37 0 1 100 302 
Niveau de vie du foyer 

7 56 2 14 10 82 0 4 100 782 Bas revenus 
Classes moyennes inférieures 6 44 1 10 9 76 . . 100 800 
Classes moyennes supérieures 3 26 0 4 13 104 0 1 100 787 
Hauts revenus 6 36 0 2 16 96 0 3 100 610 
Diplôme 

7 18 1 3 18 51 . . 100 277 Non diplômé 
BEPC 5 69 1 12 12 172 0 5 100 1413 
BAC 6 28 1 6 12 52 1 3 100 446 
Diplômé du supérieur 5 50 1 9 10 90 1 7 100 914 
Age x diplôme 

6 17 1 3 12 36 . . 100 293 Moins de 30 ans diplôme inférieur au bac 
Moins de 30 ans diplôme bac et + 7 26 2 8 7 27 1 4 100 372 
30-59 ans diplôme inférieur au bac 5 37 1 9 11 84 0 3 100 729 
30-59 ans diplôme bac et + 5 39 1 8 8 61 1 7 100 756 
60 ans et + diplôme inférieur au bac 5 33 0 3 16 104 0 2 100 668 
60 ans et + diplôme bac et + 5 12 . . 23 54 . . 100 232 
Taille d'agglomération 

7 51 1 10 14 105 0 3 100 777 Communes rurales 
2 000 à 20 000 habitants 5 27 2 8 15 76 0 1 100 522 
20 000 à 100 000 habitants 4 16 1 4 11 44 0 2 100 415 
Plus de 100 000 habitants 6 48 1 8 10 84 1 5 100 850 
Agglomération parisienne 5 23 0 1 11 56 1 5 100 485 
ENSEMBLE DE LA POPULATION 5 164 1 31 12 365 1 16 100 3050 
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Tableau A 38 

 

Etes-vous attiré ou pas par les produits comportant une 
innovation technologique ? 

TOTAL Très attiré Assez attiré Peu attiré 
Pas du 

tout attiré [Nsp] 
% N % N % N % N % N % N 

Sexe 
16 235 54 780 25 362 5 72 1 8 100 1457 Homme 

Femme 8 122 43 692 39 623 9 143 1 13 100 1593 
Âge en 6 

16 68 53 228 23 100 8 36 1 2 100 434 Moins de 25 ans 
25 à 39 ans 14 89 50 305 27 168 8 47 1 5 100 614 
40 à 59 ans 13 144 49 537 31 341 6 69 1 11 100 1102 
60 à 69 ans 8 34 43 183 41 173 8 34 . . 100 424 
70 à 74 ans 5 17 47 159 42 141 6 20 1 2 100 339 
75 ans et plus 4 6 44 60 45 61 6 9 1 1 100 137 
Âge en 2 

14 301 50 1070 28 609 7 152 1 18 100 2150 Moins de 60 ans 
60 ans et plus 6 56 45 402 42 376 7 63 0 3 100 900 
Profession et catégorie sociale 

23 30 49 65 21 28 7 9 . . 100 133 Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise 
Cadre et profession intellectuelle supérieure 16 43 56 154 24 66 3 9 1 2 100 274 
Profession Intermédiaire 12 50 53 230 31 134 4 16 0 2 100 431 
Employé 12 63 46 236 32 163 8 40 1 6 100 508 
Ouvrier 14 55 49 194 27 106 10 38 1 5 100 399 
Personne au foyer 12 26 35 76 40 87 12 27 1 2 100 218 
Retraité 6 46 45 356 41 324 7 55 0 3 100 784 
Autre inactif 15 44 53 161 25 76 7 20 0 0 100 302 
Profession et catégorie sociale détaillée 

23 30 49 65 21 28 7 9 . . 100 133 Agriculteur exploitant, artisan, commerçant, chef entreprise 
Cadre, profession libérale 16 43 56 154 24 66 3 9 1 2 100 274 
Profession intermédiaire 12 50 53 230 31 134 4 16 0 2 100 431 
Employé 12 63 46 236 32 163 8 40 1 6 100 508 
Ouvrier 14 55 49 194 27 106 10 38 1 5 100 399 
Au foyer 12 26 35 76 40 87 12 27 1 2 100 218 
Retraité, ancien PCS + 7 30 51 237 38 177 5 21 0 2 100 467 
Retraité, ancien PCS - 5 16 38 119 47 147 11 34 0 1 100 317 
Autre inactif 15 44 53 161 25 76 7 20 0 0 100 302 
Niveau de vie du foyer 

14 106 43 336 31 243 12 94 0 3 100 782 Bas revenus 
Classes moyennes inférieures 12 93 44 354 37 300 7 53 0 2 100 800 
Classes moyennes supérieures 10 82 50 396 33 260 6 47 0 2 100 787 
Hauts revenus 12 70 59 363 26 159 3 17 0 0 100 610 
Diplôme 

16 43 33 91 38 107 13 35 1 1 100 277 Non diplômé 
BEPC 10 142 46 657 35 489 8 115 1 10 100 1413 
BAC 11 49 52 232 30 134 6 27 1 5 100 446 
Diplômé du supérieur 13 123 54 493 28 255 4 38 1 5 100 914 
Age x diplôme 

20 60 45 131 22 64 13 38 . . 100 293 Moins de 30 ans diplôme inférieur au bac 
Moins de 30 ans diplôme bac et + 13 50 55 206 26 97 4 15 1 4 100 372 
30-59 ans diplôme inférieur au bac 12 89 48 346 31 228 8 57 1 8 100 729 
30-59 ans diplôme bac et + 14 103 51 386 29 220 6 42 1 5 100 756 
60 ans et + diplôme inférieur au bac 5 36 40 270 45 304 8 55 0 3 100 668 
60 ans et + diplôme bac et + 9 20 57 132 31 72 3 8 0 0 100 232 
Taille d'agglomération 

10 81 45 354 34 263 9 73 1 7 100 777 Communes rurales 
2 000 à 20 000 habitants 11 57 47 243 34 177 8 42 1 3 100 522 
20 000 à 100 000 habitants 14 58 45 187 35 147 5 22 0 1 100 415 
Plus de 100 000 habitants 12 103 51 435 30 257 6 49 1 6 100 850 
Agglomération parisienne 12 59 52 254 29 140 6 28 1 4 100 485 
ENSEMBLE DE LA POPULATION 12 357 48 1472 32 985 7 215 1 21 100 3050 
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Tableau A 39 

 

Etes-vous attiré ou pas par les 
produits comportant une 

innovation technologique ? 

TOTAL 
Plutôt 
attiré 

Plutôt pas 
attiré Nsp 

% N % N % N % N 
Sexe 

70 1015 30 434 1 8 100 1457 Homme 
Femme 51 814 48 766 1 13 100 1593 
Âge en 6 

68 296 31 136 1 2 100 434 Moins de 25 ans 
25 à 39 ans 64 394 35 215 1 5 100 614 
40 à 59 ans 62 681 37 410 1 11 100 1102 
60 à 69 ans 51 217 49 207 . . 100 424 
70 à 74 ans 52 176 48 161 1 2 100 339 
75 ans et plus 48 65 51 70 1 1 100 137 
Âge en 2 

64 1372 35 761 1 18 100 2150 Moins de 60 ans 
60 ans et plus 51 458 49 438 0 3 100 900 
Profession et catégorie sociale 

72 96 28 37 . . 100 133 Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise 
Cadre et profession intellectuelle supérieure 72 197 27 75 1 2 100 274 
Profession Intermédiaire 65 280 35 149 0 2 100 431 
Employé 59 299 40 203 1 6 100 508 
Ouvrier 63 250 36 145 1 5 100 399 
Personne au foyer 47 102 52 114 1 2 100 218 
Retraité 51 402 48 379 0 3 100 784 
Autre inactif 68 205 32 96 0 0 100 302 
Profession et catégorie sociale détaillée 

72 96 28 37 . . 100 133 Agriculteur exploitant, artisan, commerçant, chef entreprise 
Cadre, profession libérale 72 197 27 75 1 2 100 274 
Profession intermédiaire 65 280 35 149 0 2 100 431 
Employé 59 299 40 203 1 6 100 508 
Ouvrier 63 250 36 145 1 5 100 399 
Au foyer 47 102 52 114 1 2 100 218 
Retraité, ancien PCS + 57 267 42 198 0 2 100 467 
Retraité, ancien PCS - 42 134 57 181 0 1 100 317 
Autre inactif 68 205 32 96 0 0 100 302 
Niveau de vie du foyer 

57 442 43 337 0 3 100 782 Bas revenus 
Classes moyennes inférieures 56 446 44 352 0 2 100 800 
Classes moyennes supérieures 61 478 39 307 0 2 100 787 
Hauts revenus 71 433 29 176 0 0 100 610 
Diplôme 

49 134 51 141 1 1 100 277 Non diplômé 
BEPC 57 799 43 605 1 10 100 1413 
BAC 63 280 36 160 1 5 100 446 
Diplômé du supérieur 67 616 32 293 1 5 100 914 
Age x diplôme 

65 191 35 102 . . 100 293 Moins de 30 ans diplôme inférieur au bac 
Moins de 30 ans diplôme bac et + 69 256 30 112 1 4 100 372 
30-59 ans diplôme inférieur au bac 60 436 39 285 1 8 100 729 
30-59 ans diplôme bac et + 65 489 35 262 1 5 100 756 
60 ans et + diplôme inférieur au bac 46 306 54 359 0 3 100 668 
60 ans et + diplôme bac et + 65 152 34 80 0 0 100 232 
Taille d'agglomération 

56 434 43 336 1 7 100 777 Communes rurales 
2 000 à 20 000 habitants 58 300 42 219 1 3 100 522 
20 000 à 100 000 habitants 59 245 41 169 0 1 100 415 
Plus de 100 000 habitants 63 538 36 307 1 6 100 850 
Agglomération parisienne 64 313 35 168 1 4 100 485 
ENSEMBLE DE LA POPULATION 60 1830 39 1199 1 21 100 3050 
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Tableau A 40 

 

Pourquoi êtes-vous peu attiré par les produits comportant une innovation technologique ? 

TOTAL 
Ces technologies 
sont coûteuses 

Ces technologies 
sont compliquées à 

utiliser 
Ces technologies 
sont peu utiles 

Les données perso. 
ne sont pas 

suffisamment 
protégées Autre [Nsp] 

% N % N % N % N % N % N % N 
Sexe 

26 111 17 76 35 153 18 77 3 12 1 6 100 434 Homme 
Femme 29 219 22 171 26 202 18 141 3 24 1 8 100 766 
Âge en 6 

38 52 8 10 36 49 15 20 2 3 1 2 100 136 Moins de 25 ans 
25 à 39 ans 32 69 11 25 35 76 16 35 2 5 2 4 100 215 
40 à 59 ans 30 124 18 75 30 125 16 67 4 15 1 4 100 410 
60 à 69 ans 23 47 19 40 28 58 26 53 4 8 . . 100 207 
70 à 74 ans 18 28 37 59 19 31 23 37 2 3 2 3 100 161 
75 ans et plus 13 9 54 38 23 16 8 5 1 1 2 1 100 70 
Âge en 2 

32 245 14 110 33 250 16 123 3 23 1 10 100 761 Moins de 60 ans 
60 ans et plus 19 84 31 137 24 106 22 95 3 12 1 4 100 438 
Profession et catégorie sociale 

27 10 8 3 39 14 23 9 3 1 . . 100 37 
Agri. exploitant, artisan, 
commerçant et chef d'entreprise 
Cadre et prof. intellectuelle sup. 16 12 19 14 40 30 22 16 3 2 . . 100 75 
Profession Intermédiaire 30 45 12 18 31 47 19 28 7 11 . . 100 149 
Employé 34 69 20 41 30 61 15 31 1 2 . . 100 203 
Ouvrier 36 52 17 25 31 45 12 17 1 1 3 4 100 145 
Personne au foyer 33 38 17 19 27 31 17 20 3 4 2 2 100 114 
Retraité 19 72 31 116 25 95 21 81 3 11 1 4 100 379 
Autre inactif 32 31 12 12 33 31 17 16 4 3 3 3 100 96 
PCS détaillée 

27 10 8 3 39 14 23 9 3 1 . . 100 37 
Agriculteur exploitant, artisan, 
commerçant, chef entreprise 
Cadre, profession libérale 16 12 19 14 40 30 22 16 3 2 . . 100 75 
Profession intermédiaire 30 45 12 18 31 47 19 28 7 11 . . 100 149 
Employé 34 69 20 41 30 61 15 31 1 2 . . 100 203 
Ouvrier 36 52 17 25 31 45 12 17 1 1 3 4 100 145 
Au foyer 33 38 17 19 27 31 17 20 3 4 2 2 100 114 
Retraité, ancien PCS + 18 36 25 50 29 57 23 45 4 7 1 3 100 198 
Retraité, ancien PCS - 20 36 37 66 21 38 20 36 2 4 1 1 100 181 
Autre inactif 32 31 12 12 33 31 17 16 4 3 3 3 100 96 
Niveau de vie du foyer 

38 128 14 49 25 85 18 60 4 12 1 4 100 337 Bas revenus 
Classes moyennes inférieures 28 100 21 72 30 104 18 64 2 6 1 5 100 352 
Classes moyennes supérieures 22 66 24 73 32 97 19 58 3 9 1 4 100 307 
Hauts revenus 15 27 28 49 38 66 15 26 5 9 . . 100 176 
Diplôme 

23 33 25 36 24 34 26 36 . . 2 2 100 141 Non diplômé 
BEPC 29 173 23 140 26 155 18 111 2 14 2 10 100 605 
BAC 33 52 16 26 32 51 15 24 3 6 1 2 100 160 
Diplômé du supérieur 24 71 15 45 39 114 16 47 5 16 . . 100 293 
Age x diplôme 

37 38 12 12 28 29 19 19 2 2 3 3 100 102 Moins de 30 ans dipl. inf. au bac 
Moins de 30 ans diplôme bac et + 34 37 3 3 46 51 15 17 2 3 0 0 100 112 
30-59 ans diplôme inférieur au bac 33 94 17 48 30 85 17 47 2 6 2 6 100 285 
30-59 ans diplôme bac et + 29 76 18 47 32 85 15 40 5 13 0 1 100 262 
60 ans et + dipl. inf. au bac 21 75 32 116 21 76 23 81 2 6 1 4 100 359 
60 ans et + diplôme bac et + 12 10 26 21 37 29 18 14 7 6 . . 100 80 
Taille d'agglomération 

27 90 20 68 30 102 19 63 3 10 1 4 100 336 Communes rurales 
2 000 à 20 000 habitants 30 65 22 47 28 62 19 41 2 4 . . 100 219 
20 000 à 100 000 habitants 30 50 18 30 33 56 14 24 4 7 1 1 100 169 
Plus de 100 000 habitants 26 78 23 69 27 84 19 58 4 12 2 5 100 307 
Agglomération parisienne 28 47 20 33 30 50 19 33 1 1 2 4 100 168 
ENSEMBLE DE LA POPULATION 27 330 21 247 30 355 18 218 3 35 1 14 100 1199 
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Tableau A 41 

 

A propos de l'usage des nouvelles technologies, 
diriez-vous que vous êtes : 

TOTAL Très compétent 
Assez 

compétent 
Pas très 

compétent 
Pas du tout 
compétent [Nsp] 

% N % N % N % N % N % N 
Sexe 

17 243 61 888 19 281 2 33 1 12 100 1457 Homme 
Femme 9 146 58 927 28 447 4 64 1 9 100 1593 
Âge en 6 

23 99 62 269 13 57 1 5 1 3 100 434 Moins de 25 ans 
25 à 39 ans 17 106 65 399 15 90 2 13 1 7 100 614 
40 à 59 ans 12 132 64 710 20 221 3 31 1 8 100 1102 
60 à 69 ans 9 37 53 223 33 141 5 22 0 0 100 424 
70 à 74 ans 4 13 48 162 46 154 3 9 . . 100 339 
75 ans et plus 1 2 38 51 47 65 12 16 2 3 100 137 
Âge en 2 

16 337 64 1378 17 368 2 49 1 18 100 2150 Moins de 60 ans 
60 ans et plus 6 52 49 436 40 360 5 48 0 3 100 900 
Profession et catégorie sociale 

21 28 65 86 11 14 2 3 1 1 100 133 Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise 
Cadre et profession intellectuelle supérieure 25 68 61 169 11 30 2 6 0 1 100 274 
Profession Intermédiaire 15 63 67 291 15 66 2 10 0 2 100 431 
Employé 13 64 62 315 22 111 3 14 1 4 100 508 
Ouvrier 11 45 65 258 20 79 3 12 1 5 100 399 
Personne au foyer 13 28 47 103 33 73 6 13 1 2 100 218 
Retraité 5 43 50 393 40 310 5 36 0 3 100 784 
Autre inactif 17 50 66 201 15 44 1 4 1 3 100 302 
Profession et catégorie sociale détaillée 

21 28 65 86 11 14 2 3 1 1 100 133 Agriculteur exploitant, artisan, commerçant, chef entreprise 
Cadre, profession libérale 25 68 61 169 11 30 2 6 0 1 100 274 
Profession intermédiaire 15 63 67 291 15 66 2 10 0 2 100 431 
Employé 13 64 62 315 22 111 3 14 1 4 100 508 
Ouvrier 11 45 65 258 20 79 3 12 1 5 100 399 
Au foyer 13 28 47 103 33 73 6 13 1 2 100 218 
Retraité, ancien PCS + 7 30 54 254 34 161 4 20 0 1 100 467 
Retraité, ancien PCS - 4 12 44 139 47 149 5 16 1 2 100 317 
Autre inactif 17 50 66 201 15 44 1 4 1 3 100 302 
Niveau de vie du foyer 

15 115 56 441 23 183 5 39 1 5 100 782 Bas revenus 
Classes moyennes inférieures 11 87 57 460 29 231 3 21 0 1 100 800 
Classes moyennes supérieures 11 89 61 481 25 194 2 20 0 3 100 787 
Hauts revenus 14 87 66 402 18 107 2 13 0 1 100 610 
Diplôme 

13 37 38 105 37 103 10 27 2 5 100 277 Non diplômé 
BEPC 9 128 59 834 28 396 3 47 1 7 100 1413 
BAC 14 63 64 286 19 83 2 10 1 4 100 446 
Diplômé du supérieur 18 161 64 589 16 146 1 13 1 5 100 914 
Age x diplôme 

20 60 60 175 17 50 2 5 1 3 100 293 Moins de 30 ans diplôme inférieur au bac 
Moins de 30 ans diplôme bac et + 24 88 61 228 13 47 1 5 1 3 100 372 
30-59 ans diplôme inférieur au bac 10 73 64 468 21 155 3 25 1 7 100 729 
30-59 ans diplôme bac et + 15 116 67 507 15 115 2 13 1 5 100 756 
60 ans et + diplôme inférieur au bac 5 32 44 296 44 294 6 43 0 3 100 668 
60 ans et + diplôme bac et + 9 20 61 140 29 67 2 5 0 0 100 232 
Taille d'agglomération 

13 98 58 451 26 201 3 23 1 4 100 777 Communes rurales 
2 000 à 20 000 habitants 12 61 58 303 25 133 4 21 1 5 100 522 
20 000 à 100 000 habitants 12 50 58 241 25 103 5 19 0 2 100 415 
Plus de 100 000 habitants 12 104 62 529 22 190 2 20 1 7 100 850 
Agglomération parisienne 16 76 60 290 21 102 3 14 1 4 100 485 
ENSEMBLE DE LA POPULATION 13 389 59 1814 24 728 3 97 1 21 100 3050 
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Tableau A 42 

 

A propos de l'usage des nouvelles 
technologies, 

diriez-vous que vous êtes : 

TOTAL 
Plutôt 

compétent 
Plutôt pas 
compétent Nsp 

% N % N % N % N 
Sexe 

78 1131 22 314 1 12 100 1457 Homme 
Femme 67 1073 32 511 1 9 100 1593 
Âge en 6 

85 369 14 63 1 3 100 434 Moins de 25 ans 
25 à 39 ans 82 505 17 102 1 7 100 614 
40 à 59 ans 76 842 23 252 1 8 100 1102 
60 à 69 ans 61 260 39 164 0 0 100 424 
70 à 74 ans 52 176 48 163 . . 100 339 
75 ans et plus 39 53 59 81 2 3 100 137 
Âge en 2 

80 1715 19 417 1 18 100 2150 Moins de 60 ans 
60 ans et plus 54 489 45 408 0 3 100 900 
Profession et catégorie sociale 

86 115 13 17 1 1 100 133 Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise 
Cadre et profession intellectuelle supérieure 86 237 13 36 0 1 100 274 
Profession Intermédiaire 82 354 18 76 0 2 100 431 
Employé 75 379 25 125 1 4 100 508 
Ouvrier 76 303 23 91 1 5 100 399 
Personne au foyer 60 131 39 85 1 2 100 218 
Retraité 56 435 44 346 0 3 100 784 
Autre inactif 83 251 16 48 1 3 100 302 
Profession et catégorie sociale détaillée 

86 115 13 17 1 1 100 133 Agriculteur exploitant, artisan, commerçant, chef entreprise 
Cadre, profession libérale 86 237 13 36 0 1 100 274 
Profession intermédiaire 82 354 18 76 0 2 100 431 
Employé 75 379 25 125 1 4 100 508 
Ouvrier 76 303 23 91 1 5 100 399 
Au foyer 60 131 39 85 1 2 100 218 
Retraité, ancien PCS + 61 285 39 181 0 1 100 467 
Retraité, ancien PCS - 48 151 52 165 1 2 100 317 
Autre inactif 83 251 16 48 1 3 100 302 
Niveau de vie du foyer 

71 555 28 222 1 5 100 782 Bas revenus 
Classes moyennes inférieures 68 547 32 252 0 1 100 800 
Classes moyennes supérieures 72 570 27 214 0 3 100 787 
Hauts revenus 80 489 20 120 0 1 100 610 
Diplôme 

51 142 47 130 2 5 100 277 Non diplômé 
BEPC 68 963 31 443 1 7 100 1413 
BAC 78 349 21 93 1 4 100 446 
Diplômé du supérieur 82 750 17 159 1 5 100 914 
Age x diplôme 

80 235 19 56 1 3 100 293 Moins de 30 ans diplôme inférieur au bac 
Moins de 30 ans diplôme bac et + 85 316 14 53 1 3 100 372 
30-59 ans diplôme inférieur au bac 74 541 25 180 1 7 100 729 
30-59 ans diplôme bac et + 82 623 17 128 1 5 100 756 
60 ans et + diplôme inférieur au bac 49 328 50 337 0 3 100 668 
60 ans et + diplôme bac et + 69 160 31 71 0 0 100 232 
Taille d'agglomération 

71 549 29 224 1 4 100 777 Communes rurales 
2 000 à 20 000 habitants 70 364 29 153 1 5 100 522 
20 000 à 100 000 habitants 70 291 29 122 0 2 100 415 
Plus de 100 000 habitants 74 633 25 210 1 7 100 850 
Agglomération parisienne 75 366 24 115 1 4 100 485 
ENSEMBLE DE LA POPULATION 72 2204 27 825 1 21 100 3050 
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Tableau A 43 

 

Souhaiteriez-vous bénéficier d'une 
aide pour améliorer votre usage des 

nouvelles technologies ? 
TOTAL Oui Non [Nsp] 

% N % N % N % N 
Sexe 

29 415 70 1025 1 17 100 1457 Homme 
Femme 27 423 73 1157 1 13 100 1593 
Âge en 6 

21 91 77 336 2 7 100 434 Moins de 25 ans 
25 à 39 ans 22 137 77 472 1 5 100 614 
40 à 59 ans 29 315 70 775 1 12 100 1102 
60 à 69 ans 30 125 70 295 1 3 100 424 
70 à 74 ans 32 108 68 229 0 1 100 339 
75 ans et plus 44 60 55 75 1 2 100 137 
Âge en 2 

25 544 74 1582 1 24 100 2150 Moins de 60 ans 
60 ans et plus 33 294 67 599 1 6 100 900 
Profession et catégorie sociale 

25 33 75 99 1 1 100 133 Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise 
Cadre et profession intellectuelle supérieure 21 58 78 213 1 3 100 274 
Profession Intermédiaire 23 99 76 329 1 3 100 431 
Employé 27 139 72 365 1 4 100 508 
Ouvrier 31 122 68 271 1 6 100 399 
Personne au foyer 31 68 68 149 1 2 100 218 
Retraité 33 256 67 522 1 6 100 784 
Autre inactif 21 64 77 233 2 5 100 302 
Profession et catégorie sociale détaillée 

25 33 75 99 1 1 100 133 Agriculteur exploitant, artisan, commerçant, chef entreprise 
Cadre, profession libérale 21 58 78 213 1 3 100 274 
Profession intermédiaire 23 99 76 329 1 3 100 431 
Employé 27 139 72 365 1 4 100 508 
Ouvrier 31 122 68 271 1 6 100 399 
Au foyer 31 68 68 149 1 2 100 218 
Retraité, ancien PCS + 33 156 66 306 1 5 100 467 
Retraité, ancien PCS - 31 100 68 216 0 1 100 317 
Autre inactif 21 64 77 233 2 5 100 302 
Niveau de vie du foyer 

31 242 69 536 1 4 100 782 Bas revenus 
Classes moyennes inférieures 29 233 70 561 1 6 100 800 
Classes moyennes supérieures 25 200 74 585 0 3 100 787 
Hauts revenus 25 154 74 451 1 5 100 610 
Diplôme 

37 102 62 172 1 3 100 277 Non diplômé 
BEPC 30 424 69 974 1 15 100 1413 
BAC 23 102 76 339 1 5 100 446 
Diplômé du supérieur 23 210 76 697 1 8 100 914 
Age x diplôme 

24 70 75 220 1 3 100 293 Moins de 30 ans diplôme inférieur au bac 
Moins de 30 ans diplôme bac et + 19 70 80 296 2 6 100 372 
30-59 ans diplôme inférieur au bac 33 238 66 482 1 9 100 729 
30-59 ans diplôme bac et + 22 165 77 585 1 6 100 756 
60 ans et + diplôme inférieur au bac 33 218 66 444 1 6 100 668 
60 ans et + diplôme bac et + 33 76 67 155 0 0 100 232 
Taille d'agglomération 

27 211 72 557 1 9 100 777 Communes rurales 
2 000 à 20 000 habitants 28 147 71 371 1 4 100 522 
20 000 à 100 000 habitants 27 113 71 296 1 6 100 415 
Plus de 100 000 habitants 28 241 71 600 1 9 100 850 
Agglomération parisienne 26 126 74 358 0 2 100 485 
ENSEMBLE DE LA POPULATION 27 838 72 2182 1 30 100 3050 
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Tableau A 44 

 

Vous sentez-vous attiré par des 
services administratifs sur 

internet ? 

TOTAL 
Plutôt 
attiré 

Plutôt pas 
attiré Nsp 

% N % N % N % N 
Sexe 

82 1199 16 237 1 22 100 1457 Homme 
Femme 77 1231 21 333 2 28 100 1593 
Âge en 6 

76 329 23 100 1 6 100 434 Moins de 25 ans 
25 à 39 ans 79 484 18 111 3 19 100 614 
40 à 59 ans 81 891 18 195 2 17 100 1102 
60 à 69 ans 83 353 17 70 0 1 100 424 
70 à 74 ans 78 263 21 71 2 5 100 339 
75 ans et plus 80 110 18 24 2 3 100 137 
Âge en 2 

79 1704 19 405 2 41 100 2150 Moins de 60 ans 
60 ans et plus 81 726 18 165 1 9 100 900 
Profession et catégorie sociale 

86 114 12 15 2 3 100 133 Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise 
Cadre et profession intellectuelle supérieure 86 237 12 34 1 4 100 274 
Profession Intermédiaire 82 354 17 74 1 3 100 431 
Employé 80 404 19 96 1 7 100 508 
Ouvrier 73 292 24 95 3 12 100 399 
Personne au foyer 72 157 25 55 3 6 100 218 
Retraité 82 641 17 135 1 8 100 784 
Autre inactif 76 230 22 65 2 7 100 302 
Profession et catégorie sociale détaillée 

86 114 12 15 2 3 100 133 Agriculteur exploitant, artisan, commerçant, chef entreprise 
Cadre, profession libérale 86 237 12 34 1 4 100 274 
Profession intermédiaire 82 354 17 74 1 3 100 431 
Employé 80 404 19 96 1 7 100 508 
Ouvrier 73 292 24 95 3 12 100 399 
Au foyer 72 157 25 55 3 6 100 218 
Retraité, ancien PCS + 85 396 14 66 1 5 100 467 
Retraité, ancien PCS - 77 245 22 69 1 3 100 317 
Autre inactif 76 230 22 65 2 7 100 302 
Niveau de vie du foyer 

72 564 26 207 1 11 100 782 Bas revenus 
Classes moyennes inférieures 78 621 21 166 2 13 100 800 
Classes moyennes supérieures 85 668 15 115 1 4 100 787 
Hauts revenus 89 541 11 68 0 1 100 610 
Diplôme 

68 188 30 82 3 7 100 277 Non diplômé 
BEPC 79 1112 19 274 2 26 100 1413 
BAC 80 357 18 81 2 7 100 446 
Diplômé du supérieur 84 772 14 132 1 10 100 914 
Age x diplôme 

71 208 25 73 4 11 100 293 Moins de 30 ans diplôme inférieur au bac 
Moins de 30 ans diplôme bac et + 81 300 18 65 2 6 100 372 
30-59 ans diplôme inférieur au bac 78 565 21 150 2 14 100 729 
30-59 ans diplôme bac et + 83 630 15 117 1 10 100 756 
60 ans et + diplôme inférieur au bac 79 526 20 134 1 8 100 668 
60 ans et + diplôme bac et + 86 200 13 31 0 1 100 232 
Taille d'agglomération 

79 611 20 157 1 10 100 777 Communes rurales 
2 000 à 20 000 habitants 77 401 22 116 1 5 100 522 
20 000 à 100 000 habitants 74 308 23 97 2 10 100 415 
Plus de 100 000 habitants 83 705 15 128 2 17 100 850 
Agglomération parisienne 83 405 15 72 2 8 100 485 
ENSEMBLE DE LA POPULATION 80 2430 19 570 2 50 100 3050 
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Tableau A 45 

 

Vous sentez-vous attiré par 
des sites internet pour faire 

ses courses ? 

TOTAL 
Plutôt 
attiré 

Plutôt pas 
attiré Nsp 

% N % N % N % N 
Sexe 

49 713 50 724 1 21 100 1457 Homme 
Femme 49 780 49 780 2 33 100 1593 
Âge en 6 

53 231 45 197 1 6 100 434 Moins de 25 ans 
25 à 39 ans 57 353 39 242 3 19 100 614 
40 à 59 ans 49 539 49 545 2 19 100 1102 
60 à 69 ans 43 184 56 238 0 2 100 424 
70 à 74 ans 38 129 61 206 1 4 100 339 
75 ans et plus 42 57 56 76 3 4 100 137 
Âge en 2 

52 1123 46 983 2 44 100 2150 Moins de 60 ans 
60 ans et plus 41 370 58 520 1 10 100 900 
Profession et catégorie sociale 

56 75 41 55 2 3 100 133 Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise 
Cadre et profession intellectuelle supérieure 59 162 40 110 1 2 100 274 
Profession Intermédiaire 54 232 46 197 0 2 100 431 
Employé 50 253 48 244 2 10 100 508 
Ouvrier 46 183 52 206 3 10 100 399 
Personne au foyer 52 114 44 95 4 9 100 218 
Retraité 40 314 59 460 1 10 100 784 
Autre inactif 52 159 45 136 2 7 100 302 
Profession et catégorie sociale détaillée 

56 75 41 55 2 3 100 133 Agriculteur exploitant, artisan, commerçant, chef entreprise 
Cadre, profession libérale 59 162 40 110 1 2 100 274 
Profession intermédiaire 54 232 46 197 0 2 100 431 
Employé 50 253 48 244 2 10 100 508 
Ouvrier 46 183 52 206 3 10 100 399 
Au foyer 52 114 44 95 4 9 100 218 
Retraité, ancien PCS + 41 192 58 269 1 6 100 467 
Retraité, ancien PCS - 38 121 60 191 1 4 100 317 
Autre inactif 52 159 45 136 2 7 100 302 
Niveau de vie du foyer 

47 369 52 404 1 9 100 782 Bas revenus 
Classes moyennes inférieures 49 396 49 390 2 14 100 800 
Classes moyennes supérieures 49 387 50 394 1 6 100 787 
Hauts revenus 51 313 48 293 1 4 100 610 
Diplôme 

37 101 61 169 3 7 100 277 Non diplômé 
BEPC 46 653 52 734 2 25 100 1413 
BAC 50 223 48 213 2 9 100 446 
Diplômé du supérieur 56 515 42 388 1 12 100 914 
Age x diplôme 

54 159 43 125 3 9 100 293 Moins de 30 ans diplôme inférieur au bac 
Moins de 30 ans diplôme bac et + 56 208 42 155 2 9 100 372 
30-59 ans diplôme inférieur au bac 46 334 52 380 2 14 100 729 
30-59 ans diplôme bac et + 56 421 43 324 2 12 100 756 
60 ans et + diplôme inférieur au bac 39 261 60 398 1 9 100 668 
60 ans et + diplôme bac et + 47 109 53 122 0 1 100 232 
Taille d'agglomération 

46 361 52 402 2 14 100 777 Communes rurales 
2 000 à 20 000 habitants 49 255 50 264 1 4 100 522 
20 000 à 100 000 habitants 47 195 50 208 3 12 100 415 
Plus de 100 000 habitants 49 416 49 419 2 15 100 850 
Agglomération parisienne 55 266 44 211 2 8 100 485 
ENSEMBLE DE LA POPULATION 49 1493 49 1503 2 54 100 3050 
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Tableau A 46 

 

Vous sentez-vous attiré par 
des équipements 

électroniques permettant de 
piloter le logement à 

distance ? 
TOTAL Plutôt  Plutôt pas  Nsp 

% N % N % N % N 
Sexe 

53 772 46 669 1 16 100 1457 Homme 
Femme 45 713 54 854 2 26 100 1593 
Âge en 6 

51 222 48 208 1 5 100 434 Moins de 25 ans 
25 à 39 ans 54 333 43 265 3 16 100 614 
40 à 59 ans 51 557 48 531 1 14 100 1102 
60 à 69 ans 39 167 60 256 0 1 100 424 
70 à 74 ans 43 144 57 192 1 3 100 339 
75 ans et plus 45 62 52 72 2 3 100 137 
Âge en 2 

52 1111 47 1004 2 35 100 2150 Moins de 60 ans 
60 ans et plus 42 373 58 520 1 7 100 900 
Profession et catégorie sociale 

59 78 38 51 3 4 100 133 Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise 
Cadre et profession intellectuelle supérieure 57 156 43 117 0 1 100 274 
Profession Intermédiaire 54 232 46 197 0 2 100 431 
Employé 49 249 50 252 1 7 100 508 
Ouvrier 51 203 47 187 2 9 100 399 
Personne au foyer 41 89 57 124 3 6 100 218 
Retraité 42 326 58 452 1 7 100 784 
Autre inactif 51 153 48 144 2 6 100 302 
Profession et catégorie sociale détaillée 

59 78 38 51 3 4 100 133 Agriculteur exploitant, artisan, commerçant, chef entreprise 
Cadre, profession libérale 57 156 43 117 0 1 100 274 
Profession intermédiaire 54 232 46 197 0 2 100 431 
Employé 49 249 50 252 1 7 100 508 
Ouvrier 51 203 47 187 2 9 100 399 
Au foyer 41 89 57 124 3 6 100 218 
Retraité, ancien PCS + 48 225 51 236 1 5 100 467 
Retraité, ancien PCS - 32 100 68 215 0 1 100 317 
Autre inactif 51 153 48 144 2 6 100 302 
Niveau de vie du foyer 

46 361 53 415 1 7 100 782 Bas revenus 
Classes moyennes inférieures 46 372 52 420 1 8 100 800 
Classes moyennes supérieures 51 400 49 383 1 5 100 787 
Hauts revenus 55 336 45 272 0 2 100 610 
Diplôme 

44 122 54 149 2 6 100 277 Non diplômé 
BEPC 46 648 53 745 1 21 100 1413 
BAC 51 226 48 214 1 5 100 446 
Diplômé du supérieur 53 488 45 416 1 10 100 914 
Age x diplôme 

53 154 44 130 3 9 100 293 Moins de 30 ans diplôme inférieur au bac 
Moins de 30 ans diplôme bac et + 54 200 45 166 1 5 100 372 
30-59 ans diplôme inférieur au bac 48 351 50 366 2 12 100 729 
30-59 ans diplôme bac et + 54 406 45 341 1 9 100 756 
60 ans et + diplôme inférieur au bac 40 265 59 397 1 6 100 668 
60 ans et + diplôme bac et + 47 108 53 122 0 1 100 232 
Taille d'agglomération 

47 366 52 402 1 10 100 777 Communes rurales 
2 000 à 20 000 habitants 51 265 49 254 1 4 100 522 
20 000 à 100 000 habitants 48 200 50 207 2 8 100 415 
Plus de 100 000 habitants 48 410 50 428 1 11 100 850 
Agglomération parisienne 50 244 48 232 2 9 100 485 
ENSEMBLE DE LA POPULATION 49 1485 50 1523 1 42 100 3050 
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Tableau A 47 

 

Vous sentez-vous attiré par 
des appareils connectés à 

vocation sanitaire ? 

TOTAL 
Plutôt 
attiré 

Plutôt pas 
attiré Nsp 

% N % N % N % N 
Sexe 

36 528 63 912 1 18 100 1457 Homme 
Femme 31 490 67 1073 2 29 100 1593 
Âge en 6 

43 186 56 244 1 4 100 434 Moins de 25 ans 
25 à 39 ans 45 275 53 326 2 14 100 614 
40 à 59 ans 34 373 65 712 2 18 100 1102 
60 à 69 ans 22 93 78 329 0 2 100 424 
70 à 74 ans 20 69 78 263 2 7 100 339 
75 ans et plus 16 22 81 112 2 3 100 137 
Âge en 2 

39 833 60 1282 2 35 100 2150 Moins de 60 ans 
60 ans et plus 21 185 78 703 1 12 100 900 
Profession et catégorie sociale 

44 58 54 71 2 3 100 133 Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise 
Cadre et profession intellectuelle supérieure 37 102 62 171 0 1 100 274 
Profession Intermédiaire 39 168 60 260 1 3 100 431 
Employé 38 194 60 304 2 9 100 508 
Ouvrier 38 150 60 239 3 10 100 399 
Personne au foyer 34 74 64 141 2 4 100 218 
Retraité 19 151 79 621 1 12 100 784 
Autre inactif 40 120 59 177 2 5 100 302 
Profession et catégorie sociale détaillée 

44 58 54 71 2 3 100 133 Agriculteur exploitant, artisan, commerçant, chef entreprise 
Cadre, profession libérale 37 102 62 171 0 1 100 274 
Profession intermédiaire 39 168 60 260 1 3 100 431 
Employé 38 194 60 304 2 9 100 508 
Ouvrier 38 150 60 239 3 10 100 399 
Au foyer 34 74 64 141 2 4 100 218 
Retraité, ancien PCS + 20 94 78 366 1 7 100 467 
Retraité, ancien PCS - 18 57 81 255 2 5 100 317 
Autre inactif 40 120 59 177 2 5 100 302 
Niveau de vie du foyer 

35 275 64 501 1 7 100 782 Bas revenus 
Classes moyennes inférieures 34 274 64 513 2 13 100 800 
Classes moyennes supérieures 34 266 66 516 1 5 100 787 
Hauts revenus 31 191 68 416 0 2 100 610 
Diplôme 

30 84 67 186 3 7 100 277 Non diplômé 
BEPC 31 438 67 952 2 24 100 1413 
BAC 37 165 62 274 1 7 100 446 
Diplômé du supérieur 36 331 63 573 1 10 100 914 
Age x diplôme 

48 139 50 148 2 6 100 293 Moins de 30 ans diplôme inférieur au bac 
Moins de 30 ans diplôme bac et + 43 159 56 208 1 5 100 372 
30-59 ans diplôme inférieur au bac 34 247 64 468 2 14 100 729 
30-59 ans diplôme bac et + 38 288 61 458 1 11 100 756 
60 ans et + diplôme inférieur au bac 20 135 78 521 2 11 100 668 
60 ans et + diplôme bac et + 21 49 78 182 0 0 100 232 
Taille d'agglomération 

31 244 68 527 1 7 100 777 Communes rurales 
2 000 à 20 000 habitants 34 175 66 342 1 5 100 522 
20 000 à 100 000 habitants 33 139 64 266 2 10 100 415 
Plus de 100 000 habitants 33 284 65 549 2 17 100 850 
Agglomération parisienne 36 176 62 300 2 9 100 485 
ENSEMBLE DE LA POPULATION 33 1018 65 1985 2 47 100 3050 
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Tableau A 48 

 

Vous sentez-vous attiré par 
des applications mobiles pour 

faire ses courses ? 

TOTAL 
Plutôt 
attiré 

Plutôt pas 
attiré Nsp 

% N % N % N % N 
Sexe 

36 526 62 909 2 22 100 1457 Homme 
Femme 30 483 67 1075 2 35 100 1593 
Âge en 6 

42 182 56 242 2 10 100 434 Moins de 25 ans 
25 à 39 ans 46 280 52 318 3 16 100 614 
40 à 59 ans 34 374 64 706 2 22 100 1102 
60 à 69 ans 19 82 81 342 0 1 100 424 
70 à 74 ans 17 58 81 274 2 7 100 339 
75 ans et plus 24 33 74 101 2 3 100 137 
Âge en 2 

39 836 59 1266 2 48 100 2150 Moins de 60 ans 
60 ans et plus 19 173 80 717 1 10 100 900 
Profession et catégorie sociale 

46 61 50 66 4 5 100 133 Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise 
Cadre et profession intellectuelle supérieure 40 110 60 163 0 1 100 274 
Profession Intermédiaire 39 167 60 259 1 6 100 431 
Employé 36 182 62 316 2 10 100 508 
Ouvrier 38 150 60 238 3 11 100 399 
Personne au foyer 32 69 66 144 2 5 100 218 
Retraité 18 143 80 630 1 11 100 784 
Autre inactif 42 126 55 167 3 9 100 302 
Profession et catégorie sociale détaillée 

46 61 50 66 4 5 100 133 Agriculteur exploitant, artisan, commerçant, chef entreprise 
Cadre, profession libérale 40 110 60 163 0 1 100 274 
Profession intermédiaire 39 167 60 259 1 6 100 431 
Employé 36 182 62 316 2 10 100 508 
Ouvrier 38 150 60 238 3 11 100 399 
Au foyer 32 69 66 144 2 5 100 218 
Retraité, ancien PCS + 17 81 81 379 1 6 100 467 
Retraité, ancien PCS - 19 62 79 251 1 5 100 317 
Autre inactif 42 126 55 167 3 9 100 302 
Niveau de vie du foyer 

35 277 63 493 2 12 100 782 Bas revenus 
Classes moyennes inférieures 35 277 64 512 1 11 100 800 
Classes moyennes supérieures 30 235 69 542 1 10 100 787 
Hauts revenus 34 206 66 402 0 2 100 610 
Diplôme 

28 77 70 195 2 5 100 277 Non diplômé 
BEPC 30 427 68 956 2 30 100 1413 
BAC 36 159 62 276 2 10 100 446 
Diplômé du supérieur 38 346 61 556 1 13 100 914 
Age x diplôme 

43 125 54 157 4 11 100 293 Moins de 30 ans diplôme inférieur au bac 
Moins de 30 ans diplôme bac et + 44 163 54 202 2 7 100 372 
30-59 ans diplôme inférieur au bac 35 255 63 459 2 15 100 729 
30-59 ans diplôme bac et + 39 293 59 449 2 14 100 756 
60 ans et + diplôme inférieur au bac 19 124 80 535 1 8 100 668 
60 ans et + diplôme bac et + 21 48 78 182 1 2 100 232 
Taille d'agglomération 

30 237 68 528 2 12 100 777 Communes rurales 
2 000 à 20 000 habitants 32 169 66 347 1 7 100 522 
20 000 à 100 000 habitants 32 133 66 272 2 10 100 415 
Plus de 100 000 habitants 33 280 65 549 2 21 100 850 
Agglomération parisienne 39 191 59 287 2 8 100 485 
ENSEMBLE DE LA POPULATION 33 1009 65 1983 2 58 100 3050 
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Tableau A 49 

 

Avant votre départ à la 
retraite, aviez-vous 

préparé la gestion de votre 
budget une fois à la 

retraite, 
TOTAL Oui Non [Nsp] 

% N % N % N % N 
Sexe 

78 263 20 68 2 6 100 338 Homme 
Femme 79 352 19 85 2 10 100 446 
Âge en 6 

80 10 17 2 3 0 100 13 40 à 59 ans 
60 à 69 ans 75 252 23 76 2 8 100 337 
70 à 74 ans 82 253 17 52 1 4 100 310 
75 ans et plus 80 100 18 22 2 3 100 125 
Âge en 2 

80 10 17 2 3 0 100 13 Moins de 60 ans 
60 ans et plus 78 605 20 151 2 16 100 771 
Profession et catégorie sociale 

78 615 19 153 2 16 100 784 Retraité 
Profession et catégorie sociale détaillée 

81 377 18 84 1 6 100 467 Retraité, ancien PCS + 
Retraité, ancien PCS - 75 238 22 69 3 10 100 317 
Niveau de vie du foyer 

71 65 25 23 3 3 100 91 Bas revenus 
Classes moyennes inférieures 74 136 22 40 3 6 100 183 
Classes moyennes supérieures 81 213 17 44 2 6 100 264 
Hauts revenus 82 189 18 42 0 0 100 232 
Diplôme 

81 100 14 17 5 6 100 123 Non diplômé 
BEPC 77 364 22 102 2 8 100 474 
BAC 80 44 16 9 4 2 100 55 
Diplômé du supérieur 82 108 18 24 . . 100 132 
Age x diplôme 

79 6 21 2 . . 100 8 30-59 ans diplôme inférieur au bac 
30-59 ans diplôme bac et + 82 4 9 0 9 0 100 5 
60 ans et + diplôme inférieur au bac 78 457 20 118 2 14 100 589 
60 ans et + diplôme bac et + 81 148 18 33 1 2 100 182 
Taille d'agglomération 

76 139 21 39 3 5 100 183 Communes rurales 
2 000 à 20 000 habitants 79 95 19 23 2 2 100 120 
20 000 à 100 000 habitants 78 78 18 18 4 4 100 100 
Plus de 100 000 habitants 79 193 20 48 1 3 100 244 
Agglomération parisienne 80 109 18 25 2 3 100 137 
ENSEMBLE DE LA POPULATION 78 615 19 153 2 16 100 784 
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Tableau A 50 

 

Avant votre départ à la 
retraite, aviez-vous préparé 
la gestion des changements 

d'ordre administratif ? 
TOTAL Oui Non [Nsp] 

% N % N % N % N 
Sexe 

71 241 26 87 3 10 100 338 Homme 
Femme 72 320 25 114 3 13 100 446 
Âge en 6 

66 8 34 4 . . 100 13 40 à 59 ans 
60 à 69 ans 70 235 27 91 3 11 100 337 
70 à 74 ans 73 226 24 75 3 9 100 310 
75 ans et plus 73 92 25 31 2 3 100 125 
Âge en 2 

66 8 34 4 . . 100 13 Moins de 60 ans 
60 ans et plus 72 553 25 196 3 22 100 771 
Profession et catégorie sociale 

72 561 26 201 3 22 100 784 Retraité 
Profession et catégorie sociale détaillée 

75 349 23 105 3 13 100 467 Retraité, ancien PCS + 
Retraité, ancien PCS - 67 212 30 95 3 10 100 317 
Niveau de vie du foyer 

67 61 29 26 5 4 100 91 Bas revenus 
Classes moyennes inférieures 68 125 28 51 4 7 100 183 
Classes moyennes supérieures 71 187 27 70 3 7 100 264 
Hauts revenus 77 178 21 50 2 4 100 232 
Diplôme 

62 76 32 40 6 8 100 123 Non diplômé 
BEPC 73 346 25 117 2 11 100 474 
BAC 72 40 23 12 5 3 100 55 
Diplômé du supérieur 75 99 24 31 1 2 100 132 
Age x diplôme 

63 5 37 3 . . 100 8 30-59 ans diplôme inférieur au bac 
30-59 ans diplôme bac et + 72 3 28 1 . . 100 5 
60 ans et + diplôme inférieur au bac 71 417 26 154 3 18 100 589 
60 ans et + diplôme bac et + 74 135 23 42 2 4 100 182 
Taille d'agglomération 

67 122 28 51 5 9 100 183 Communes rurales 
2 000 à 20 000 habitants 73 88 26 32 0 0 100 120 
20 000 à 100 000 habitants 67 67 31 31 2 2 100 100 
Plus de 100 000 habitants 75 183 22 54 2 6 100 244 
Agglomération parisienne 73 100 24 33 3 4 100 137 
ENSEMBLE DE LA POPULATION 72 561 26 201 3 22 100 784 
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Tableau A 51 

 

Avant votre départ à la 
retraite, aviez-vous préparé 

l'organisation de votre temps 
libre ? 

TOTAL Oui Non [Nsp] 
% N % N % N % N 

Sexe 
55 187 42 142 3 9 100 338 Homme 

Femme 48 215 48 216 3 15 100 446 
Âge en 6 

86 11 14 2 . . 100 13 40 à 59 ans 
60 à 69 ans 51 173 46 153 3 10 100 337 
70 à 74 ans 50 154 47 144 4 11 100 310 
75 ans et plus 51 64 47 58 2 3 100 125 
Âge en 2 

86 11 14 2 . . 100 13 Moins de 60 ans 
60 ans et plus 51 391 46 356 3 24 100 771 
Profession et catégorie sociale 

51 402 46 358 3 24 100 784 Retraité 
Profession et catégorie sociale détaillée 

56 259 43 200 2 8 100 467 Retraité, ancien PCS + 
Retraité, ancien PCS - 45 142 50 158 5 16 100 317 
Niveau de vie du foyer 

44 40 48 44 8 7 100 91 Bas revenus 
Classes moyennes inférieures 43 78 54 100 3 5 100 183 
Classes moyennes supérieures 52 138 45 118 3 8 100 264 
Hauts revenus 59 137 39 91 2 4 100 232 
Diplôme 

42 52 50 62 7 9 100 123 Non diplômé 
BEPC 51 244 46 218 2 12 100 474 
BAC 54 29 42 23 4 2 100 55 
Diplômé du supérieur 58 76 41 54 1 1 100 132 
Age x diplôme 

100 8 . . . . 100 8 30-59 ans diplôme inférieur au bac 
30-59 ans diplôme bac et + 62 3 38 2 . . 100 5 
60 ans et + diplôme inférieur au bac 49 288 48 281 3 20 100 589 
60 ans et + diplôme bac et + 56 103 42 76 2 4 100 182 
Taille d'agglomération 

45 83 52 95 3 6 100 183 Communes rurales 
2 000 à 20 000 habitants 43 52 54 65 3 3 100 120 
20 000 à 100 000 habitants 61 61 37 37 3 3 100 100 
Plus de 100 000 habitants 54 132 43 105 3 7 100 244 
Agglomération parisienne 55 75 41 57 4 5 100 137 
ENSEMBLE DE LA POPULATION 51 402 46 358 3 24 100 784 
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Tableau A 52 

 

Avant votre départ à la 
retraite, aviez-vous préparé 

un éventuel 
déménagement ? 

TOTAL Oui Non [Nsp] 
% N % N % N % N 

Sexe 
28 96 70 237 1 5 100 338 Homme 

Femme 29 130 67 299 4 17 100 446 
Âge en 6 

65 8 32 4 3 0 100 13 40 à 59 ans 
60 à 69 ans 27 92 71 238 2 7 100 337 
70 à 74 ans 29 91 67 209 3 10 100 310 
75 ans et plus 28 34 68 85 4 5 100 125 
Âge en 2 

65 8 32 4 3 0 100 13 Moins de 60 ans 
60 ans et plus 28 218 69 532 3 22 100 771 
Profession et catégorie sociale 

29 226 68 536 3 22 100 784 Retraité 
Profession et catégorie sociale détaillée 

29 138 69 323 1 6 100 467 Retraité, ancien PCS + 
Retraité, ancien PCS - 28 88 67 213 5 16 100 317 
Niveau de vie du foyer 

29 27 65 59 6 5 100 91 Bas revenus 
Classes moyennes inférieures 29 53 67 122 5 8 100 183 
Classes moyennes supérieures 29 77 68 180 2 6 100 264 
Hauts revenus 29 67 70 163 1 2 100 232 
Diplôme 

25 31 67 82 8 10 100 123 Non diplômé 
BEPC 28 132 70 333 2 9 100 474 
BAC 32 17 63 35 5 3 100 55 
Diplômé du supérieur 34 45 65 86 1 1 100 132 
Age x diplôme 

67 5 33 3 . . 100 8 30-59 ans diplôme inférieur au bac 
30-59 ans diplôme bac et + 61 3 29 1 9 0 100 5 
60 ans et + diplôme inférieur au bac 27 158 70 413 3 19 100 589 
60 ans et + diplôme bac et + 33 60 65 119 2 3 100 182 
Taille d'agglomération 

33 60 66 121 1 2 100 183 Communes rurales 
2 000 à 20 000 habitants 46 55 51 62 3 3 100 120 
20 000 à 100 000 habitants 30 31 66 67 3 3 100 100 
Plus de 100 000 habitants 21 52 75 184 3 8 100 244 
Agglomération parisienne 21 29 75 103 4 5 100 137 
ENSEMBLE DE LA POPULATION 29 226 68 536 3 22 100 784 
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Tableau A 53 

 

Avant votre départ à la 
retraite, aviez-vous préparé 

l'aménagement et 
l'adaptation de votre 

logement au vieillissement ? 
TOTAL Oui Non [Nsp] 

% N % N % N % N 
Sexe 

24 81 73 246 3 11 100 338 Homme 
Femme 22 100 74 329 4 18 100 446 
Âge en 6 

20 3 76 10 3 0 100 13 40 à 59 ans 
60 à 69 ans 21 72 75 254 3 11 100 337 
70 à 74 ans 24 73 73 225 4 12 100 310 
75 ans et plus 27 33 69 86 4 5 100 125 
Âge en 2 

20 3 76 10 3 0 100 13 Moins de 60 ans 
60 ans et plus 23 178 73 565 4 28 100 771 
Profession et catégorie sociale 

23 181 73 575 4 29 100 784 Retraité 
Profession et catégorie sociale détaillée 

23 107 74 347 3 13 100 467 Retraité, ancien PCS + 
Retraité, ancien PCS - 23 74 72 228 5 15 100 317 
Niveau de vie du foyer 

31 28 62 56 8 7 100 91 Bas revenus 
Classes moyennes inférieures 23 42 74 135 4 7 100 183 
Classes moyennes supérieures 24 64 72 190 4 9 100 264 
Hauts revenus 19 44 79 182 2 5 100 232 
Diplôme 

21 26 70 87 8 10 100 123 Non diplômé 
BEPC 25 119 72 342 3 13 100 474 
BAC 14 8 81 44 6 3 100 55 
Diplômé du supérieur 21 28 77 102 2 2 100 132 
Age x diplôme 

15 1 85 7 . . 100 8 30-59 ans diplôme inférieur au bac 
30-59 ans diplôme bac et + 31 1 60 3 9 0 100 5 
60 ans et + diplôme inférieur au bac 24 144 72 422 4 24 100 589 
60 ans et + diplôme bac et + 19 34 79 143 3 5 100 182 
Taille d'agglomération 

27 49 68 125 5 9 100 183 Communes rurales 
2 000 à 20 000 habitants 24 29 73 88 3 3 100 120 
20 000 à 100 000 habitants 20 20 76 77 4 4 100 100 
Plus de 100 000 habitants 23 57 74 180 3 7 100 244 
Agglomération parisienne 19 26 77 105 4 5 100 137 
ENSEMBLE DE LA POPULATION 23 181 73 575 4 29 100 784 
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Tableau A 54 

 

Avez-vous recherché des 
informations sur la gestion 

de votre budget une fois à la 
retraite ? 

TOTAL Oui Non [Nsp] 
% N % N % N % N 

Sexe 
42 295 58 409 1 4 100 708 Homme 

Femme 44 203 56 261 0 1 100 465 
Âge en 6 

38 392 62 645 0 5 100 1041 40 à 59 ans 
60 à 69 ans 82 74 18 16 . . 100 90 
70 à 74 ans 73 21 27 8 . . 100 29 
75 ans et plus 88 11 12 2 . . 100 12 
Âge en 2 

38 392 62 645 0 5 100 1041 Moins de 60 ans 
60 ans et plus 80 106 20 26 . . 100 132 
Profession et catégorie sociale 

52 47 48 42 . . 100 89 Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise 
Cadre et profession intellectuelle supérieure 58 96 41 68 1 1 100 165 
Profession Intermédiaire 40 87 60 133 0 1 100 221 
Employé 34 99 66 191 0 1 100 291 
Ouvrier 33 85 66 171 0 1 100 257 
Personne au foyer 56 79 44 63 . . 100 143 
Autre inactif 30 1 70 2 . . 100 3 
Profession et catégorie sociale détaillée 

52 47 48 42 . . 100 89 Agriculteur exploitant, artisan, commerçant, chef entreprise 
Cadre, profession libérale 58 96 41 68 1 1 100 165 
Profession intermédiaire 40 87 60 133 0 1 100 221 
Employé 34 99 66 191 0 1 100 291 
Ouvrier 33 85 66 171 0 1 100 257 
Au foyer 56 79 44 63 . . 100 143 
Autre inactif 30 1 70 2 . . 100 3 
Niveau de vie du foyer 

35 106 65 200 . . 100 306 Bas revenus 
Classes moyennes inférieures 36 113 64 203 0 1 100 317 
Classes moyennes supérieures 45 129 55 157 0 1 100 287 
Hauts revenus 59 141 41 98 0 1 100 240 
Diplôme 

49 51 51 53 . . 100 104 Non diplômé 
BEPC 41 233 59 334 0 3 100 569 
BAC 40 67 60 100 . . 100 167 
Diplômé du supérieur 44 146 55 184 1 2 100 332 
Age x diplôme 

37 219 63 372 0 3 100 593 30-59 ans diplôme inférieur au bac 
30-59 ans diplôme bac et + 39 173 61 273 0 2 100 448 
60 ans et + diplôme inférieur au bac 81 66 19 15 . . 100 81 
60 ans et + diplôme bac et + 80 41 20 10 . . 100 51 
Taille d'agglomération 

39 120 61 187 0 1 100 308 Communes rurales 
2 000 à 20 000 habitants 43 86 56 112 1 2 100 200 
20 000 à 100 000 habitants 43 76 57 100 1 1 100 177 
Plus de 100 000 habitants 45 142 55 171 . . 100 313 
Agglomération parisienne 43 75 57 100 . . 100 175 
ENSEMBLE DE LA POPULATION 42 498 57 671 0 5 100 1173 
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Tableau A 55 

 

Avez-vous préparé la gestion 
de votre budget une fois à la 

retraite ? 
TOTAL Oui Non [Nsp] 

% N % N % N % N 
Sexe 

25 179 70 497 5 32 100 708 Homme 
Femme 24 109 75 347 2 8 100 465 
Âge en 6 

20 208 76 793 4 40 100 1041 40 à 59 ans 
60 à 69 ans 65 59 35 32 . . 100 90 
70 à 74 ans 52 15 48 14 . . 100 29 
75 ans et plus 58 7 42 5 . . 100 12 
Âge en 2 

20 208 76 793 4 40 100 1041 Moins de 60 ans 
60 ans et plus 61 81 39 51 . . 100 132 
Profession et catégorie sociale 

44 39 54 48 2 2 100 89 Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise 
Cadre et profession intellectuelle supérieure 41 68 57 94 2 3 100 165 
Profession Intermédiaire 19 41 77 171 4 9 100 221 
Employé 20 58 76 223 4 11 100 291 
Ouvrier 15 39 80 207 4 11 100 257 
Personne au foyer 28 40 70 100 2 2 100 143 
Autre inactif 30 1 44 2 26 1 100 3 
Profession et catégorie sociale détaillée 

44 39 54 48 2 2 100 89 Agriculteur exploitant, artisan, commerçant, chef entreprise 
Cadre, profession libérale 41 68 57 94 2 3 100 165 
Profession intermédiaire 19 41 77 171 4 9 100 221 
Employé 20 58 76 223 4 11 100 291 
Ouvrier 15 39 80 207 4 11 100 257 
Au foyer 28 40 70 100 2 2 100 143 
Autre inactif 30 1 44 2 26 1 100 3 
Niveau de vie du foyer 

14 41 82 252 4 12 100 306 Bas revenus 
Classes moyennes inférieures 24 75 73 230 4 12 100 317 
Classes moyennes supérieures 24 69 73 209 3 10 100 287 
Hauts revenus 41 98 57 137 2 5 100 240 
Diplôme 

27 28 68 71 4 5 100 104 Non diplômé 
BEPC 24 134 73 416 3 19 100 569 
BAC 18 31 79 132 3 5 100 167 
Diplômé du supérieur 29 95 68 226 3 11 100 332 
Age x diplôme 

20 118 76 451 4 24 100 593 30-59 ans diplôme inférieur au bac 
30-59 ans diplôme bac et + 20 91 76 342 4 16 100 448 
60 ans et + diplôme inférieur au bac 56 45 44 35 . . 100 81 
60 ans et + diplôme bac et + 70 36 30 15 . . 100 51 
Taille d'agglomération 

26 79 72 221 3 8 100 308 Communes rurales 
2 000 à 20 000 habitants 20 41 76 152 4 8 100 200 
20 000 à 100 000 habitants 26 46 71 125 3 6 100 177 
Plus de 100 000 habitants 24 76 71 223 5 14 100 313 
Agglomération parisienne 27 47 70 123 2 4 100 175 
ENSEMBLE DE LA POPULATION 25 289 72 844 3 40 100 1173 
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Tableau A 56 

 

Avez-vous recherché des 
informations sur 

l'organisation de votre temps 
libre ? 

TOTAL Oui Non [Nsp] 
% N % N % N % N 

Sexe 
26 186 73 517 1 5 100 708 Homme 

Femme 27 124 73 338 1 4 100 465 
Âge en 6 

22 224 78 810 1 8 100 1041 40 à 59 ans 
60 à 69 ans 62 56 38 34 . . 100 90 
70 à 74 ans 71 21 29 8 . . 100 29 
75 ans et plus 70 9 20 2 10 1 100 12 
Âge en 2 

22 224 78 810 1 8 100 1041 Moins de 60 ans 
60 ans et plus 65 85 34 45 1 1 100 132 
Profession et catégorie sociale 

27 24 72 64 1 1 100 89 Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise 
Cadre et profession intellectuelle supérieure 35 57 65 107 1 1 100 165 
Profession Intermédiaire 18 41 81 179 0 1 100 221 
Employé 21 63 77 225 1 4 100 291 
Ouvrier 23 60 76 196 0 1 100 257 
Personne au foyer 44 62 55 79 1 1 100 143 
Autre inactif 21 1 79 3 . . 100 3 
Profession et catégorie sociale détaillée 

27 24 72 64 1 1 100 89 Agriculteur exploitant, artisan, commerçant, chef entreprise 
Cadre, profession libérale 35 57 65 107 1 1 100 165 
Profession intermédiaire 18 41 81 179 0 1 100 221 
Employé 21 63 77 225 1 4 100 291 
Ouvrier 23 60 76 196 0 1 100 257 
Au foyer 44 62 55 79 1 1 100 143 
Autre inactif 21 1 79 3 . . 100 3 
Niveau de vie du foyer 

25 77 74 227 1 3 100 306 Bas revenus 
Classes moyennes inférieures 22 71 77 244 1 2 100 317 
Classes moyennes supérieures 25 72 74 214 0 1 100 287 
Hauts revenus 35 83 65 155 1 2 100 240 
Diplôme 

38 39 60 63 2 2 100 104 Non diplômé 
BEPC 25 144 74 422 1 4 100 569 
BAC 27 45 73 122 0 0 100 167 
Diplômé du supérieur 25 82 74 247 1 3 100 332 
Age x diplôme 

21 127 78 461 1 5 100 593 30-59 ans diplôme inférieur au bac 
30-59 ans diplôme bac et + 22 97 78 348 1 3 100 448 
60 ans et + diplôme inférieur au bac 69 56 30 24 2 1 100 81 
60 ans et + diplôme bac et + 59 30 41 21 . . 100 51 
Taille d'agglomération 

24 73 76 233 1 2 100 308 Communes rurales 
2 000 à 20 000 habitants 29 57 70 140 1 3 100 200 
20 000 à 100 000 habitants 30 53 69 122 1 2 100 177 
Plus de 100 000 habitants 26 82 73 230 0 1 100 313 
Agglomération parisienne 25 44 74 130 1 1 100 175 
ENSEMBLE DE LA POPULATION 26 309 73 855 1 9 100 1173 
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Tableau A 57 

 

Avez-vous préparé 
l'organisation de votre temps 

libre ? 
TOTAL Oui Non [Nsp] 

% N % N % N % N 
Sexe 

17 118 78 552 5 39 100 708 Homme 
Femme 14 65 83 386 3 13 100 465 
Âge en 6 

14 141 82 855 4 46 100 1041 40 à 59 ans 
60 à 69 ans 30 27 70 63 . . 100 90 
70 à 74 ans 37 11 46 13 18 5 100 29 
75 ans et plus 36 4 54 7 10 1 100 12 
Âge en 2 

14 141 82 855 4 46 100 1041 Moins de 60 ans 
60 ans et plus 32 42 63 83 5 6 100 132 
Profession et catégorie sociale 

24 21 75 66 2 1 100 89 Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise 
Cadre et profession intellectuelle supérieure 24 40 73 121 2 4 100 165 
Profession Intermédiaire 12 27 84 185 4 9 100 221 
Employé 10 31 85 247 5 14 100 291 
Ouvrier 14 37 81 207 5 13 100 257 
Personne au foyer 17 24 76 109 7 10 100 143 
Autre inactif 30 1 44 2 26 1 100 3 
Profession et catégorie sociale détaillée 

24 21 75 66 2 1 100 89 Agriculteur exploitant, artisan, commerçant, chef entreprise 
Cadre, profession libérale 24 40 73 121 2 4 100 165 
Profession intermédiaire 12 27 84 185 4 9 100 221 
Employé 10 31 85 247 5 14 100 291 
Ouvrier 14 37 81 207 5 13 100 257 
Au foyer 17 24 76 109 7 10 100 143 
Autre inactif 30 1 44 2 26 1 100 3 
Niveau de vie du foyer 

11 33 83 255 6 18 100 306 Bas revenus 
Classes moyennes inférieures 18 56 77 244 5 17 100 317 
Classes moyennes supérieures 14 40 83 238 3 10 100 287 
Hauts revenus 22 52 76 182 2 6 100 240 
Diplôme 

11 11 81 84 8 9 100 104 Non diplômé 
BEPC 14 81 81 461 5 28 100 569 
BAC 16 27 81 135 3 6 100 167 
Diplômé du supérieur 19 64 78 258 3 10 100 332 
Age x diplôme 

12 73 82 489 5 32 100 593 30-59 ans diplôme inférieur au bac 
30-59 ans diplôme bac et + 15 68 82 366 3 14 100 448 
60 ans et + diplôme inférieur au bac 25 20 69 56 6 5 100 81 
60 ans et + diplôme bac et + 44 22 53 27 3 2 100 51 
Taille d'agglomération 

13 41 82 254 4 13 100 308 Communes rurales 
2 000 à 20 000 habitants 19 37 78 157 3 6 100 200 
20 000 à 100 000 habitants 19 33 77 136 4 8 100 177 
Plus de 100 000 habitants 14 44 79 247 7 21 100 313 
Agglomération parisienne 16 27 82 144 2 4 100 175 
ENSEMBLE DE LA POPULATION 16 183 80 938 4 52 100 1173 
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Tableau A 58 

 

Avez-vous recherché des 
informations sur la gestion 
des changements d'ordre 

administratif ? 
TOTAL Oui Non [Nsp] 

% N % N % N % N 
Sexe 

25 180 74 521 1 8 100 708 Homme 
Femme 28 129 71 330 1 6 100 465 
Âge en 6 

21 223 78 811 1 8 100 1041 40 à 59 ans 
60 à 69 ans 60 54 35 32 5 4 100 90 
70 à 74 ans 76 22 24 7 . . 100 29 
75 ans et plus 78 9 12 2 10 1 100 12 
Âge en 2 

21 223 78 811 1 8 100 1041 Moins de 60 ans 
60 ans et plus 65 86 31 41 4 6 100 132 
Profession et catégorie sociale 

39 35 59 52 2 2 100 89 Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise 
Cadre et profession intellectuelle supérieure 36 59 64 105 1 1 100 165 
Profession Intermédiaire 17 38 82 182 0 1 100 221 
Employé 22 63 77 225 1 3 100 291 
Ouvrier 19 49 80 207 0 1 100 257 
Personne au foyer 43 61 53 76 4 6 100 143 
Autre inactif . . 100 3 . . 100 3 
Profession et catégorie sociale détaillée 

39 35 59 52 2 2 100 89 Agriculteur exploitant, artisan, commerçant, chef entreprise 
Cadre, profession libérale 36 59 64 105 1 1 100 165 
Profession intermédiaire 17 38 82 182 0 1 100 221 
Employé 22 63 77 225 1 3 100 291 
Ouvrier 19 49 80 207 0 1 100 257 
Au foyer 43 61 53 76 4 6 100 143 
Autre inactif . . 100 3 . . 100 3 
Niveau de vie du foyer 

22 67 77 236 1 3 100 306 Bas revenus 
Classes moyennes inférieures 27 86 71 227 1 5 100 317 
Classes moyennes supérieures 24 69 75 215 1 4 100 287 
Hauts revenus 33 80 66 158 1 2 100 240 
Diplôme 

33 34 65 68 2 2 100 104 Non diplômé 
BEPC 24 136 75 427 1 7 100 569 
BAC 27 46 72 121 0 0 100 167 
Diplômé du supérieur 28 93 71 235 1 4 100 332 
Age x diplôme 

20 119 79 470 1 4 100 593 30-59 ans diplôme inférieur au bac 
30-59 ans diplôme bac et + 23 103 76 340 1 4 100 448 
60 ans et + diplôme inférieur au bac 62 50 31 25 7 6 100 81 
60 ans et + diplôme bac et + 69 35 31 16 . . 100 51 
Taille d'agglomération 

23 71 76 233 1 3 100 308 Communes rurales 
2 000 à 20 000 habitants 28 55 71 142 1 3 100 200 
20 000 à 100 000 habitants 28 50 70 124 1 2 100 177 
Plus de 100 000 habitants 30 93 69 217 1 3 100 313 
Agglomération parisienne 22 39 77 134 1 2 100 175 
ENSEMBLE DE LA POPULATION 26 308 73 851 1 13 100 1173 
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Tableau A 59 

 

Avez-vous préparé la gestion 
des changements d'ordre 

administratif ? 
TOTAL Oui Non [Nsp] 

% N % N % N % N 
Sexe 

17 118 78 553 5 37 100 708 Homme 
Femme 17 79 79 369 3 16 100 465 
Âge en 6 

12 129 83 866 4 46 100 1041 40 à 59 ans 
60 à 69 ans 50 45 45 41 5 4 100 90 
70 à 74 ans 47 14 48 14 6 2 100 29 
75 ans et plus 78 9 12 2 10 1 100 12 
Âge en 2 

12 129 83 866 4 46 100 1041 Moins de 60 ans 
60 ans et plus 52 68 43 56 5 7 100 132 
Profession et catégorie sociale 

30 26 65 58 5 4 100 89 Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise 
Cadre et profession intellectuelle supérieure 25 42 73 121 1 2 100 165 
Profession Intermédiaire 14 31 82 181 4 9 100 221 
Employé 12 36 82 238 6 17 100 291 
Ouvrier 10 25 85 219 5 13 100 257 
Personne au foyer 23 33 71 102 6 8 100 143 
Autre inactif 43 1 57 2 . . 100 3 
Profession et catégorie sociale détaillée 

30 26 65 58 5 4 100 89 Agriculteur exploitant, artisan, commerçant, chef entreprise 
Cadre, profession libérale 25 42 73 121 1 2 100 165 
Profession intermédiaire 14 31 82 181 4 9 100 221 
Employé 12 36 82 238 6 17 100 291 
Ouvrier 10 25 85 219 5 13 100 257 
Au foyer 23 33 71 102 6 8 100 143 
Autre inactif 43 1 57 2 . . 100 3 
Niveau de vie du foyer 

11 32 84 258 5 16 100 306 Bas revenus 
Classes moyennes inférieures 21 67 73 231 6 19 100 317 
Classes moyennes supérieures 14 40 82 236 4 11 100 287 
Hauts revenus 23 55 74 179 3 6 100 240 
Diplôme 

25 26 70 73 5 6 100 104 Non diplômé 
BEPC 15 84 80 454 5 31 100 569 
BAC 15 26 82 137 3 4 100 167 
Diplômé du supérieur 19 62 78 258 4 12 100 332 
Age x diplôme 

12 72 83 491 5 30 100 593 30-59 ans diplôme inférieur au bac 
30-59 ans diplôme bac et + 13 57 84 375 4 16 100 448 
60 ans et + diplôme inférieur au bac 46 37 45 36 9 7 100 81 
60 ans et + diplôme bac et + 61 31 39 20 . . 100 51 
Taille d'agglomération 

14 43 82 251 5 14 100 308 Communes rurales 
2 000 à 20 000 habitants 16 33 80 160 4 8 100 200 
20 000 à 100 000 habitants 19 34 76 135 5 8 100 177 
Plus de 100 000 habitants 19 59 76 237 6 17 100 313 
Agglomération parisienne 17 29 80 140 3 6 100 175 
ENSEMBLE DE LA POPULATION 17 198 79 922 5 53 100 1173 
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Tableau A 60 

 

Avez-vous recherché des 
informations sur un éventuel 

déménagement ? 
TOTAL Oui Non [Nsp] 

% N % N % N % N 
Sexe 

24 168 75 531 1 9 100 708 Homme 
Femme 26 120 73 339 1 6 100 465 
Âge en 6 

22 228 77 803 1 10 100 1041 40 à 59 ans 
60 à 69 ans 39 35 57 51 5 4 100 90 
70 à 74 ans 54 16 46 13 . . 100 29 
75 ans et plus 80 10 20 2 . . 100 12 
Âge en 2 

22 228 77 803 1 10 100 1041 Moins de 60 ans 
60 ans et plus 46 61 51 67 3 4 100 132 
Profession et catégorie sociale 

22 20 74 66 4 3 100 89 Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise 
Cadre et profession intellectuelle supérieure 29 48 70 116 0 1 100 165 
Profession Intermédiaire 23 50 77 169 0 1 100 221 
Employé 20 59 78 228 1 4 100 291 
Ouvrier 19 49 81 207 0 1 100 257 
Personne au foyer 42 59 55 79 3 4 100 143 
Autre inactif 46 2 54 2 . . 100 3 
Profession et catégorie sociale détaillée 

22 20 74 66 4 3 100 89 Agriculteur exploitant, artisan, commerçant, chef entreprise 
Cadre, profession libérale 29 48 70 116 0 1 100 165 
Profession intermédiaire 23 50 77 169 0 1 100 221 
Employé 20 59 78 228 1 4 100 291 
Ouvrier 19 49 81 207 0 1 100 257 
Au foyer 42 59 55 79 3 4 100 143 
Autre inactif 46 2 54 2 . . 100 3 
Niveau de vie du foyer 

22 68 76 233 2 5 100 306 Bas revenus 
Classes moyennes inférieures 23 73 75 239 2 6 100 317 
Classes moyennes supérieures 25 72 74 214 1 2 100 287 
Hauts revenus 30 73 69 166 0 1 100 240 
Diplôme 

26 27 72 75 2 2 100 104 Non diplômé 
BEPC 24 137 75 424 2 9 100 569 
BAC 30 50 70 117 0 0 100 167 
Diplômé du supérieur 22 74 76 254 1 4 100 332 
Age x diplôme 

21 123 78 464 1 6 100 593 30-59 ans diplôme inférieur au bac 
30-59 ans diplôme bac et + 23 105 76 339 1 4 100 448 
60 ans et + diplôme inférieur au bac 51 41 44 35 5 4 100 81 
60 ans et + diplôme bac et + 38 19 62 32 . . 100 51 
Taille d'agglomération 

24 73 74 229 2 5 100 308 Communes rurales 
2 000 à 20 000 habitants 25 49 75 150 0 0 100 200 
20 000 à 100 000 habitants 24 42 75 132 1 2 100 177 
Plus de 100 000 habitants 23 73 76 237 1 4 100 313 
Agglomération parisienne 29 51 69 121 2 3 100 175 
ENSEMBLE DE LA POPULATION 25 288 74 870 1 15 100 1173 
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Tableau A 61 

 

Avez-vous préparé un 
éventuel déménagement ? 

TOTAL Oui Non [Nsp] 
% N % N % N % N 

Sexe 
9 61 85 605 6 42 100 708 Homme 

Femme 9 43 88 408 3 14 100 465 
Âge en 6 

8 82 88 913 4 46 100 1041 40 à 59 ans 
60 à 69 ans 9 8 84 76 7 6 100 90 
70 à 74 ans 30 9 58 17 12 3 100 29 
75 ans et plus 41 5 59 7 . . 100 12 
Âge en 2 

8 82 88 913 4 46 100 1041 Moins de 60 ans 
60 ans et plus 17 22 76 100 8 10 100 132 
Profession et catégorie sociale 

7 6 86 76 7 6 100 89 Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise 
Cadre et profession intellectuelle supérieure 12 20 87 143 2 3 100 165 
Profession Intermédiaire 6 13 90 199 4 8 100 221 
Employé 4 13 90 261 6 17 100 291 
Ouvrier 8 21 86 221 6 15 100 257 
Personne au foyer 20 28 76 109 4 6 100 143 
Autre inactif 46 2 28 1 26 1 100 3 
Profession et catégorie sociale détaillée 

7 6 86 76 7 6 100 89 Agriculteur exploitant, artisan, commerçant, chef entreprise 
Cadre, profession libérale 12 20 87 143 2 3 100 165 
Profession intermédiaire 6 13 90 199 4 8 100 221 
Employé 4 13 90 261 6 17 100 291 
Ouvrier 8 21 86 221 6 15 100 257 
Au foyer 20 28 76 109 4 6 100 143 
Autre inactif 46 2 28 1 26 1 100 3 
Niveau de vie du foyer 

9 28 86 262 5 16 100 306 Bas revenus 
Classes moyennes inférieures 9 29 85 269 6 19 100 317 
Classes moyennes supérieures 7 19 89 255 5 13 100 287 
Hauts revenus 11 26 87 208 3 6 100 240 
Diplôme 

8 8 87 91 5 6 100 104 Non diplômé 
BEPC 9 53 84 480 6 36 100 569 
BAC 8 14 89 148 3 5 100 167 
Diplômé du supérieur 9 28 88 294 3 10 100 332 
Age x diplôme 

8 49 86 513 5 31 100 593 30-59 ans diplôme inférieur au bac 
30-59 ans diplôme bac et + 7 33 89 401 3 15 100 448 
60 ans et + diplôme inférieur au bac 16 13 72 58 12 10 100 81 
60 ans et + diplôme bac et + 19 10 81 41 . . 100 51 
Taille d'agglomération 

7 22 88 272 4 13 100 308 Communes rurales 
2 000 à 20 000 habitants 11 22 87 173 3 5 100 200 
20 000 à 100 000 habitants 12 22 83 147 4 8 100 177 
Plus de 100 000 habitants 7 22 86 270 7 22 100 313 
Agglomération parisienne 9 16 86 150 5 8 100 175 
ENSEMBLE DE LA POPULATION 9 104 86 1013 5 56 100 1173 
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Tableau A 62 

 

Avez-vous recherché des 
informations sur 

l'aménagement et 
l'adaptation de votre 

logement au vieillissement ? 
TOTAL Oui Non [Nsp] 

% N % N % N % N 
Sexe 

17 118 82 578 2 12 100 708 Homme 
Femme 22 104 76 354 1 6 100 465 
Âge en 6 

15 157 84 872 1 13 100 1041 40 à 59 ans 
60 à 69 ans 43 39 53 48 5 4 100 90 
70 à 74 ans 61 18 39 11 . . 100 29 
75 ans et plus 78 9 12 2 10 1 100 12 
Âge en 2 

15 157 84 872 1 13 100 1041 Moins de 60 ans 
60 ans et plus 50 66 46 60 4 6 100 132 
Profession et catégorie sociale 

32 29 64 57 4 3 100 89 Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise 
Cadre et profession intellectuelle supérieure 22 36 78 129 0 1 100 165 
Profession Intermédiaire 10 23 89 197 0 1 100 221 
Employé 14 41 84 245 2 5 100 291 
Ouvrier 12 32 87 223 1 2 100 257 
Personne au foyer 42 60 54 77 4 6 100 143 
Autre inactif 47 2 53 2 . . 100 3 
Profession et catégorie sociale détaillée 

32 29 64 57 4 3 100 89 Agriculteur exploitant, artisan, commerçant, chef entreprise 
Cadre, profession libérale 22 36 78 129 0 1 100 165 
Profession intermédiaire 10 23 89 197 0 1 100 221 
Employé 14 41 84 245 2 5 100 291 
Ouvrier 12 32 87 223 1 2 100 257 
Au foyer 42 60 54 77 4 6 100 143 
Autre inactif 47 2 53 2 . . 100 3 
Niveau de vie du foyer 

16 48 82 252 2 6 100 306 Bas revenus 
Classes moyennes inférieures 19 60 79 250 2 7 100 317 
Classes moyennes supérieures 19 54 80 230 1 4 100 287 
Hauts revenus 25 60 75 179 0 1 100 240 
Diplôme 

27 28 70 73 3 3 100 104 Non diplômé 
BEPC 19 108 79 450 2 11 100 569 
BAC 18 30 82 137 . . 100 167 
Diplômé du supérieur 17 56 82 272 1 4 100 332 
Age x diplôme 

15 87 84 497 2 9 100 593 30-59 ans diplôme inférieur au bac 
30-59 ans diplôme bac et + 16 70 84 374 1 4 100 448 
60 ans et + diplôme inférieur au bac 62 50 31 25 7 6 100 81 
60 ans et + diplôme bac et + 31 16 69 35 . . 100 51 
Taille d'agglomération 

20 60 78 241 2 6 100 308 Communes rurales 
2 000 à 20 000 habitants 20 40 79 159 1 1 100 200 
20 000 à 100 000 habitants 20 35 78 139 2 3 100 177 
Plus de 100 000 habitants 19 60 80 250 1 4 100 313 
Agglomération parisienne 16 28 82 144 2 3 100 175 
ENSEMBLE DE LA POPULATION 19 223 79 932 2 18 100 1173 
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Tableau A 63 

 

Avez-vous préparé 
l'aménagement et 

l'adaptation de votre 
logement au vieillissement ? 

TOTAL Oui Non [Nsp] 
% N % N % N % N 

Sexe 
11 80 83 586 6 41 100 708 Homme 

Femme 10 46 87 403 4 16 100 465 
Âge en 6 

10 100 85 890 5 51 100 1041 40 à 59 ans 
60 à 69 ans 17 16 77 70 6 5 100 90 
70 à 74 ans 23 7 77 22 . . 100 29 
75 ans et plus 31 4 58 7 10 1 100 12 
Âge en 2 

10 100 85 890 5 51 100 1041 Moins de 60 ans 
60 ans et plus 20 26 75 99 5 6 100 132 
Profession et catégorie sociale 

24 21 72 64 5 4 100 89 Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise 
Cadre et profession intellectuelle supérieure 16 26 83 136 2 3 100 165 
Profession Intermédiaire 5 10 90 199 5 12 100 221 
Employé 9 28 86 251 4 13 100 291 
Ouvrier 6 16 87 225 6 17 100 257 
Personne au foyer 16 24 77 110 7 10 100 143 
Autre inactif 47 2 53 2 . . 100 3 
Profession et catégorie sociale détaillée 

24 21 72 64 5 4 100 89 Agriculteur exploitant, artisan, commerçant, chef entreprise 
Cadre, profession libérale 16 26 83 136 2 3 100 165 
Profession intermédiaire 5 10 90 199 5 12 100 221 
Employé 9 28 86 251 4 13 100 291 
Ouvrier 6 16 87 225 6 17 100 257 
Au foyer 16 24 77 110 7 10 100 143 
Autre inactif 47 2 53 2 . . 100 3 
Niveau de vie du foyer 

8 24 87 266 5 15 100 306 Bas revenus 
Classes moyennes inférieures 12 38 83 262 6 18 100 317 
Classes moyennes supérieures 9 25 85 245 6 17 100 287 
Hauts revenus 16 39 81 195 3 6 100 240 
Diplôme 

12 12 83 86 6 6 100 104 Non diplômé 
BEPC 11 61 83 473 6 35 100 569 
BAC 10 17 86 144 4 6 100 167 
Diplômé du supérieur 11 36 86 286 3 10 100 332 
Age x diplôme 

10 59 84 499 6 36 100 593 30-59 ans diplôme inférieur au bac 
30-59 ans diplôme bac et + 9 41 87 391 3 16 100 448 
60 ans et + diplôme inférieur au bac 18 14 75 61 7 6 100 81 
60 ans et + diplôme bac et + 23 12 75 38 2 1 100 51 
Taille d'agglomération 

11 33 84 259 5 16 100 308 Communes rurales 
2 000 à 20 000 habitants 12 24 84 169 4 8 100 200 
20 000 à 100 000 habitants 10 18 85 150 5 9 100 177 
Plus de 100 000 habitants 9 29 85 266 6 18 100 313 
Agglomération parisienne 13 22 83 145 4 7 100 175 
ENSEMBLE DE LA POPULATION 11 126 84 989 5 58 100 1173 
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Tableau A 64 

 

Intérêt pour une 
information 
relative à 

l’entretien de la 
mémoire 

TOTAL Oui Non 
% N % N % N 

Sexe 
48 700 52 757 100 1457 Homme 

Femme 53 839 47 754 100 1593 
Âge en 6 

48 210 52 224 100 434 Moins de 25 ans 
25 à 39 ans 42 257 58 358 100 614 
40 à 59 ans 50 553 50 549 100 1102 
60 à 69 ans 54 230 46 193 100 424 
70 à 74 ans 60 204 40 135 100 339 
75 ans et plus 62 85 38 52 100 137 
Âge en 2 

47 1019 53 1131 100 2150 Moins de 60 ans 
60 ans et plus 58 520 42 380 100 900 
Profession et catégorie sociale 

60 80 40 53 100 133 Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise 
Cadre et profession intellectuelle supérieure 49 136 51 139 100 274 
Profession Intermédiaire 51 219 49 213 100 431 
Employé 45 228 55 280 100 508 
Ouvrier 43 173 57 226 100 399 
Personne au foyer 46 99 54 119 100 218 
Retraité 58 456 42 327 100 784 
Autre inactif 49 148 51 154 100 302 
Profession et catégorie sociale détaillée 

60 80 40 53 100 133 Agriculteur exploitant, artisan, commerçant, chef entreprise 
Cadre, profession libérale 49 136 51 139 100 274 
Profession intermédiaire 51 219 49 213 100 431 
Employé 45 228 55 280 100 508 
Ouvrier 43 173 57 226 100 399 
Au foyer 46 99 54 119 100 218 
Retraité, ancien PCS + 59 276 41 191 100 467 
Retraité, ancien PCS - 57 181 43 136 100 317 
Autre inactif 49 148 51 154 100 302 
Niveau de vie du foyer 

45 349 55 434 100 782 Bas revenus 
Classes moyennes inférieures 52 414 48 386 100 800 
Classes moyennes supérieures 53 417 47 370 100 787 
Hauts revenus 55 333 45 277 100 610 
Diplôme 

44 122 56 155 100 277 Non diplômé 
BEPC 49 693 51 720 100 1413 
BAC 50 222 50 224 100 446 
Diplômé du supérieur 55 503 45 412 100 914 
Age x diplôme 

37 109 63 184 100 293 Moins de 30 ans diplôme inférieur au bac 
Moins de 30 ans diplôme bac et + 50 186 50 186 100 372 
30-59 ans diplôme inférieur au bac 46 337 54 392 100 729 
30-59 ans diplôme bac et + 51 387 49 369 100 756 
60 ans et + diplôme inférieur au bac 55 368 45 300 100 668 
60 ans et + diplôme bac et + 65 152 35 80 100 232 
Taille d'agglomération 

47 367 53 410 100 777 Communes rurales 
2 000 à 20 000 habitants 51 265 49 258 100 522 
20 000 à 100 000 habitants 55 227 45 188 100 415 
Plus de 100 000 habitants 50 428 50 422 100 850 
Agglomération parisienne 52 251 48 234 100 485 
ENSEMBLE DE LA POPULATION 50 1539 50 1511 100 3050 
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Tableau A 65 

 

Intérêt pour une 
information 
relative aux 
démarches à 

réaliser concernant 
les droits 

TOTAL Oui Non 
% N % N % N 

Sexe 
37 539 63 919 100 1457 Homme 

Femme 41 653 59 939 100 1593 
Âge en 6 

38 165 62 269 100 434 Moins de 25 ans 
25 à 39 ans 37 225 63 390 100 614 
40 à 59 ans 46 511 54 591 100 1102 
60 à 69 ans 36 153 64 271 100 424 
70 à 74 ans 30 103 70 236 100 339 
75 ans et plus 25 35 75 102 100 137 
Âge en 2 

42 901 58 1249 100 2150 Moins de 60 ans 
60 ans et plus 32 291 68 609 100 900 
Profession et catégorie sociale 

42 55 58 78 100 133 Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise 
Cadre et profession intellectuelle supérieure 40 111 60 164 100 274 
Profession Intermédiaire 44 190 56 242 100 431 
Employé 46 233 54 275 100 508 
Ouvrier 44 176 56 223 100 399 
Personne au foyer 36 78 64 140 100 218 
Retraité 31 240 69 544 100 784 
Autre inactif 36 109 64 193 100 302 
Profession et catégorie sociale détaillée 

42 55 58 78 100 133 Agriculteur exploitant, artisan, commerçant, chef entreprise 
Cadre, profession libérale 40 111 60 164 100 274 
Profession intermédiaire 44 190 56 242 100 431 
Employé 46 233 54 275 100 508 
Ouvrier 44 176 56 223 100 399 
Au foyer 36 78 64 140 100 218 
Retraité, ancien PCS + 25 118 75 349 100 467 
Retraité, ancien PCS - 38 122 62 195 100 317 
Autre inactif 36 109 64 193 100 302 
Niveau de vie du foyer 

42 331 58 451 100 782 Bas revenus 
Classes moyennes inférieures 43 342 57 459 100 800 
Classes moyennes supérieures 38 297 62 490 100 787 
Hauts revenus 32 197 68 413 100 610 
Diplôme 

35 98 65 179 100 277 Non diplômé 
BEPC 40 566 60 847 100 1413 
BAC 41 183 59 262 100 446 
Diplômé du supérieur 38 345 62 569 100 914 
Age x diplôme 

34 99 66 194 100 293 Moins de 30 ans diplôme inférieur au bac 
Moins de 30 ans diplôme bac et + 41 154 59 218 100 372 
30-59 ans diplôme inférieur au bac 46 333 54 396 100 729 
30-59 ans diplôme bac et + 42 315 58 441 100 756 
60 ans et + diplôme inférieur au bac 35 232 65 436 100 668 
60 ans et + diplôme bac et + 25 59 75 173 100 232 
Taille d'agglomération 

41 320 59 457 100 777 Communes rurales 
2 000 à 20 000 habitants 40 210 60 312 100 522 
20 000 à 100 000 habitants 40 165 60 250 100 415 
Plus de 100 000 habitants 36 304 64 546 100 850 
Agglomération parisienne 40 193 60 293 100 485 
ENSEMBLE DE LA POPULATION 39 1192 61 1858 100 3050 
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Tableau A 66 

 

Intérêt pour une 
information relative 
à la prévention des 

maladies 
TOTAL Oui Non 

% N % N % N 
Sexe 

37 533 63 924 100 1457 Homme 
Femme 37 587 63 1005 100 1593 
Âge en 6 

44 190 56 244 100 434 Moins de 25 ans 
25 à 39 ans 40 248 60 366 100 614 
40 à 59 ans 34 377 66 725 100 1102 
60 à 69 ans 30 128 70 296 100 424 
70 à 74 ans 38 129 62 209 100 339 
75 ans et plus 36 49 64 88 100 137 
Âge en 2 

38 815 62 1335 100 2150 Moins de 60 ans 
60 ans et plus 34 306 66 594 100 900 
Profession et catégorie sociale 

43 57 57 76 100 133 Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise 
Cadre et profession intellectuelle supérieure 31 85 69 190 100 274 
Profession Intermédiaire 39 168 61 263 100 431 
Employé 38 192 62 316 100 508 
Ouvrier 34 137 66 262 100 399 
Personne au foyer 40 86 60 132 100 218 
Retraité 34 267 66 517 100 784 
Autre inactif 43 129 57 173 100 302 
Profession et catégorie sociale détaillée 

43 57 57 76 100 133 Agriculteur exploitant, artisan, commerçant, chef entreprise 
Cadre, profession libérale 31 85 69 190 100 274 
Profession intermédiaire 39 168 61 263 100 431 
Employé 38 192 62 316 100 508 
Ouvrier 34 137 66 262 100 399 
Au foyer 40 86 60 132 100 218 
Retraité, ancien PCS + 37 172 63 295 100 467 
Retraité, ancien PCS - 30 95 70 223 100 317 
Autre inactif 43 129 57 173 100 302 
Niveau de vie du foyer 

38 294 62 488 100 782 Bas revenus 
Classes moyennes inférieures 37 299 63 501 100 800 
Classes moyennes supérieures 36 284 64 503 100 787 
Hauts revenus 37 224 63 386 100 610 
Diplôme 

29 82 71 196 100 277 Non diplômé 
BEPC 36 503 64 910 100 1413 
BAC 36 161 64 285 100 446 
Diplômé du supérieur 41 376 59 539 100 914 
Age x diplôme 

43 126 57 167 100 293 Moins de 30 ans diplôme inférieur au bac 
Moins de 30 ans diplôme bac et + 42 158 58 214 100 372 
30-59 ans diplôme inférieur au bac 33 242 67 487 100 729 
30-59 ans diplôme bac et + 38 290 62 467 100 756 
60 ans et + diplôme inférieur au bac 32 217 68 451 100 668 
60 ans et + diplôme bac et + 38 89 62 143 100 232 
Taille d'agglomération 

35 275 65 502 100 777 Communes rurales 
2 000 à 20 000 habitants 40 208 60 314 100 522 
20 000 à 100 000 habitants 36 147 64 267 100 415 
Plus de 100 000 habitants 35 298 65 552 100 850 
Agglomération parisienne 40 192 60 293 100 485 
ENSEMBLE DE LA POPULATION 37 1121 63 1929 100 3050 
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Tableau A 67 

 

Intérêt pour une 
information relative 

aux vacances, 
sorties, séjours 

TOTAL Oui Non 
% N % N % N 

Sexe 
36 521 64 937 100 1457 Homme 

Femme 33 527 67 1066 100 1593 
Âge en 6 

34 147 66 287 100 434 Moins de 25 ans 
25 à 39 ans 34 207 66 407 100 614 
40 à 59 ans 37 405 63 696 100 1102 
60 à 69 ans 37 156 63 268 100 424 
70 à 74 ans 29 97 71 242 100 339 
75 ans et plus 25 34 75 103 100 137 
Âge en 2 

35 760 65 1390 100 2150 Moins de 60 ans 
60 ans et plus 32 287 68 612 100 900 
Profession et catégorie sociale 

30 40 70 93 100 133 Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise 
Cadre et profession intellectuelle supérieure 40 110 60 165 100 274 
Profession Intermédiaire 40 172 60 260 100 431 
Employé 36 185 64 323 100 508 
Ouvrier 34 135 66 264 100 399 
Personne au foyer 19 41 81 177 100 218 
Retraité 32 252 68 532 100 784 
Autre inactif 37 112 63 190 100 302 
Profession et catégorie sociale détaillée 

30 40 70 93 100 133 Agriculteur exploitant, artisan, commerçant, chef entreprise 
Cadre, profession libérale 40 110 60 165 100 274 
Profession intermédiaire 40 172 60 260 100 431 
Employé 36 185 64 323 100 508 
Ouvrier 34 135 66 264 100 399 
Au foyer 19 41 81 177 100 218 
Retraité, ancien PCS + 35 165 65 302 100 467 
Retraité, ancien PCS - 27 87 73 230 100 317 
Autre inactif 37 112 63 190 100 302 
Niveau de vie du foyer 

27 212 73 571 100 782 Bas revenus 
Classes moyennes inférieures 36 289 64 511 100 800 
Classes moyennes supérieures 35 273 65 514 100 787 
Hauts revenus 42 259 58 351 100 610 
Diplôme 

32 88 68 189 100 277 Non diplômé 
BEPC 34 477 66 936 100 1413 
BAC 35 154 65 292 100 446 
Diplômé du supérieur 36 328 64 586 100 914 
Age x diplôme 

30 89 70 204 100 293 Moins de 30 ans diplôme inférieur au bac 
Moins de 30 ans diplôme bac et + 35 129 65 243 100 372 
30-59 ans diplôme inférieur au bac 37 273 63 456 100 729 
30-59 ans diplôme bac et + 36 269 64 488 100 756 
60 ans et + diplôme inférieur au bac 30 203 70 465 100 668 
60 ans et + diplôme bac et + 36 84 64 148 100 232 
Taille d'agglomération 

32 248 68 529 100 777 Communes rurales 
2 000 à 20 000 habitants 30 157 70 366 100 522 
20 000 à 100 000 habitants 36 148 64 267 100 415 
Plus de 100 000 habitants 36 309 64 541 100 850 
Agglomération parisienne 38 186 62 300 100 485 
ENSEMBLE DE LA POPULATION 34 1047 66 2003 100 3050 
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Tableau A 68 

 

Intérêt pour une 
information 
relative aux 

activités 
physiques 

TOTAL Oui Non 
% N % N % N 

Sexe 
30 434 70 1023 100 1457 Homme 

Femme 27 428 73 1165 100 1593 
Âge en 6 

28 122 72 312 100 434 Moins de 25 ans 
25 à 39 ans 26 163 74 451 100 614 
40 à 59 ans 31 337 69 765 100 1102 
60 à 69 ans 29 122 71 302 100 424 
70 à 74 ans 25 86 75 253 100 339 
75 ans et plus 24 32 76 105 100 137 
Âge en 2 

29 622 71 1528 100 2150 Moins de 60 ans 
60 ans et plus 27 240 73 660 100 900 
Profession et catégorie sociale 

31 42 69 91 100 133 Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise 
Cadre et profession intellectuelle supérieure 23 63 77 211 100 274 
Profession Intermédiaire 32 137 68 295 100 431 
Employé 31 159 69 349 100 508 
Ouvrier 29 117 71 283 100 399 
Personne au foyer 22 49 78 170 100 218 
Retraité 27 214 73 569 100 784 
Autre inactif 27 81 73 221 100 302 
Profession et catégorie sociale détaillée 

31 42 69 91 100 133 Agriculteur exploitant, artisan, commerçant, chef entreprise 
Cadre, profession libérale 23 63 77 211 100 274 
Profession intermédiaire 32 137 68 295 100 431 
Employé 31 159 69 349 100 508 
Ouvrier 29 117 71 283 100 399 
Au foyer 22 49 78 170 100 218 
Retraité, ancien PCS + 30 138 70 329 100 467 
Retraité, ancien PCS - 24 76 76 241 100 317 
Autre inactif 27 81 73 221 100 302 
Niveau de vie du foyer 

26 203 74 580 100 782 Bas revenus 
Classes moyennes inférieures 28 220 72 580 100 800 
Classes moyennes supérieures 30 233 70 554 100 787 
Hauts revenus 32 195 68 415 100 610 
Diplôme 

27 74 73 203 100 277 Non diplômé 
BEPC 28 402 72 1011 100 1413 
BAC 29 131 71 315 100 446 
Diplômé du supérieur 28 256 72 659 100 914 
Age x diplôme 

28 82 72 211 100 293 Moins de 30 ans diplôme inférieur au bac 
Moins de 30 ans diplôme bac et + 25 94 75 277 100 372 
30-59 ans diplôme inférieur au bac 30 218 70 511 100 729 
30-59 ans diplôme bac et + 30 227 70 529 100 756 
60 ans et + diplôme inférieur au bac 26 175 74 493 100 668 
60 ans et + diplôme bac et + 28 65 72 167 100 232 
Taille d'agglomération 

27 214 73 564 100 777 Communes rurales 
2 000 à 20 000 habitants 28 144 72 379 100 522 
20 000 à 100 000 habitants 28 115 72 300 100 415 
Plus de 100 000 habitants 30 257 70 593 100 850 
Agglomération parisienne 27 132 73 353 100 485 
ENSEMBLE DE LA POPULATION 28 862 72 2188 100 3050 
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Tableau A 69 

 

Intérêt pour une 
information 

relative à l’habitat 
et au cadre de vie 

TOTAL Oui Non 
% N % N % N 

Sexe 
31 446 69 1011 100 1457 Homme 

Femme 24 389 76 1204 100 1593 
Âge en 6 

21 92 79 342 100 434 Moins de 25 ans 
25 à 39 ans 31 189 69 426 100 614 
40 à 59 ans 29 314 71 787 100 1102 
60 à 69 ans 28 118 72 306 100 424 
70 à 74 ans 26 87 74 252 100 339 
75 ans et plus 26 35 74 102 100 137 
Âge en 2 

28 596 72 1555 100 2150 Moins de 60 ans 
60 ans et plus 27 240 73 660 100 900 
Profession et catégorie sociale 

32 43 68 90 100 133 Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise 
Cadre et profession intellectuelle supérieure 26 71 74 203 100 274 
Profession Intermédiaire 24 103 76 328 100 431 
Employé 29 146 71 362 100 508 
Ouvrier 31 125 69 274 100 399 
Personne au foyer 28 60 72 158 100 218 
Retraité 28 221 72 562 100 784 
Autre inactif 22 66 78 236 100 302 
Profession et catégorie sociale détaillée 

32 43 68 90 100 133 Agriculteur exploitant, artisan, commerçant, chef entreprise 
Cadre, profession libérale 26 71 74 203 100 274 
Profession intermédiaire 24 103 76 328 100 431 
Employé 29 146 71 362 100 508 
Ouvrier 31 125 69 274 100 399 
Au foyer 28 60 72 158 100 218 
Retraité, ancien PCS + 31 143 69 324 100 467 
Retraité, ancien PCS - 25 78 75 239 100 317 
Autre inactif 22 66 78 236 100 302 
Niveau de vie du foyer 

30 238 70 544 100 782 Bas revenus 
Classes moyennes inférieures 29 228 71 572 100 800 
Classes moyennes supérieures 26 208 74 579 100 787 
Hauts revenus 25 152 75 458 100 610 
Diplôme 

31 87 69 190 100 277 Non diplômé 
BEPC 28 395 72 1018 100 1413 
BAC 27 120 73 326 100 446 
Diplômé du supérieur 26 234 74 681 100 914 
Age x diplôme 

22 64 78 229 100 293 Moins de 30 ans diplôme inférieur au bac 
Moins de 30 ans diplôme bac et + 26 97 74 275 100 372 
30-59 ans diplôme inférieur au bac 32 230 68 499 100 729 
30-59 ans diplôme bac et + 27 205 73 552 100 756 
60 ans et + diplôme inférieur au bac 28 188 72 480 100 668 
60 ans et + diplôme bac et + 22 52 78 180 100 232 
Taille d'agglomération 

29 223 71 555 100 777 Communes rurales 
2 000 à 20 000 habitants 30 154 70 368 100 522 
20 000 à 100 000 habitants 29 118 71 297 100 415 
Plus de 100 000 habitants 26 217 74 633 100 850 
Agglomération parisienne 25 123 75 362 100 485 
ENSEMBLE DE LA POPULATION 27 835 73 2215 100 3050 
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Tableau A 70 

 

Intérêt pour une 
information 

relative à la lutte 
contre l’isolement 

TOTAL Oui Non 
% N % N % N 

Sexe 
24 352 76 1105 100 1457 Homme 

Femme 29 457 71 1135 100 1593 
Âge en 6 

34 146 66 288 100 434 Moins de 25 ans 
25 à 39 ans 35 214 65 400 100 614 
40 à 59 ans 24 266 76 836 100 1102 
60 à 69 ans 22 93 78 331 100 424 
70 à 74 ans 18 61 82 278 100 339 
75 ans et plus 21 29 79 108 100 137 
Âge en 2 

29 626 71 1524 100 2150 Moins de 60 ans 
60 ans et plus 20 183 80 717 100 900 
Profession et catégorie sociale 

25 33 75 100 100 133 Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise 
Cadre et profession intellectuelle supérieure 25 69 75 205 100 274 
Profession Intermédiaire 26 111 74 320 100 431 
Employé 29 146 71 362 100 508 
Ouvrier 31 122 69 277 100 399 
Personne au foyer 35 77 65 141 100 218 
Retraité 20 157 80 627 100 784 
Autre inactif 31 94 69 208 100 302 
Profession et catégorie sociale détaillée 

25 33 75 100 100 133 Agriculteur exploitant, artisan, commerçant, chef entreprise 
Cadre, profession libérale 25 69 75 205 100 274 
Profession intermédiaire 26 111 74 320 100 431 
Employé 29 146 71 362 100 508 
Ouvrier 31 122 69 277 100 399 
Au foyer 35 77 65 141 100 218 
Retraité, ancien PCS + 16 75 84 392 100 467 
Retraité, ancien PCS - 26 82 74 235 100 317 
Autre inactif 31 94 69 208 100 302 
Niveau de vie du foyer 

33 260 67 522 100 782 Bas revenus 
Classes moyennes inférieures 27 220 73 580 100 800 
Classes moyennes supérieures 25 195 75 592 100 787 
Hauts revenus 20 125 80 485 100 610 
Diplôme 

28 79 72 198 100 277 Non diplômé 
BEPC 27 377 73 1035 100 1413 
BAC 28 123 72 323 100 446 
Diplômé du supérieur 25 231 75 684 100 914 
Age x diplôme 

37 107 63 186 100 293 Moins de 30 ans diplôme inférieur au bac 
Moins de 30 ans diplôme bac et + 32 120 68 251 100 372 
30-59 ans diplôme inférieur au bac 28 204 72 525 100 729 
30-59 ans diplôme bac et + 26 194 74 562 100 756 
60 ans et + diplôme inférieur au bac 22 145 78 523 100 668 
60 ans et + diplôme bac et + 17 39 83 193 100 232 
Taille d'agglomération 

25 197 75 580 100 777 Communes rurales 
2 000 à 20 000 habitants 27 140 73 383 100 522 
20 000 à 100 000 habitants 28 118 72 297 100 415 
Plus de 100 000 habitants 26 219 74 631 100 850 
Agglomération parisienne 28 136 72 350 100 485 
ENSEMBLE DE LA POPULATION 27 810 73 2240 100 3050 
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Tableau A 71 

 

Intérêt pour une 
information 
relative à la 

nutrition, 
l’alimentation, la 

cuisine 
TOTAL Oui Non 

% N % N % N 
Sexe 

27 389 73 1068 100 1457 Homme 
Femme 26 408 74 1185 100 1593 
Âge en 6 

24 106 76 329 100 434 Moins de 25 ans 
25 à 39 ans 24 145 76 470 100 614 
40 à 59 ans 26 292 74 810 100 1102 
60 à 69 ans 27 116 73 308 100 424 
70 à 74 ans 27 90 73 248 100 339 
75 ans et plus 36 49 64 88 100 137 
Âge en 2 

25 542 75 1608 100 2150 Moins de 60 ans 
60 ans et plus 28 255 72 645 100 900 
Profession et catégorie sociale 

25 34 75 99 100 133 Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise 
Cadre et profession intellectuelle supérieure 20 54 80 220 100 274 
Profession Intermédiaire 28 120 72 312 100 431 
Employé 27 135 73 372 100 508 
Ouvrier 25 99 75 300 100 399 
Personne au foyer 23 51 77 168 100 218 
Retraité 29 225 71 559 100 784 
Autre inactif 26 79 74 223 100 302 
Profession et catégorie sociale détaillée 

25 34 75 99 100 133 Agriculteur exploitant, artisan, commerçant, chef entreprise 
Cadre, profession libérale 20 54 80 220 100 274 
Profession intermédiaire 28 120 72 312 100 431 
Employé 27 135 73 372 100 508 
Ouvrier 25 99 75 300 100 399 
Au foyer 23 51 77 168 100 218 
Retraité, ancien PCS + 25 118 75 349 100 467 
Retraité, ancien PCS - 34 107 66 210 100 317 
Autre inactif 26 79 74 223 100 302 
Niveau de vie du foyer 

25 197 75 585 100 782 Bas revenus 
Classes moyennes inférieures 26 207 74 594 100 800 
Classes moyennes supérieures 27 216 73 571 100 787 
Hauts revenus 26 161 74 449 100 610 
Diplôme 

27 74 73 203 100 277 Non diplômé 
BEPC 27 380 73 1033 100 1413 
BAC 26 115 74 331 100 446 
Diplômé du supérieur 25 228 75 686 100 914 
Age x diplôme 

22 63 78 230 100 293 Moins de 30 ans diplôme inférieur au bac 
Moins de 30 ans diplôme bac et + 25 94 75 278 100 372 
30-59 ans diplôme inférieur au bac 26 192 74 537 100 729 
30-59 ans diplôme bac et + 26 193 74 563 100 756 
60 ans et + diplôme inférieur au bac 30 199 70 469 100 668 
60 ans et + diplôme bac et + 24 56 76 176 100 232 
Taille d'agglomération 

24 183 76 595 100 777 Communes rurales 
2 000 à 20 000 habitants 26 136 74 386 100 522 
20 000 à 100 000 habitants 29 121 71 294 100 415 
Plus de 100 000 habitants 28 236 72 614 100 850 
Agglomération parisienne 25 122 75 364 100 485 
ENSEMBLE DE LA POPULATION 26 797 74 2253 100 3050 
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Tableau A 72 

 

Intérêt pour une 
information 
relative à la 

prévention des 
chutes et 
accidents 

domestiques 
TOTAL Oui Non 

% N % N % N 
Sexe 

21 313 79 1144 100 1457 Homme 
Femme 22 348 78 1245 100 1593 
Âge en 6 

25 110 75 324 100 434 Moins de 25 ans 
25 à 39 ans 25 151 75 463 100 614 
40 à 59 ans 20 222 80 880 100 1102 
60 à 69 ans 18 78 82 346 100 424 
70 à 74 ans 19 64 81 275 100 339 
75 ans et plus 26 35 74 102 100 137 
Âge en 2 

22 483 78 1667 100 2150 Moins de 60 ans 
60 ans et plus 20 177 80 722 100 900 
Profession et catégorie sociale 

22 29 78 104 100 133 Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise 
Cadre et profession intellectuelle supérieure 23 63 77 212 100 274 
Profession Intermédiaire 18 78 82 354 100 431 
Employé 22 110 78 398 100 508 
Ouvrier 25 99 75 301 100 399 
Personne au foyer 26 57 74 161 100 218 
Retraité 19 148 81 635 100 784 
Autre inactif 26 78 74 225 100 302 
Profession et catégorie sociale détaillée 

22 29 78 104 100 133 Agriculteur exploitant, artisan, commerçant, chef entreprise 
Cadre, profession libérale 23 63 77 212 100 274 
Profession intermédiaire 18 78 82 354 100 431 
Employé 22 110 78 398 100 508 
Ouvrier 25 99 75 301 100 399 
Au foyer 26 57 74 161 100 218 
Retraité, ancien PCS + 18 86 82 381 100 467 
Retraité, ancien PCS - 20 62 80 255 100 317 
Autre inactif 26 78 74 225 100 302 
Niveau de vie du foyer 

23 182 77 600 100 782 Bas revenus 
Classes moyennes inférieures 23 183 77 617 100 800 
Classes moyennes supérieures 21 162 79 625 100 787 
Hauts revenus 20 122 80 488 100 610 
Diplôme 

23 64 77 213 100 277 Non diplômé 
BEPC 22 306 78 1107 100 1413 
BAC 23 101 77 344 100 446 
Diplômé du supérieur 21 189 79 726 100 914 
Age x diplôme 

26 77 74 216 100 293 Moins de 30 ans diplôme inférieur au bac 
Moins de 30 ans diplôme bac et + 22 81 78 291 100 372 
30-59 ans diplôme inférieur au bac 22 159 78 570 100 729 
30-59 ans diplôme bac et + 22 166 78 590 100 756 
60 ans et + diplôme inférieur au bac 20 134 80 534 100 668 
60 ans et + diplôme bac et + 19 44 81 188 100 232 
Taille d'agglomération 

21 165 79 613 100 777 Communes rurales 
2 000 à 20 000 habitants 20 105 80 418 100 522 
20 000 à 100 000 habitants 25 104 75 310 100 415 
Plus de 100 000 habitants 22 183 78 667 100 850 
Agglomération parisienne 21 104 79 382 100 485 
ENSEMBLE DE LA POPULATION 22 661 78 2389 100 3050 

Tableau A 73 
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Intérêt pour une 
information 
relative aux 
nouvelles 

technologies, 
internet 

TOTAL Oui Non 
% N % N % N 

Sexe 
21 308 79 1149 100 1457 Homme 

Femme 18 280 82 1312 100 1593 
Âge en 6 

16 68 84 366 100 434 Moins de 25 ans 
25 à 39 ans 16 96 84 518 100 614 
40 à 59 ans 18 195 82 907 100 1102 
60 à 69 ans 23 97 77 327 100 424 
70 à 74 ans 28 93 72 246 100 339 
75 ans et plus 28 39 72 98 100 137 
Âge en 2 

17 359 83 1791 100 2150 Moins de 60 ans 
60 ans et plus 25 229 75 670 100 900 
Profession et catégorie sociale 

21 28 79 105 100 133 Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise 
Cadre et profession intellectuelle supérieure 19 52 81 223 100 274 
Profession Intermédiaire 18 76 82 355 100 431 
Employé 17 87 83 421 100 508 
Ouvrier 18 70 82 329 100 399 
Personne au foyer 13 28 87 190 100 218 
Retraité 25 198 75 585 100 784 
Autre inactif 16 49 84 253 100 302 
Profession et catégorie sociale détaillée 

21 28 79 105 100 133 Agriculteur exploitant, artisan, commerçant, chef entreprise 
Cadre, profession libérale 19 52 81 223 100 274 
Profession intermédiaire 18 76 82 355 100 431 
Employé 17 87 83 421 100 508 
Ouvrier 18 70 82 329 100 399 
Au foyer 13 28 87 190 100 218 
Retraité, ancien PCS + 28 129 72 338 100 467 
Retraité, ancien PCS - 22 70 78 247 100 317 
Autre inactif 16 49 84 253 100 302 
Niveau de vie du foyer 

18 144 82 638 100 782 Bas revenus 
Classes moyennes inférieures 18 148 82 653 100 800 
Classes moyennes supérieures 19 150 81 637 100 787 
Hauts revenus 22 136 78 473 100 610 
Diplôme 

21 58 79 219 100 277 Non diplômé 
BEPC 21 293 79 1120 100 1413 
BAC 19 83 81 363 100 446 
Diplômé du supérieur 17 155 83 759 100 914 
Age x diplôme 

18 51 82 242 100 293 Moins de 30 ans diplôme inférieur au bac 
Moins de 30 ans diplôme bac et + 14 54 86 318 100 372 
30-59 ans diplôme inférieur au bac 20 142 80 586 100 729 
30-59 ans diplôme bac et + 15 111 85 645 100 756 
60 ans et + diplôme inférieur au bac 23 157 77 511 100 668 
60 ans et + diplôme bac et + 31 73 69 159 100 232 
Taille d'agglomération 

20 153 80 625 100 777 Communes rurales 
2 000 à 20 000 habitants 20 106 80 417 100 522 
20 000 à 100 000 habitants 18 73 82 342 100 415 
Plus de 100 000 habitants 21 175 79 675 100 850 
Agglomération parisienne 17 82 83 404 100 485 
ENSEMBLE DE LA POPULATION 19 588 81 2462 100 3050 

Tableau A 74 
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Intérêt pour une 
information relative 

à la mobilité, aux 
transports, à la 

sécurité routière 
TOTAL Oui Non 

% N % N % N 
Sexe 

19 276 81 1181 100 1457 Homme 
Femme 17 268 83 1325 100 1593 
Âge en 6 

17 76 83 358 100 434 Moins de 25 ans 
25 à 39 ans 20 123 80 491 100 614 
40 à 59 ans 16 182 84 920 100 1102 
60 à 69 ans 20 84 80 340 100 424 
70 à 74 ans 16 55 84 284 100 339 
75 ans et plus 18 25 82 112 100 137 
Âge en 2 

18 381 82 1770 100 2150 Moins de 60 ans 
60 ans et plus 18 163 82 736 100 900 
Profession et catégorie sociale 

12 17 88 116 100 133 Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise 
Cadre et profession intellectuelle supérieure 19 53 81 221 100 274 
Profession Intermédiaire 16 67 84 364 100 431 
Employé 19 95 81 413 100 508 
Ouvrier 21 85 79 315 100 399 
Personne au foyer 22 47 78 171 100 218 
Retraité 17 135 83 649 100 784 
Autre inactif 15 46 85 256 100 302 
Profession et catégorie sociale détaillée 

12 17 88 116 100 133 Agriculteur exploitant, artisan, commerçant, chef entreprise 
Cadre, profession libérale 19 53 81 221 100 274 
Profession intermédiaire 16 67 84 364 100 431 
Employé 19 95 81 413 100 508 
Ouvrier 21 85 79 315 100 399 
Au foyer 22 47 78 171 100 218 
Retraité, ancien PCS + 18 84 82 383 100 467 
Retraité, ancien PCS - 16 51 84 266 100 317 
Autre inactif 15 46 85 256 100 302 
Niveau de vie du foyer 

21 167 79 615 100 782 Bas revenus 
Classes moyennes inférieures 17 135 83 665 100 800 
Classes moyennes supérieures 17 134 83 653 100 787 
Hauts revenus 16 98 84 512 100 610 
Diplôme 

21 58 79 219 100 277 Non diplômé 
BEPC 18 258 82 1155 100 1413 
BAC 17 75 83 370 100 446 
Diplômé du supérieur 17 152 83 762 100 914 
Age x diplôme 

19 56 81 237 100 293 Moins de 30 ans diplôme inférieur au bac 
Moins de 30 ans diplôme bac et + 18 67 82 305 100 372 
30-59 ans diplôme inférieur au bac 18 131 82 598 100 729 
30-59 ans diplôme bac et + 17 126 83 631 100 756 
60 ans et + diplôme inférieur au bac 19 128 81 539 100 668 
60 ans et + diplôme bac et + 15 35 85 197 100 232 
Taille d'agglomération 

17 134 83 643 100 777 Communes rurales 
2 000 à 20 000 habitants 17 90 83 432 100 522 
20 000 à 100 000 habitants 17 71 83 344 100 415 
Plus de 100 000 habitants 20 170 80 680 100 850 
Agglomération parisienne 16 78 84 407 100 485 
ENSEMBLE DE LA POPULATION 18 544 82 2506 100 3050 

 

Tableau A 75 
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Intérêt pour une 
information 
relative à la 

prévention des 
troubles du 

sommeil 
TOTAL Oui Non 

% N % N % N 
Sexe 

14 208 86 1250 100 1457 Homme 
Femme 14 230 86 1363 100 1593 
Âge en 6 

12 51 88 383 100 434 Moins de 25 ans 
25 à 39 ans 13 81 87 533 100 614 
40 à 59 ans 13 145 87 957 100 1102 
60 à 69 ans 15 63 85 361 100 424 
70 à 74 ans 17 59 83 280 100 339 
75 ans et plus 29 40 71 97 100 137 
Âge en 2 

13 276 87 1874 100 2150 Moins de 60 ans 
60 ans et plus 18 161 82 738 100 900 
Profession et catégorie sociale 

16 21 84 112 100 133 Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise 
Cadre et profession intellectuelle supérieure 15 42 85 232 100 274 
Profession Intermédiaire 13 57 87 375 100 431 
Employé 12 61 88 447 100 508 
Ouvrier 15 59 85 340 100 399 
Personne au foyer 14 30 86 189 100 218 
Retraité 17 137 83 647 100 784 
Autre inactif 11 32 89 270 100 302 
Profession et catégorie sociale détaillée 

16 21 84 112 100 133 Agriculteur exploitant, artisan, commerçant, chef entreprise 
Cadre, profession libérale 15 42 85 232 100 274 
Profession intermédiaire 13 57 87 375 100 431 
Employé 12 61 88 447 100 508 
Ouvrier 15 59 85 340 100 399 
Au foyer 14 30 86 189 100 218 
Retraité, ancien PCS + 18 84 82 383 100 467 
Retraité, ancien PCS - 17 52 83 265 100 317 
Autre inactif 11 32 89 270 100 302 
Niveau de vie du foyer 

15 118 85 664 100 782 Bas revenus 
Classes moyennes inférieures 13 104 87 697 100 800 
Classes moyennes supérieures 15 117 85 670 100 787 
Hauts revenus 15 89 85 521 100 610 
Diplôme 

15 41 85 236 100 277 Non diplômé 
BEPC 16 225 84 1188 100 1413 
BAC 13 57 87 389 100 446 
Diplômé du supérieur 13 115 87 799 100 914 
Age x diplôme 

14 41 86 252 100 293 Moins de 30 ans diplôme inférieur au bac 
Moins de 30 ans diplôme bac et + 13 48 87 324 100 372 
30-59 ans diplôme inférieur au bac 14 102 86 627 100 729 
30-59 ans diplôme bac et + 11 86 89 670 100 756 
60 ans et + diplôme inférieur au bac 18 123 82 545 100 668 
60 ans et + diplôme bac et + 16 38 84 194 100 232 
Taille d'agglomération 

16 123 84 655 100 777 Communes rurales 
2 000 à 20 000 habitants 14 75 86 448 100 522 
20 000 à 100 000 habitants 10 40 90 375 100 415 
Plus de 100 000 habitants 16 136 84 714 100 850 
Agglomération parisienne 13 64 87 421 100 485 
ENSEMBLE DE LA POPULATION 14 438 86 2612 100 3050 
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Tableau A 76 

 

Par quel moyen aimeriez-vous recevoir de l’information pour vous aider à « bien vieillir » ? 

Des courriers 
réguliers 

Des mails ou SMS 
personnalisés 

Des rendez-vous 
personnalisés 

Des réunions de 
groupe/ateliers de 

prévention 

Des messages 
ou émissions à la 

télévision 
% N % N % N % N % N 

Sexe 
11 156 8 123 10 151 11 167 11 154 Homme 

Femme 11 172 7 105 9 147 13 200 15 245 
Âge en 6 

10 42 8 36 10 45 12 53 15 65 Moins de 25 ans 
25 à 39 ans 15 89 7 45 14 88 11 70 13 81 
40 à 59 ans 11 127 9 100 10 107 13 142 12 127 
60 à 69 ans 8 35 6 24 9 36 14 58 10 43 
70 à 74 ans 6 21 5 16 5 18 10 33 16 53 
75 ans et plus 11 15 5 6 4 5 9 12 22 31 
Âge en 2 

12 258 8 181 11 239 12 264 13 274 Moins de 60 ans 
60 ans et plus 8 70 5 46 7 59 11 103 14 126 
Profession et catégorie sociale 

11 15 12 17 4 5 10 13 15 20 
Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef 
d'entreprise 
Cadre et profession intellectuelle supérieure 8 21 8 22 13 35 9 24 9 24 
Profession Intermédiaire 12 50 6 25 14 60 16 69 11 46 
Employé 15 78 9 46 11 55 10 53 12 62 
Ouvrier 12 48 7 28 11 43 15 60 15 58 
Personne au foyer 11 25 10 22 12 26 7 15 17 37 
Retraité 8 64 5 42 6 45 12 96 14 107 
Autre inactif 9 27 8 25 9 29 13 38 15 45 
Profession et catégorie sociale détaillée 

11 15 12 17 4 5 10 13 15 20 
Agriculteur exploitant, artisan, commerçant, chef 
entreprise 
Cadre, profession libérale 8 21 8 22 13 35 9 24 9 24 
Profession intermédiaire 12 50 6 25 14 60 16 69 11 46 
Employé 15 78 9 46 11 55 10 53 12 62 
Ouvrier 12 48 7 28 11 43 15 60 15 58 
Au foyer 11 25 10 22 12 26 7 15 17 37 
Retraité, ancien PCS + 8 37 5 24 5 23 12 57 11 51 
Retraité, ancien PCS - 9 27 6 18 7 21 12 38 18 56 
Autre inactif 9 27 8 25 9 29 13 38 15 45 
Niveau de vie du foyer 

14 113 10 74 11 87 12 93 14 109 Bas revenus 
Classes moyennes inférieures 11 90 6 52 11 90 13 103 14 108 
Classes moyennes supérieures 11 85 7 54 9 70 12 93 14 111 
Hauts revenus 6 37 7 46 7 45 13 77 10 62 
Diplôme 

12 32 9 26 7 20 11 31 16 43 Non diplômé 
BEPC 11 154 7 101 8 120 13 178 15 210 
BAC 11 51 7 31 11 50 12 52 11 48 
Diplômé du supérieur 10 91 8 70 12 107 12 106 11 99 
Age x diplôme 

12 35 8 23 9 27 11 34 17 50 Moins de 30 ans diplôme inférieur au bac 
Moins de 30 ans diplôme bac et + 12 43 6 24 14 51 13 47 13 48 
30-59 ans diplôme inférieur au bac 13 96 10 71 10 71 13 97 14 99 
30-59 ans diplôme bac et + 11 83 8 64 12 90 11 87 10 76 
60 ans et + diplôme inférieur au bac 8 55 5 34 6 43 12 79 16 104 
60 ans et + diplôme bac et + 7 16 5 13 7 17 10 24 10 23 
Taille d'agglomération 

11 85 8 64 9 72 13 98 12 93 Communes rurales 
2 000 à 20 000 habitants 10 54 7 37 11 56 13 70 14 75 
20 000 à 100 000 habitants 10 43 7 29 7 30 13 54 13 56 
Plus de 100 000 habitants 11 91 8 68 10 87 11 96 13 114 
Agglomération parisienne 11 55 6 29 11 53 10 48 13 62 
ENSEMBLE DE LA POPULATION 11 328 7 228 10 298 12 367 13 400 
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Tableau A 76 – suite 

 

Par quel moyen aimeriez-vous recevoir de 
l’information pour vous aider à « bien vieillir » ? 

TOTAL 

Des messages 
ou émissions à 

la radio 

Par un site 
internet 

spécialisé Autre 

Ne veut 
pas d 
info 

% N % N % N % N % N 
Sexe 

5 80 29 422 3 41 11 164 100 1457 Homme 
Femme 5 74 26 419 2 35 12 195 100 1593 
Âge en 6 

4 19 26 111 2 10 12 53 100 434 Moins de 25 ans 
25 à 39 ans 7 40 20 120 4 25 9 56 100 614 
40 à 59 ans 5 51 27 299 3 28 11 122 100 1102 
60 à 69 ans 4 18 34 145 2 7 14 58 100 424 
70 à 74 ans 6 21 36 123 1 5 15 51 100 339 
75 ans et plus 4 5 31 42 1 2 14 19 100 137 
Âge en 2 

5 110 25 531 3 63 11 231 100 2150 Moins de 60 ans 
60 ans et plus 5 44 34 310 2 14 14 128 100 900 
Profession et catégorie sociale 

3 4 36 48 2 2 7 10 100 133 
Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef 
d'entreprise 
Cadre et profession intellectuelle supérieure 6 16 30 84 3 8 15 41 100 274 
Profession Intermédiaire 4 19 26 112 2 8 10 43 100 431 
Employé 5 26 23 118 3 17 10 51 100 508 
Ouvrier 7 29 22 89 4 14 8 31 100 399 
Personne au foyer 7 15 20 43 3 7 12 27 100 218 
Retraité 4 30 35 271 2 13 15 116 100 784 
Autre inactif 5 15 25 75 2 6 14 41 100 302 
Profession et catégorie sociale détaillée 

3 4 36 48 2 2 7 10 100 133 
Agriculteur exploitant, artisan, commerçant, chef 
entreprise 
Cadre, profession libérale 6 16 30 84 3 8 15 41 100 274 
Profession intermédiaire 4 19 26 112 2 8 10 43 100 431 
Employé 5 26 23 118 3 17 10 51 100 508 
Ouvrier 7 29 22 89 4 14 8 31 100 399 
Au foyer 7 15 20 43 3 7 12 27 100 218 
Retraité, ancien PCS + 4 18 37 172 2 11 15 72 100 467 
Retraité, ancien PCS - 4 12 31 99 1 2 14 43 100 317 
Autre inactif 5 15 25 75 2 6 14 41 100 302 
Niveau de vie du foyer 

6 50 19 148 3 22 11 86 100 782 Bas revenus 
Classes moyennes inférieures 5 41 28 222 1 11 10 83 100 800 
Classes moyennes supérieures 4 35 29 227 2 16 12 97 100 787 
Hauts revenus 3 21 38 232 1 7 13 82 100 610 
Diplôme 

7 19 21 58 2 5 15 41 100 277 Non diplômé 
BEPC 6 79 27 383 3 40 10 148 100 1413 
BAC 4 16 30 134 2 11 12 52 100 446 
Diplômé du supérieur 4 39 29 266 2 20 13 117 100 914 
Age x diplôme 

7 20 18 54 5 15 12 36 100 293 Moins de 30 ans diplôme inférieur au bac 
Moins de 30 ans diplôme bac et + 4 14 27 99 2 6 11 40 100 372 
30-59 ans diplôme inférieur au bac 6 43 23 170 3 20 9 63 100 729 
30-59 ans diplôme bac et + 4 33 28 208 3 22 12 93 100 756 
60 ans et + diplôme inférieur au bac 5 36 33 217 2 11 14 90 100 668 
60 ans et + diplôme bac et + 3 8 40 92 1 3 16 37 100 232 
Taille d'agglomération 

5 37 25 197 3 24 14 107 100 777 Communes rurales 
2 000 à 20 000 habitants 5 28 26 137 2 10 11 56 100 522 
20 000 à 100 000 habitants 5 21 30 123 3 14 11 44 100 415 
Plus de 100 000 habitants 4 32 29 248 2 18 11 94 100 850 
Agglomération parisienne 7 34 28 136 2 10 12 57 100 485 
ENSEMBLE DE LA POPULATION 5 154 28 841 3 76 12 359 100 3050 
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Tableau A 77 

 

A votre avis, qui peut le mieux vous informer sur la prévention du vieillissement ? 

TOTAL 

Vous-même, en 
vous documentant 
sur le sujet, par 

des lecture 
Un professionnel de 

santé 

Des proches, 
des amis, de 

la famille 

Un professionnel de 
l’action sociale (à la 

mairie, à la cais Autre [Nsp] 
% N % N % N % N % N % N % N 

Sexe 
31 445 44 638 9 131 14 209 1 10 2 25 100 1457 Homme 

Femme 31 497 42 663 10 157 16 254 1 9 1 12 100 1593 
Âge en 6 

23 99 45 195 17 75 14 60 . . 1 5 100 434 Moins de 25 ans 
25 à 39 ans 29 176 42 260 13 80 14 86 1 5 1 7 100 614 
40 à 59 ans 32 351 41 451 7 78 18 195 1 6 2 21 100 1102 
60 à 69 ans 31 133 48 205 6 24 13 56 1 4 0 2 100 424 
70 à 74 ans 38 128 43 147 5 18 12 41 1 4 0 1 100 339 
75 ans et plus 40 55 31 43 9 13 19 26 0 1 0 0 100 137 
Âge en 2 

29 625 42 906 11 233 16 341 1 11 2 34 100 2150 Moins de 60 ans 
60 ans et plus 35 316 44 395 6 55 14 122 1 8 0 4 100 900 
Profession et catégorie sociale 

34 45 42 56 5 6 19 25 . . 1 1 100 133 
Agri. exploitant, artisan, commerçant et 
chef d'entreprise 
Cadre et profession intellectuelle 
supérieure 35 95 41 113 10 28 11 30 1 3 1 4 100 274 
Profession Intermédiaire 28 121 47 201 8 33 16 70 1 3 1 4 100 431 
Employé 31 156 41 208 10 49 17 84 0 1 2 9 100 508 
Ouvrier 28 113 38 153 13 51 18 70 1 3 2 9 100 399 
Personne au foyer 31 68 40 88 9 19 17 38 1 2 2 4 100 218 
Retraité 35 273 44 344 6 45 14 110 1 7 0 4 100 784 
Autre inactif 23 70 46 138 19 57 12 35 . . 1 2 100 302 
PCS détaillée 

34 45 42 56 5 6 19 25 . . 1 1 100 133 
Agriculteur exploitant, artisan, 
commerçant, chef entreprise 
Cadre, profession libérale 35 95 41 113 10 28 11 30 1 3 1 4 100 274 
Profession intermédiaire 28 121 47 201 8 33 16 70 1 3 1 4 100 431 
Employé 31 156 41 208 10 49 17 84 0 1 2 9 100 508 
Ouvrier 28 113 38 153 13 51 18 70 1 3 2 9 100 399 
Au foyer 31 68 40 88 9 19 17 38 1 2 2 4 100 218 
Retraité, ancien PCS + 36 168 44 205 6 29 12 57 1 5 0 2 100 467 
Retraité, ancien PCS - 33 105 44 139 5 16 17 53 1 2 1 2 100 317 
Autre inactif 23 70 46 138 19 57 12 35 . . 1 2 100 302 
Niveau de vie du foyer 

29 230 43 340 11 87 14 109 1 5 1 10 100 782 Bas revenus 
Classes moyennes inférieures 30 240 40 322 10 81 18 148 0 2 1 7 100 800 
Classes moyennes supérieures 30 237 45 351 9 68 16 123 1 5 0 2 100 787 
Hauts revenus 35 216 44 267 7 45 12 72 1 4 1 6 100 610 
Diplôme 

35 96 42 116 12 34 10 27 1 2 1 2 100 277 Non diplômé 
BEPC 28 396 43 601 10 136 18 258 1 8 1 14 100 1413 
BAC 32 145 41 181 10 44 14 63 1 4 2 10 100 446 
Diplômé du supérieur 33 305 44 403 8 74 13 115 1 6 1 11 100 914 
Age x diplôme 

20 59 44 128 20 59 16 46 . . 0 1 100 293 Moins de 30 ans diplôme inf. au bac 
Moins de 30 ans diplôme bac et + 27 99 45 166 15 54 12 45 0 1 2 6 100 372 
30-59 ans diplôme inférieur au bac 29 211 41 298 9 65 19 138 1 5 2 12 100 729 
30-59 ans diplôme bac et + 34 257 42 315 7 54 15 112 1 5 2 15 100 756 
60 ans et + diplôme inférieur au bac 33 222 44 292 7 45 15 101 1 4 0 3 100 668 
60 ans et + diplôme bac et + 41 94 44 103 4 10 9 21 2 4 0 0 100 232 
Taille d'agglomération 

31 244 41 322 9 74 16 121 1 7 1 10 100 777 Communes rurales 
2 000 à 20 000 habitants 27 141 46 241 9 45 17 87 0 2 1 6 100 522 
20 000 à 100 000 habitants 32 132 44 181 8 34 15 63 0 1 1 4 100 415 
Plus de 100 000 habitants 30 256 41 350 11 97 15 128 1 6 1 12 100 850 
Agglomération parisienne 35 168 43 208 8 38 13 64 1 3 1 5 100 485 
ENSEMBLE DE LA POPULATION 31 942 43 1301 9 288 15 463 1 19 1 37 100 3050 
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Tableau A 78 

 

A votre avis, à quel moment une information sur la prévention 
du vieillissement est-elle particulièrement utile ? 

TOTAL 

A tout âge, 
tout le monde 

peut être 
concerné par 

la perte d’ 

Quand on 
part à la 
retraite 

Quand on présente un 
signe d’affaiblissement, de 

difficulté [Nsp] 
% N % N % N % N % N 

Sexe 
51 742 27 388 21 303 2 23 100 1457 Homme 

Femme 52 834 26 421 20 318 1 19 100 1593 
Âge en 6 

43 187 32 140 23 101 1 6 100 434 Moins de 25 ans 
25 à 39 ans 46 280 35 214 18 113 1 7 100 614 
40 à 59 ans 51 563 28 305 20 217 1 16 100 1102 
60 à 69 ans 59 250 19 79 21 88 2 8 100 424 
70 à 74 ans 64 218 13 46 21 72 1 3 100 339 
75 ans et plus 57 78 19 27 22 29 2 3 100 137 
Âge en 2 

48 1030 31 659 20 432 1 29 100 2150 Moins de 60 ans 
60 ans et plus 61 547 17 151 21 189 1 13 100 900 
Profession et catégorie sociale 

47 62 31 41 23 30 . . 100 133 Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise 
Cadre et profession intellectuelle supérieure 45 123 31 86 23 62 1 3 100 274 
Profession Intermédiaire 45 196 33 141 20 87 2 8 100 431 
Employé 53 269 29 145 17 87 1 7 100 508 
Ouvrier 48 190 30 118 21 84 2 7 100 399 
Personne au foyer 60 132 21 45 17 37 2 4 100 218 
Retraité 59 465 18 140 21 168 1 11 100 784 
Autre inactif 46 139 31 94 22 66 1 4 100 302 
Profession et catégorie sociale détaillée 

47 62 31 41 23 30 . . 100 133 Agriculteur exploitant, artisan, commerçant, chef entreprise 
Cadre, profession libérale 45 123 31 86 23 62 1 3 100 274 
Profession intermédiaire 45 196 33 141 20 87 2 8 100 431 
Employé 53 269 29 145 17 87 1 7 100 508 
Ouvrier 48 190 30 118 21 84 2 7 100 399 
Au foyer 60 132 21 45 17 37 2 4 100 218 
Retraité, ancien PCS + 56 261 20 94 23 108 1 4 100 467 
Retraité, ancien PCS - 64 204 15 46 19 60 2 6 100 317 
Autre inactif 46 139 31 94 22 66 1 4 100 302 
Niveau de vie du foyer 

55 431 25 197 18 141 2 13 100 782 Bas revenus 
Classes moyennes inférieures 51 410 27 215 21 165 1 10 100 800 
Classes moyennes supérieures 54 427 26 205 19 153 0 3 100 787 
Hauts revenus 46 282 28 172 25 153 1 4 100 610 
Non réponse 38 27 28 20 14 10 19 14 100 70 
Diplôme 

63 175 15 42 19 54 2 7 100 277 Non diplômé 
BEPC 53 754 26 369 19 271 1 18 100 1413 
BAC 50 224 28 126 20 88 2 7 100 446 
Age x diplôme 

46 134 29 84 24 71 2 5 100 293 Moins de 30 ans diplôme inférieur au bac 
Moins de 30 ans diplôme bac et + 44 163 33 124 22 81 1 5 100 372 
30-59 ans diplôme inférieur au bac 52 378 29 215 18 128 1 8 100 729 
30-59 ans diplôme bac et + 47 356 31 237 20 152 2 12 100 756 
60 ans et + diplôme inférieur au bac 63 418 17 112 19 126 2 12 100 668 
60 ans et + diplôme bac et + 56 129 17 38 27 63 1 1 100 232 
Taille d'agglomération 

51 399 28 219 20 153 1 7 100 777 Communes rurales 
2 000 à 20 000 habitants 52 273 27 139 20 104 1 6 100 522 
20 000 à 100 000 habitants 53 219 23 96 22 93 2 7 100 415 
Plus de 100 000 habitants 52 441 25 210 21 181 2 18 100 850 
Agglomération parisienne 50 244 30 146 19 91 1 4 100 485 
ENSEMBLE DE LA POPULATION 52 1577 27 809 20 621 1 43 100 3050 
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Tableau A 79 

 

Des messages de prévention 
concernant le vieillissement 
sont diffusés par les médias 
et les institutions. Etes-vous 

intéressé ? 

TOTAL Oui, plutôt 
Non, plutôt 

pas Nsp 
% N % N % N % N 

Sexe 
59 227 41 157 . . 100 384 Homme 

Femme 64 330 35 182 1 3 100 516 
Âge en 6 

59 252 40 171 0 0 100 424 60 à 69 ans 
70 à 74 ans 65 219 35 118 0 1 100 339 
75 ans et plus 63 86 36 50 1 1 100 137 
Âge en 2 

62 557 38 339 0 3 100 900 60 ans et plus 
Profession et catégorie sociale 

62 7 38 4 . . 100 11 Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise 
Cadre et profession intellectuelle supérieure 45 15 55 19 . . 100 34 
Profession Intermédiaire 76 9 24 3 . . 100 12 
Employé 70 11 30 5 . . 100 16 
Ouvrier . . 100 2 . . 100 2 
Personne au foyer 77 41 23 12 . . 100 54 
Retraité 61 473 38 295 0 3 100 771 
Profession et catégorie sociale détaillée 

62 7 38 4 . . 100 11 Agriculteur exploitant, artisan, commerçant, chef entreprise 
Cadre, profession libérale 45 15 55 19 . . 100 34 
Profession intermédiaire 76 9 24 3 . . 100 12 
Employé 70 11 30 5 . . 100 16 
Ouvrier . . 100 2 . . 100 2 
Au foyer 77 41 23 12 . . 100 54 
Retraité, ancien PCS + 60 274 40 183 1 3 100 461 
Retraité, ancien PCS - 64 199 36 111 . . 100 310 
Niveau de vie du foyer 

61 69 38 43 1 1 100 114 Bas revenus 
Classes moyennes inférieures 66 147 34 75 . . 100 222 
Classes moyennes supérieures 65 184 34 96 0 1 100 281 
Hauts revenus 55 149 44 119 0 0 100 268 
Diplôme 

60 92 40 62 . . 100 154 Non diplômé 
BEPC 66 338 34 174 1 3 100 514 
BAC 59 36 41 25 . . 100 60 
Diplômé du supérieur 53 92 46 79 0 0 100 172 
Age x diplôme 

64 430 35 235 0 3 100 668 60 ans et + diplôme inférieur au bac 
60 ans et + diplôme bac et + 55 127 45 104 0 0 100 232 
Taille d'agglomération 

58 123 42 88 1 1 100 213 Communes rurales 
2 000 à 20 000 habitants 71 97 28 38 1 2 100 137 
20 000 à 100 000 habitants 59 69 41 47 . . 100 116 
Plus de 100 000 habitants 62 169 38 106 . . 100 275 
Agglomération parisienne 62 99 38 60 . . 100 159 
ENSEMBLE DE LA POPULATION 62 557 38 339 0 3 100 900 
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Tableau A 80 

 

Qu'est-ce qui vous dissuaderait de vous informer sur la façon de bien vieillir ? 

Vous n'êtes pas 
concerné, vous 

êtes encore 
trop jeune 

Vous n'avez 
pas le 

temps de 
vous 

occuper de 
ça 

Vous ne 
savez pas à 

qui vous 
adresser 

Vous ne savez 
pas par quoi 
commencer Autre 

Le sait / fait déjà, 
est déjà bien 

informé 
% N % N % N % N % N % N 

Sexe 
45 653 20 292 15 223 16 226 1 12 1 11 Homme 

Femme 48 769 15 245 14 216 18 283 2 37 0 7 
Âge en 6 

72 312 11 46 8 36 7 32 1 3 0 1 Moins de 25 ans 
25 à 39 ans 62 379 16 97 12 72 9 54 0 3 0 1 
40 à 59 ans 48 529 19 204 14 157 16 176 1 10 0 3 
60 à 69 ans 30 125 20 86 19 79 25 107 2 10 1 4 
70 à 74 ans 18 61 25 84 18 60 29 99 4 13 1 5 
75 ans et plus 12 16 15 20 26 36 30 42 8 10 3 4 
Âge en 2 

57 1220 16 347 12 265 12 262 1 16 0 5 Moins de 60 ans 
60 ans et plus 22 202 21 190 19 174 27 247 4 33 1 13 
Profession et catégorie sociale 

48 64 24 32 11 14 14 19 2 2 . . Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise 
Cadre et profession intellectuelle supérieure 52 143 18 50 14 38 10 28 2 5 0 1 
Profession Intermédiaire 60 259 16 68 10 45 11 49 1 4 0 1 
Employé 52 263 18 93 12 63 15 76 1 3 0 2 
Ouvrier 47 188 20 82 15 61 15 59 . . 0 1 
Personne au foyer 48 105 10 22 17 38 19 43 1 2 0 1 
Retraité 23 183 20 159 20 154 27 214 4 32 2 12 
Autre inactif 72 216 10 31 9 27 7 22 1 2 0 1 
Profession et catégorie sociale détaillée 

48 64 24 32 11 14 14 19 2 2 . . Agriculteur exploitant, artisan, commerçant, chef entreprise 
Cadre, profession libérale 52 143 18 50 14 38 10 28 2 5 0 1 
Profession intermédiaire 60 259 16 68 10 45 11 49 1 4 0 1 
Employé 52 263 18 93 12 63 15 76 1 3 0 2 
Ouvrier 47 188 20 82 15 61 15 59 . . 0 1 
Au foyer 48 105 10 22 17 38 19 43 1 2 0 1 
Retraité, ancien PCS + 26 122 20 94 18 83 25 115 5 22 2 8 
Retraité, ancien PCS - 19 62 20 64 22 71 31 99 3 9 1 4 
Autre inactif 72 216 10 31 9 27 7 22 1 2 0 1 
Niveau de vie du foyer 

47 371 18 137 16 124 17 133 1 9 0 2 Bas revenus 
Classes moyennes inférieures 49 390 16 129 15 121 16 126 2 12 0 3 
Classes moyennes supérieures 46 363 18 145 13 100 18 145 1 7 1 8 
Hauts revenus 44 267 19 119 15 88 16 97 3 18 1 5 
Diplôme 

33 92 23 65 16 44 20 55 3 8 . . Non diplômé 
BEPC 40 569 18 253 16 227 21 298 1 21 1 12 
BAC 56 250 16 73 11 49 12 52 2 7 0 2 
Diplômé du supérieur 56 511 16 145 13 118 11 104 2 14 0 4 
Age x diplôme 

68 198 12 35 8 25 11 31 0 1 0 1 Moins de 30 ans diplôme inférieur au bac 
Moins de 30 ans diplôme bac et + 71 263 12 45 9 35 6 23 1 2 . . 
30-59 ans diplôme inférieur au bac 45 330 19 141 16 117 17 122 0 2 0 3 
30-59 ans diplôme bac et + 57 429 17 126 12 89 11 85 1 11 0 2 
60 ans et + diplôme inférieur au bac 20 133 21 142 19 130 30 200 4 26 1 9 
60 ans et + diplôme bac et + 30 69 21 48 19 44 21 48 3 8 2 4 
Taille d'agglomération 

49 377 18 141 13 103 17 129 1 9 1 5 Communes rurales 
2 000 à 20 000 habitants 49 257 18 95 12 65 16 85 1 7 0 3 
20 000 à 100 000 habitants 46 193 19 79 15 62 15 64 2 9 . . 
Plus de 100 000 habitants 45 385 16 137 16 138 16 139 2 16 1 9 
Agglomération parisienne 43 211 18 85 15 72 19 93 2 10 0 2 
ENSEMBLE DE LA POPULATION 47 1423 18 537 14 439 17 509 2 50 1 18 
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Tableau A 80 - suite 

 

Qu'est-ce qui vous dissuaderait de vous informer 
sur la façon de bien vieillir ? 

TOTAL 
Rien ne vous 
dissuaderait 

Pas intéressé / pas de 
besoins [Nsp] 

% N % N % N % N 
Sexe 

1 8 1 9 2 23 100 1457 Homme 
Femme 1 14 0 7 1 14 100 1593 
Âge en 6 

0 1 . . 1 4 100 434 Moins de 25 ans 
25 à 39 ans 0 1 0 1 1 7 100 614 
40 à 59 ans 0 3 0 3 1 16 100 1102 
60 à 69 ans 2 8 . . 1 5 100 424 
70 à 74 ans 2 5 2 7 1 5 100 339 
75 ans et plus 3 4 3 5 1 1 100 137 
Âge en 2 

0 5 0 4 1 26 100 2150 Moins de 60 ans 
60 ans et plus 2 17 1 12 1 10 100 900 
Profession et catégorie sociale 

. . . . 2 2 100 133 Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise 
Cadre et profession intellectuelle supérieure 1 2 1 3 1 3 100 274 
Profession Intermédiaire 0 1 0 2 1 3 100 431 
Employé 1 3 . . 1 6 100 508 
Ouvrier . . 0 1 2 8 100 399 
Personne au foyer 2 3 1 2 1 2 100 218 
Retraité 2 12 1 9 1 9 100 784 
Autre inactif 0 1 . . 1 2 100 302 
Profession et catégorie sociale détaillée 

. . . . 2 2 100 133 Agriculteur exploitant, artisan, commerçant, chef entreprise 
Cadre, profession libérale 1 2 1 3 1 3 100 274 
Profession intermédiaire 0 1 0 2 1 3 100 431 
Employé 1 3 . . 1 6 100 508 
Ouvrier . . 0 1 2 8 100 399 
Au foyer 2 3 1 2 1 2 100 218 
Retraité, ancien PCS + 2 10 1 4 2 9 100 467 
Retraité, ancien PCS - 1 3 1 5 0 0 100 317 
Autre inactif 0 1 . . 1 2 100 302 
Niveau de vie du foyer 

0 1 . . 1 4 100 782 Bas revenus 
Classes moyennes inférieures 1 6 1 5 1 8 100 800 
Classes moyennes supérieures 1 7 1 7 1 6 100 787 
Hauts revenus 1 8 1 4 1 5 100 610 
Diplôme 

2 6 2 5 1 2 100 277 Non diplômé 
BEPC 1 7 0 6 1 19 100 1413 
BAC 0 1 1 3 2 8 100 446 
Diplômé du supérieur 1 7 0 3 1 8 100 914 
Age x diplôme 

0 1 . . 0 1 100 293 Moins de 30 ans diplôme inférieur au bac 
Moins de 30 ans diplôme bac et + . . . . 1 3 100 372 
30-59 ans diplôme inférieur au bac 0 1 0 1 2 13 100 729 
30-59 ans diplôme bac et + 0 3 0 3 1 9 100 756 
60 ans et + diplôme inférieur au bac 2 12 1 9 1 7 100 668 
60 ans et + diplôme bac et + 2 6 1 3 1 3 100 232 
Taille d'agglomération 

1 6 0 3 1 6 100 777 Communes rurales 
2 000 à 20 000 habitants 0 2 0 2 1 7 100 522 
20 000 à 100 000 habitants 1 4 . . 1 5 100 415 
Plus de 100 000 habitants 1 7 1 6 2 14 100 850 
Agglomération parisienne 1 3 1 5 1 5 100 485 
ENSEMBLE DE LA POPULATION 1 22 1 16 1 37 100 3050 
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Tableau A 81 

 

Personne âgée en situation 
fragilité = repli, isolement 

TOTAL Oui Non 
% N % N % N 

Sexe 
28 409 72 1048 100 1457 Homme 

Femme 37 596 63 996 100 1593 
Âge en 6 

36 154 64 280 100 434 Moins de 25 ans 
25 à 39 ans 36 219 64 395 100 614 
40 à 59 ans 35 389 65 713 100 1102 
60 à 69 ans 27 116 73 308 100 424 
70 à 74 ans 26 89 74 250 100 339 
75 ans et plus 27 38 73 99 100 137 
Âge en 2 

35 763 65 1387 100 2150 Moins de 60 ans 
60 ans et plus 27 242 73 657 100 900 
Profession et catégorie sociale 

36 48 64 85 100 133 Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise 
Cadre et profession intellectuelle supérieure 43 119 57 156 100 274 
Profession Intermédiaire 36 156 64 276 100 431 
Employé 34 171 66 337 100 508 
Ouvrier 26 104 74 295 100 399 
Personne au foyer 32 70 68 149 100 218 
Retraité 28 221 72 563 100 784 
Autre inactif 39 117 61 185 100 302 
Profession et catégorie sociale détaillée 

36 48 64 85 100 133 Agriculteur exploitant, artisan, commerçant, chef entreprise 
Cadre, profession libérale 43 119 57 156 100 274 
Profession intermédiaire 36 156 64 276 100 431 
Employé 34 171 66 337 100 508 
Ouvrier 26 104 74 295 100 399 
Au foyer 32 70 68 149 100 218 
Retraité, ancien PCS + 28 129 72 338 100 467 
Retraité, ancien PCS - 29 91 71 226 100 317 
Autre inactif 39 117 61 185 100 302 
Niveau de vie du foyer 

28 221 72 561 100 782 Bas revenus 
Classes moyennes inférieures 35 283 65 518 100 800 
Classes moyennes supérieures 32 253 68 534 100 787 
Hauts revenus 38 235 62 375 100 610 
Diplôme 

20 54 80 223 100 277 Non diplômé 
BEPC 30 431 70 982 100 1413 
BAC 36 160 64 286 100 446 
Diplômé du supérieur 39 360 61 554 100 914 
Age x diplôme 

29 85 71 208 100 293 Moins de 30 ans diplôme inférieur au bac 
Moins de 30 ans diplôme bac et + 38 141 62 231 100 372 
30-59 ans diplôme inférieur au bac 32 234 68 495 100 729 
30-59 ans diplôme bac et + 40 304 60 453 100 756 
60 ans et + diplôme inférieur au bac 25 167 75 501 100 668 
60 ans et + diplôme bac et + 33 76 67 156 100 232 
Taille d'agglomération 

33 254 67 523 100 777 Communes rurales 
2 000 à 20 000 habitants 33 172 67 350 100 522 
20 000 à 100 000 habitants 32 131 68 284 100 415 
Plus de 100 000 habitants 33 281 67 569 100 850 
Agglomération parisienne 34 167 66 319 100 485 
ENSEMBLE DE LA POPULATION 33 1005 67 2045 100 3050 
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Tableau A 82 

 

Personne âgée en situation 
fragilité = santé 

TOTAL Oui Non 
% N % N % N 

Sexe 
31 455 69 1003 100 1457 Homme 

Femme 36 578 64 1015 100 1593 
Âge en 6 

38 165 62 270 100 434 Moins de 25 ans 
25 à 39 ans 30 186 70 428 100 614 
40 à 59 ans 34 379 66 723 100 1102 
60 à 69 ans 33 140 67 284 100 424 
70 à 74 ans 35 120 65 219 100 339 
75 ans et plus 32 43 68 94 100 137 
Âge en 2 

34 729 66 1421 100 2150 Moins de 60 ans 
60 ans et plus 34 303 66 596 100 900 
Profession et catégorie sociale 

33 43 67 89 100 133 Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise 
Cadre et profession intellectuelle supérieure 37 102 63 173 100 274 
Profession Intermédiaire 37 159 63 273 100 431 
Employé 31 158 69 350 100 508 
Ouvrier 28 113 72 287 100 399 
Personne au foyer 27 59 73 159 100 218 
Retraité 35 274 65 510 100 784 
Autre inactif 42 126 58 176 100 302 
Profession et catégorie sociale détaillée 

33 43 67 89 100 133 Agriculteur exploitant, artisan, commerçant, chef entreprise 
Cadre, profession libérale 37 102 63 173 100 274 
Profession intermédiaire 37 159 63 273 100 431 
Employé 31 158 69 350 100 508 
Ouvrier 28 113 72 287 100 399 
Au foyer 27 59 73 159 100 218 
Retraité, ancien PCS + 33 154 67 313 100 467 
Retraité, ancien PCS - 38 120 62 197 100 317 
Autre inactif 42 126 58 176 100 302 
Niveau de vie du foyer 

29 226 71 556 100 782 Bas revenus 
Classes moyennes inférieures 34 276 66 525 100 800 
Classes moyennes supérieures 36 284 64 503 100 787 
Hauts revenus 37 227 63 383 100 610 
Diplôme 

32 89 68 188 100 277 Non diplômé 
BEPC 33 461 67 952 100 1413 
BAC 36 160 64 286 100 446 
Diplômé du supérieur 35 322 65 592 100 914 
Age x diplôme 

35 102 65 191 100 293 Moins de 30 ans diplôme inférieur au bac 
Moins de 30 ans diplôme bac et + 37 138 63 233 100 372 
30-59 ans diplôme inférieur au bac 32 232 68 497 100 729 
30-59 ans diplôme bac et + 34 257 66 499 100 756 
60 ans et + diplôme inférieur au bac 32 217 68 451 100 668 
60 ans et + diplôme bac et + 37 87 63 145 100 232 
Taille d'agglomération 

33 254 67 523 100 777 Communes rurales 
2 000 à 20 000 habitants 36 186 64 336 100 522 
20 000 à 100 000 habitants 34 142 66 273 100 415 
Plus de 100 000 habitants 32 276 68 574 100 850 
Agglomération parisienne 36 175 64 311 100 485 
ENSEMBLE DE LA POPULATION 34 1033 66 2017 100 3050 
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Tableau A 83 

 

Personne âgée en situation 
fragilité = dépendance 

TOTAL Oui Non 
% N % N % N 

Sexe 
26 379 74 1078 100 1457 Homme 

Femme 30 478 70 1115 100 1593 
Âge en 6 

30 130 70 304 100 434 Moins de 25 ans 
25 à 39 ans 25 154 75 460 100 614 
40 à 59 ans 24 259 76 843 100 1102 
60 à 69 ans 35 149 65 275 100 424 
70 à 74 ans 34 115 66 224 100 339 
75 ans et plus 36 49 64 88 100 137 
Âge en 2 

25 544 75 1606 100 2150 Moins de 60 ans 
60 ans et plus 35 313 65 587 100 900 
Profession et catégorie sociale 

24 32 76 101 100 133 Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise 
Cadre et profession intellectuelle supérieure 33 89 67 185 100 274 
Profession Intermédiaire 28 123 72 309 100 431 
Employé 24 124 76 384 100 508 
Ouvrier 16 66 84 334 100 399 
Personne au foyer 27 60 73 158 100 218 
Retraité 34 268 66 516 100 784 
Autre inactif 31 95 69 207 100 302 
Profession et catégorie sociale détaillée 

24 32 76 101 100 133 Agriculteur exploitant, artisan, commerçant, chef entreprise 
Cadre, profession libérale 33 89 67 185 100 274 
Profession intermédiaire 28 123 72 309 100 431 
Employé 24 124 76 384 100 508 
Ouvrier 16 66 84 334 100 399 
Au foyer 27 60 73 158 100 218 
Retraité, ancien PCS + 38 177 62 290 100 467 
Retraité, ancien PCS - 29 91 71 226 100 317 
Autre inactif 31 95 69 207 100 302 
Niveau de vie du foyer 

23 176 77 606 100 782 Bas revenus 
Classes moyennes inférieures 28 226 72 575 100 800 
Classes moyennes supérieures 31 245 69 542 100 787 
Hauts revenus 33 200 67 410 100 610 
Diplôme 

20 55 80 222 100 277 Non diplômé 
BEPC 27 384 73 1029 100 1413 
BAC 29 128 71 317 100 446 
Diplômé du supérieur 32 290 68 624 100 914 
Age x diplôme 

27 78 73 215 100 293 Moins de 30 ans diplôme inférieur au bac 
Moins de 30 ans diplôme bac et + 28 105 72 267 100 372 
30-59 ans diplôme inférieur au bac 19 141 81 588 100 729 
30-59 ans diplôme bac et + 29 220 71 537 100 756 
60 ans et + diplôme inférieur au bac 33 220 67 448 100 668 
60 ans et + diplôme bac et + 40 94 60 138 100 232 
Taille d'agglomération 

27 212 73 566 100 777 Communes rurales 
2 000 à 20 000 habitants 26 135 74 387 100 522 
20 000 à 100 000 habitants 27 111 73 303 100 415 
Plus de 100 000 habitants 30 253 70 597 100 850 
Agglomération parisienne 30 145 70 340 100 485 
ENSEMBLE DE LA POPULATION 28 857 72 2193 100 3050 

 
 



207 

Tableau A 84 

 

Personne âgée en situation 
fragilité = perte revenus 

TOTAL Oui Non 
% N % N % N 

Sexe 
20 297 80 1161 100 1457 Homme 

Femme 20 313 80 1280 100 1593 
Âge en 6 

18 78 82 357 100 434 Moins de 25 ans 
25 à 39 ans 16 97 84 517 100 614 
40 à 59 ans 24 263 76 839 100 1102 
60 à 69 ans 20 86 80 338 100 424 
70 à 74 ans 20 69 80 270 100 339 
75 ans et plus 13 17 87 120 100 137 
Âge en 2 

20 437 80 1713 100 2150 Moins de 60 ans 
60 ans et plus 19 172 81 728 100 900 
Profession et catégorie sociale 

17 23 83 110 100 133 Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise 
Cadre et profession intellectuelle supérieure 29 79 71 195 100 274 
Profession Intermédiaire 23 98 77 333 100 431 
Employé 21 108 79 400 100 508 
Ouvrier 14 55 86 345 100 399 
Personne au foyer 15 33 85 186 100 218 
Retraité 20 156 80 628 100 784 
Autre inactif 19 57 81 245 100 302 
Profession et catégorie sociale détaillée 

17 23 83 110 100 133 Agriculteur exploitant, artisan, commerçant, chef entreprise 
Cadre, profession libérale 29 79 71 195 100 274 
Profession intermédiaire 23 98 77 333 100 431 
Employé 21 108 79 400 100 508 
Ouvrier 14 55 86 345 100 399 
Au foyer 15 33 85 186 100 218 
Retraité, ancien PCS + 22 103 78 364 100 467 
Retraité, ancien PCS - 17 53 83 264 100 317 
Autre inactif 19 57 81 245 100 302 
Niveau de vie du foyer 

14 110 86 672 100 782 Bas revenus 
Classes moyennes inférieures 19 154 81 646 100 800 
Classes moyennes supérieures 22 173 78 614 100 787 
Hauts revenus 27 167 73 443 100 610 
Diplôme 

13 35 87 242 100 277 Non diplômé 
BEPC 18 248 82 1165 100 1413 
BAC 22 96 78 350 100 446 
Diplômé du supérieur 25 231 75 683 100 914 
Age x diplôme 

9 26 91 268 100 293 Moins de 30 ans diplôme inférieur au bac 
Moins de 30 ans diplôme bac et + 21 80 79 292 100 372 
30-59 ans diplôme inférieur au bac 19 140 81 589 100 729 
30-59 ans diplôme bac et + 25 192 75 565 100 756 
60 ans et + diplôme inférieur au bac 18 117 82 551 100 668 
60 ans et + diplôme bac et + 24 55 76 177 100 232 
Taille d'agglomération 

19 151 81 626 100 777 Communes rurales 
2 000 à 20 000 habitants 19 98 81 425 100 522 
20 000 à 100 000 habitants 20 85 80 330 100 415 
Plus de 100 000 habitants 19 157 81 692 100 850 
Agglomération parisienne 24 118 76 367 100 485 
ENSEMBLE DE LA POPULATION 20 609 80 2441 100 3050 
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Tableau A 85 

 

Actuellement, avez-vous le 
sentiment de voir suffisamment 

de monde au quotidien ? 
TOTAL Oui Non [Nsp] 

% N % N % N % N 
Sexe 

73 1060 26 382 1 16 100 1457 Homme 
Femme 69 1091 31 492 1 9 100 1593 
Âge en 6 

71 306 28 124 1 4 100 434 Moins de 25 ans 
25 à 39 ans 64 391 35 218 1 6 100 614 
40 à 59 ans 71 777 29 314 1 10 100 1102 
60 à 69 ans 74 315 25 108 0 1 100 424 
70 à 74 ans 76 259 23 79 0 1 100 339 
75 ans et plus 75 103 24 32 1 1 100 137 
Âge en 2 

69 1474 30 656 1 20 100 2150 Moins de 60 ans 
60 ans et plus 75 677 24 219 0 4 100 900 
Profession et catégorie sociale 

75 99 25 34 . . 100 133 Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise 
Cadre et profession intellectuelle supérieure 74 203 25 68 1 4 100 274 
Profession Intermédiaire 74 320 25 110 0 1 100 431 
Employé 68 343 32 161 1 4 100 508 
Ouvrier 63 252 35 140 2 7 100 399 
Personne au foyer 55 119 45 98 1 2 100 218 
Retraité 75 586 25 193 1 5 100 784 
Autre inactif 76 228 23 71 1 3 100 302 
Profession et catégorie sociale détaillée 

75 99 25 34 . . 100 133 Agriculteur exploitant, artisan, commerçant, chef entreprise 
Cadre, profession libérale 74 203 25 68 1 4 100 274 
Profession intermédiaire 74 320 25 110 0 1 100 431 
Employé 68 343 32 161 1 4 100 508 
Ouvrier 63 252 35 140 2 7 100 399 
Au foyer 55 119 45 98 1 2 100 218 
Retraité, ancien PCS + 77 361 22 103 1 3 100 467 
Retraité, ancien PCS - 71 225 28 90 1 2 100 317 
Autre inactif 76 228 23 71 1 3 100 302 
Niveau de vie du foyer 

61 479 38 299 1 4 100 782 Bas revenus 
Classes moyennes inférieures 71 567 28 227 1 7 100 800 
Classes moyennes supérieures 73 576 27 210 0 1 100 787 
Hauts revenus 81 491 19 118 0 1 100 610 
Diplôme 

71 198 28 77 1 3 100 277 Non diplômé 
BEPC 69 980 30 422 1 10 100 1413 
BAC 70 312 29 130 1 4 100 446 
Diplômé du supérieur 72 661 27 246 1 7 100 914 
Age x diplôme 

66 193 33 96 1 4 100 293 Moins de 30 ans diplôme inférieur au bac 
Moins de 30 ans diplôme bac et + 67 250 32 118 1 4 100 372 
30-59 ans diplôme inférieur au bac 67 487 32 235 1 6 100 729 
30-59 ans diplôme bac et + 72 544 27 206 1 6 100 756 
60 ans et + diplôme inférieur au bac 74 497 25 168 0 3 100 668 
60 ans et + diplôme bac et + 77 179 22 51 1 1 100 232 
Taille d'agglomération 

70 544 30 230 0 4 100 777 Communes rurales 
2 000 à 20 000 habitants 71 369 29 150 1 3 100 522 
20 000 à 100 000 habitants 68 283 31 127 1 5 100 415 
Plus de 100 000 habitants 72 612 27 228 1 10 100 850 
Agglomération parisienne 71 344 29 139 1 3 100 485 
ENSEMBLE DE LA POPULATION 71 2151 29 874 1 25 100 3050 
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Tableau A 86 

 

Vous sentez-vous capable de faire face à un 
imprévu ? 

TOTAL 
Tout à 

fait Plutôt Plutôt pas 
Pas du 
tout [Nsp] 

% N % N % N % N % N % N 
Sexe 

13 192 58 840 21 311 6 93 1 21 100 1457 Homme 
Femme 9 137 57 903 28 440 6 99 1 14 100 1593 
Âge en 6 

8 36 47 206 36 154 8 33 1 4 100 434 Moins de 25 ans 
25 à 39 ans 8 51 55 339 26 161 9 55 1 8 100 614 
40 à 59 ans 10 108 57 631 24 269 7 78 1 15 100 1102 
60 à 69 ans 17 71 61 261 18 74 3 15 1 3 100 424 
70 à 74 ans 14 49 65 219 18 62 2 6 1 3 100 339 
75 ans et plus 10 13 64 87 22 31 3 4 1 2 100 137 
Âge en 2 

9 196 55 1176 27 584 8 167 1 28 100 2150 Moins de 60 ans 
60 ans et plus 15 133 63 567 19 167 3 25 1 8 100 900 
Profession et catégorie sociale 

9 12 62 83 17 22 11 14 2 2 100 133 Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise 
Cadre et profession intellectuelle supérieure 16 44 65 177 14 39 4 10 1 3 100 274 
Profession Intermédiaire 10 41 58 251 29 123 3 15 1 2 100 431 
Employé 10 50 53 267 29 147 7 34 2 10 100 508 
Ouvrier 6 23 51 203 27 110 14 55 2 8 100 399 
Personne au foyer 8 17 53 117 27 58 12 26 . . 100 218 
Retraité 15 117 63 492 19 149 2 18 1 8 100 784 
Autre inactif 8 24 51 154 34 103 6 19 1 2 100 302 
Profession et catégorie sociale détaillée 

9 12 62 83 17 22 11 14 2 2 100 133 Agriculteur exploitant, artisan, commerçant, chef entreprise 
Cadre, profession libérale 16 44 65 177 14 39 4 10 1 3 100 274 
Profession intermédiaire 10 41 58 251 29 123 3 15 1 2 100 431 
Employé 10 50 53 267 29 147 7 34 2 10 100 508 
Ouvrier 6 23 51 203 27 110 14 55 2 8 100 399 
Au foyer 8 17 53 117 27 58 12 26 . . 100 218 
Retraité, ancien PCS + 16 75 64 301 18 82 1 4 1 5 100 467 
Retraité, ancien PCS - 13 42 60 191 21 67 4 14 1 3 100 317 
Autre inactif 8 24 51 154 34 103 6 19 1 2 100 302 
Niveau de vie du foyer 

8 63 46 360 32 248 14 108 1 4 100 782 Bas revenus 
Classes moyennes inférieures 9 69 56 446 29 234 6 46 1 6 100 800 
Classes moyennes supérieures 9 72 64 501 24 185 3 20 1 8 100 787 
Hauts revenus 20 122 65 396 13 77 2 12 0 3 100 610 
Diplôme 

10 28 57 159 22 61 9 26 1 4 100 277 Non diplômé 
BEPC 10 147 56 785 26 369 7 98 1 15 100 1413 
BAC 8 34 54 240 28 126 9 38 1 7 100 446 
Diplômé du supérieur 13 121 61 560 21 195 3 29 1 10 100 914 
Age x diplôme 

9 25 44 130 35 101 11 33 1 4 100 293 Moins de 30 ans diplôme inférieur au bac 
Moins de 30 ans diplôme bac et + 9 32 52 193 32 118 6 23 1 5 100 372 
30-59 ans diplôme inférieur au bac 8 58 55 399 27 193 9 69 1 9 100 729 
30-59 ans diplôme bac et + 10 79 60 454 23 172 6 42 1 10 100 756 
60 ans et + diplôme inférieur au bac 14 90 62 414 20 135 3 22 1 6 100 668 
60 ans et + diplôme bac et + 19 43 66 152 14 32 1 3 1 2 100 232 
Taille d'agglomération 

9 71 55 430 25 197 9 70 1 10 100 777 Communes rurales 
2 000 à 20 000 habitants 10 53 58 304 24 128 6 33 1 5 100 522 
20 000 à 100 000 habitants 13 53 56 232 23 97 6 25 2 7 100 415 
Plus de 100 000 habitants 11 98 59 498 25 210 5 39 1 6 100 850 
Agglomération parisienne 11 54 57 278 25 121 5 25 2 8 100 485 
ENSEMBLE DE LA POPULATION 11 329 57 1743 25 751 6 191 1 35 100 3050 
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Tableau A 87 

 

Vous sentez-vous capable de 
faire face à un imprévu ? 

TOTAL Oui, plutôt 
Non, plutôt 

pas Nsp 
% N % N % N % N 

Sexe 
71 1033 28 404 1 21 100 1457 Homme 

Femme 65 1039 34 539 1 14 100 1593 
Âge en 6 

56 242 43 188 1 4 100 434 Moins de 25 ans 
25 à 39 ans 64 391 35 215 1 8 100 614 
40 à 59 ans 67 739 32 348 1 15 100 1102 
60 à 69 ans 78 332 21 89 1 3 100 424 
70 à 74 ans 79 268 20 68 1 3 100 339 
75 ans et plus 73 100 25 35 1 2 100 137 
Âge en 2 

64 1372 35 751 1 28 100 2150 Moins de 60 ans 
60 ans et plus 78 700 21 192 1 8 100 900 
Profession et catégorie sociale 

71 94 27 36 2 2 100 133 Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise 
Cadre et profession intellectuelle supérieure 81 222 18 49 1 3 100 274 
Profession Intermédiaire 68 292 32 138 1 2 100 431 
Employé 62 317 36 181 2 10 100 508 
Ouvrier 57 227 41 164 2 8 100 399 
Personne au foyer 61 134 39 85 . . 100 218 
Retraité 78 609 21 167 1 8 100 784 
Autre inactif 59 178 40 122 1 2 100 302 
Profession et catégorie sociale détaillée 

71 94 27 36 2 2 100 133 Agriculteur exploitant, artisan, commerçant, chef entreprise 
Cadre, profession libérale 81 222 18 49 1 3 100 274 
Profession intermédiaire 68 292 32 138 1 2 100 431 
Employé 62 317 36 181 2 10 100 508 
Ouvrier 57 227 41 164 2 8 100 399 
Au foyer 61 134 39 85 . . 100 218 
Retraité, ancien PCS + 81 376 18 86 1 5 100 467 
Retraité, ancien PCS - 74 233 26 81 1 3 100 317 
Autre inactif 59 178 40 122 1 2 100 302 
Niveau de vie du foyer 

54 423 45 355 1 4 100 782 Bas revenus 
Classes moyennes inférieures 64 514 35 279 1 6 100 800 
Classes moyennes supérieures 73 573 26 206 1 8 100 787 
Hauts revenus 85 518 15 89 0 3 100 610 
Diplôme 

67 186 31 87 1 4 100 277 Non diplômé 
BEPC 66 931 33 467 1 15 100 1413 
BAC 62 274 37 165 1 7 100 446 
Diplômé du supérieur 74 680 25 225 1 10 100 914 
Age x diplôme 

53 155 46 134 1 4 100 293 Moins de 30 ans diplôme inférieur au bac 
Moins de 30 ans diplôme bac et + 61 226 38 141 1 5 100 372 
30-59 ans diplôme inférieur au bac 63 457 36 262 1 9 100 729 
30-59 ans diplôme bac et + 71 533 28 214 1 10 100 756 
60 ans et + diplôme inférieur au bac 76 505 24 158 1 6 100 668 
60 ans et + diplôme bac et + 84 196 15 34 1 2 100 232 
Taille d'agglomération 

64 501 34 267 1 10 100 777 Communes rurales 
2 000 à 20 000 habitants 68 358 31 160 1 5 100 522 
20 000 à 100 000 habitants 69 286 29 122 2 7 100 415 
Plus de 100 000 habitants 70 596 29 248 1 6 100 850 
Agglomération parisienne 68 331 30 146 2 8 100 485 
ENSEMBLE DE LA POPULATION 68 2072 31 943 1 35 100 3050 
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Tableau A 88 

 

Au cours des 12 derniers 
mois, avez-vous été 

confronté un événement 
affectif difficile (décès, 

divorce) ? TOTAL 
Oui Non [Nsp]  

% N % N % N % N 
Sexe 

25 359 74 1075 2 24 100 1457 Homme 
Femme 30 479 69 1094 1 20 100 1593 
Âge en 6 

28 120 69 302 3 12 100 434 Moins de 25 ans 
25 à 39 ans 27 165 71 436 2 13 100 614 
40 à 59 ans 27 295 72 795 1 12 100 1102 
60 à 69 ans 26 111 74 312 . . 100 424 
70 à 74 ans 33 111 66 223 1 5 100 339 
75 ans et plus 25 34 74 101 1 2 100 137 
Âge en 2 

27 581 71 1533 2 37 100 2150 Moins de 60 ans 
60 ans et plus 29 256 71 637 1 7 100 900 
Profession et catégorie sociale 

35 47 62 82 3 4 100 133 Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise 
Cadre et profession intellectuelle supérieure 31 86 67 183 2 5 100 274 
Profession Intermédiaire 29 125 70 301 1 5 100 431 
Employé 23 116 76 385 1 6 100 508 
Ouvrier 24 96 73 292 3 10 100 399 
Personne au foyer 20 43 80 175 . . 100 218 
Retraité 30 235 69 542 1 7 100 784 
Autre inactif 29 88 69 207 2 6 100 302 
Profession et catégorie sociale détaillée 

35 47 62 82 3 4 100 133 Agriculteur exploitant, artisan, commerçant, chef entreprise 
Cadre, profession libérale 31 86 67 183 2 5 100 274 
Profession intermédiaire 29 125 70 301 1 5 100 431 
Employé 23 116 76 385 1 6 100 508 
Ouvrier 24 96 73 292 3 10 100 399 
Au foyer 20 43 80 175 . . 100 218 
Retraité, ancien PCS + 31 143 69 320 1 4 100 467 
Retraité, ancien PCS - 29 92 70 222 1 3 100 317 
Autre inactif 29 88 69 207 2 6 100 302 
Niveau de vie du foyer 

28 217 71 555 1 11 100 782 Bas revenus 
Classes moyennes inférieures 26 211 73 582 1 7 100 800 
Classes moyennes supérieures 27 216 72 566 1 5 100 787 
Hauts revenus 29 176 71 432 0 2 100 610 
Diplôme 

28 78 70 195 1 4 100 277 Non diplômé 
BEPC 25 354 73 1034 2 25 100 1413 
BAC 29 128 70 313 1 4 100 446 
Diplômé du supérieur 30 277 69 627 1 10 100 914 
Age x diplôme 

25 72 71 207 5 14 100 293 Moins de 30 ans diplôme inférieur au bac 
Moins de 30 ans diplôme bac et + 31 114 67 251 2 7 100 372 
30-59 ans diplôme inférieur au bac 24 173 75 546 1 10 100 729 
30-59 ans diplôme bac et + 29 222 70 528 1 6 100 756 
60 ans et + diplôme inférieur au bac 28 187 71 475 1 6 100 668 
60 ans et + diplôme bac et + 30 70 70 161 0 1 100 232 
Taille d'agglomération 

28 218 70 547 2 12 100 777 Communes rurales 
2 000 à 20 000 habitants 27 142 72 377 1 4 100 522 
20 000 à 100 000 habitants 24 99 74 308 2 9 100 415 
Plus de 100 000 habitants 29 243 70 598 1 9 100 850 
Agglomération parisienne 28 136 70 339 2 10 100 485 
ENSEMBLE DE LA POPULATION 27 837 71 2169 1 43 100 3050 
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Tableau A 89 

 

Au cours des 12 derniers 
mois, avez-vous été confronté 

à une hospitalisation ? 
TOTAL Oui Non [Nsp] 

% N % N % N % N 
Sexe 

22 316 77 1123 1 19 100 1457 Homme 
Femme 22 353 77 1220 1 19 100 1593 
Âge en 6 

20 89 77 336 2 10 100 434 Moins de 25 ans 
25 à 39 ans 21 129 77 475 2 10 100 614 
40 à 59 ans 21 227 78 861 1 14 100 1102 
60 à 69 ans 23 96 77 328 0 1 100 424 
70 à 74 ans 28 96 71 241 0 2 100 339 
75 ans et plus 24 33 74 102 2 3 100 137 
Âge en 2 

21 445 78 1672 2 34 100 2150 Moins de 60 ans 
60 ans et plus 25 224 75 671 1 5 100 900 
Profession et catégorie sociale 

25 33 73 97 3 3 100 133 Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise 
Cadre et profession intellectuelle supérieure 18 48 81 223 1 3 100 274 
Profession Intermédiaire 20 85 79 342 1 5 100 431 
Employé 19 99 79 402 1 7 100 508 
Ouvrier 20 82 77 309 2 9 100 399 
Personne au foyer 34 73 65 142 2 3 100 218 
Retraité 26 201 74 580 0 3 100 784 
Autre inactif 16 47 83 250 2 5 100 302 
Profession et catégorie sociale détaillée 

25 33 73 97 3 3 100 133 Agriculteur exploitant, artisan, commerçant, chef entreprise 
Cadre, profession libérale 18 48 81 223 1 3 100 274 
Profession intermédiaire 20 85 79 342 1 5 100 431 
Employé 19 99 79 402 1 7 100 508 
Ouvrier 20 82 77 309 2 9 100 399 
Au foyer 34 73 65 142 2 3 100 218 
Retraité, ancien PCS + 28 130 72 335 0 2 100 467 
Retraité, ancien PCS - 22 71 77 245 0 2 100 317 
Autre inactif 16 47 83 250 2 5 100 302 
Niveau de vie du foyer 

27 212 72 564 1 7 100 782 Bas revenus 
Classes moyennes inférieures 20 160 79 634 1 7 100 800 
Classes moyennes supérieures 21 167 78 615 1 6 100 787 
Hauts revenus 20 120 80 488 0 2 100 610 
Diplôme 

25 68 74 205 1 4 100 277 Non diplômé 
BEPC 23 321 76 1073 1 19 100 1413 
BAC 24 108 75 334 1 4 100 446 
Diplômé du supérieur 19 172 80 731 1 12 100 914 
Age x diplôme 

26 78 70 206 3 10 100 293 Moins de 30 ans diplôme inférieur au bac 
Moins de 30 ans diplôme bac et + 19 72 79 294 2 6 100 372 
30-59 ans diplôme inférieur au bac 20 144 79 577 1 8 100 729 
30-59 ans diplôme bac et + 20 151 79 596 1 10 100 756 
60 ans et + diplôme inférieur au bac 25 168 74 496 1 4 100 668 
60 ans et + diplôme bac et + 24 56 75 175 0 1 100 232 
Taille d'agglomération 

22 172 76 593 2 13 100 777 Communes rurales 
2 000 à 20 000 habitants 22 116 77 400 1 6 100 522 
20 000 à 100 000 habitants 24 100 75 310 1 5 100 415 
Plus de 100 000 habitants 18 152 81 691 1 8 100 850 
Agglomération parisienne 27 129 72 349 2 7 100 485 
ENSEMBLE DE LA POPULATION 22 669 77 2343 1 39 100 3050 
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Tableau A 90 

 

Au cours des 12 derniers 
mois, avez-vous été 

confronté un accident, une 
chute ? 

TOTAL Oui Non [Nsp] 
% N % N % N % N 

Sexe 
12 170 87 1266 1 21 100 1457 Homme 

Femme 13 202 86 1373 1 17 100 1593 
Âge en 6 

15 67 83 360 2 8 100 434 Moins de 25 ans 
25 à 39 ans 12 76 86 527 2 11 100 614 
40 à 59 ans 11 120 88 970 1 12 100 1102 
60 à 69 ans 11 46 89 376 0 1 100 424 
70 à 74 ans 12 39 87 294 1 5 100 339 
75 ans et plus 17 23 82 112 1 2 100 137 
Âge en 2 

12 263 86 1857 1 31 100 2150 Moins de 60 ans 
60 ans et plus 12 109 87 783 1 8 100 900 
Profession et catégorie sociale 

13 17 85 114 2 2 100 133 Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise 
Cadre et profession intellectuelle supérieure 14 38 85 234 1 2 100 274 
Profession Intermédiaire 13 57 86 373 0 2 100 431 
Employé 9 48 90 455 1 5 100 508 
Ouvrier 12 48 85 340 3 11 100 399 
Personne au foyer 17 37 82 179 1 2 100 218 
Retraité 12 94 87 682 1 8 100 784 
Autre inactif 11 34 87 262 2 6 100 302 
Profession et catégorie sociale détaillée 

13 17 85 114 2 2 100 133 Agriculteur exploitant, artisan, commerçant, chef entreprise 
Cadre, profession libérale 14 38 85 234 1 2 100 274 
Profession intermédiaire 13 57 86 373 0 2 100 431 
Employé 9 48 90 455 1 5 100 508 
Ouvrier 12 48 85 340 3 11 100 399 
Au foyer 17 37 82 179 1 2 100 218 
Retraité, ancien PCS + 12 55 87 407 1 5 100 467 
Retraité, ancien PCS - 12 39 87 275 1 3 100 317 
Autre inactif 11 34 87 262 2 6 100 302 
Niveau de vie du foyer 

14 106 86 671 1 6 100 782 Bas revenus 
Classes moyennes inférieures 12 98 87 693 1 9 100 800 
Classes moyennes supérieures 12 98 87 683 1 6 100 787 
Hauts revenus 10 62 90 547 0 1 100 610 
Diplôme 

14 38 85 236 1 4 100 277 Non diplômé 
BEPC 11 156 88 1237 1 20 100 1413 
BAC 13 56 87 387 1 3 100 446 
Diplômé du supérieur 13 122 85 780 1 12 100 914 
Age x diplôme 

14 40 83 244 3 8 100 293 Moins de 30 ans diplôme inférieur au bac 
Moins de 30 ans diplôme bac et + 14 51 85 315 2 6 100 372 
30-59 ans diplôme inférieur au bac 10 70 89 649 1 10 100 729 
30-59 ans diplôme bac et + 13 102 86 648 1 6 100 756 
60 ans et + diplôme inférieur au bac 12 83 87 579 1 6 100 668 
60 ans et + diplôme bac et + 11 25 88 204 1 2 100 232 
Taille d'agglomération 

13 98 86 669 1 10 100 777 Communes rurales 
2 000 à 20 000 habitants 11 57 88 462 1 3 100 522 
20 000 à 100 000 habitants 12 49 87 361 1 5 100 415 
Plus de 100 000 habitants 12 105 87 736 1 9 100 850 
Agglomération parisienne 13 63 85 412 2 10 100 485 
ENSEMBLE DE LA POPULATION 12 372 87 2639 1 39 100 3050 

 



214 

Tableau A 91 

 

Au cours des 12 derniers mois, 
avez-vous été confronté un 

déménagement ? 
TOTAL Oui Non [Nsp] 

% N % N % N % N 
Sexe 

11 156 87 1271 2 30 100 1457 Homme 
Femme 13 209 85 1359 2 24 100 1593 
Âge en 6 

20 86 77 333 3 15 100 434 Moins de 25 ans 
25 à 39 ans 21 130 77 471 2 13 100 614 
40 à 59 ans 9 102 89 984 1 15 100 1102 
60 à 69 ans 6 24 94 399 0 1 100 424 
70 à 74 ans 3 11 95 322 2 5 100 339 
75 ans et plus 9 12 88 120 3 5 100 137 
Âge en 2 

15 318 83 1789 2 44 100 2150 Moins de 60 ans 
60 ans et plus 5 48 93 841 1 11 100 900 
Profession et catégorie sociale 

18 24 78 104 4 5 100 133 Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise 
Cadre et profession intellectuelle supérieure 14 37 85 233 2 5 100 274 
Profession Intermédiaire 19 81 80 346 1 5 100 431 
Employé 12 60 87 441 1 7 100 508 
Ouvrier 11 45 85 341 3 13 100 399 
Personne au foyer 16 36 83 181 1 1 100 218 
Retraité 5 37 94 737 1 10 100 784 
Autre inactif 15 46 82 247 3 9 100 302 
Profession et catégorie sociale détaillée 

18 24 78 104 4 5 100 133 Agriculteur exploitant, artisan, commerçant, chef entreprise 
Cadre, profession libérale 14 37 85 233 2 5 100 274 
Profession intermédiaire 19 81 80 346 1 5 100 431 
Employé 12 60 87 441 1 7 100 508 
Ouvrier 11 45 85 341 3 13 100 399 
Au foyer 16 36 83 181 1 1 100 218 
Retraité, ancien PCS + 5 22 94 438 1 7 100 467 
Retraité, ancien PCS - 5 15 94 299 1 3 100 317 
Autre inactif 15 46 82 247 3 9 100 302 
Niveau de vie du foyer 

16 124 82 643 2 15 100 782 Bas revenus 
Classes moyennes inférieures 13 107 85 682 1 12 100 800 
Classes moyennes supérieures 9 72 90 710 1 5 100 787 
Hauts revenus 10 58 90 548 1 4 100 610 
Diplôme 

10 27 88 244 2 6 100 277 Non diplômé 
BEPC 8 117 90 1268 2 28 100 1413 
BAC 16 71 83 368 2 7 100 446 
Diplômé du supérieur 17 151 82 749 2 14 100 914 
Age x diplôme 

15 45 80 234 5 15 100 293 Moins de 30 ans diplôme inférieur au bac 
Moins de 30 ans diplôme bac et + 28 105 69 258 2 9 100 372 
30-59 ans diplôme inférieur au bac 9 69 89 649 2 11 100 729 
30-59 ans diplôme bac et + 13 99 86 648 1 9 100 756 
60 ans et + diplôme inférieur au bac 5 30 94 629 1 8 100 668 
60 ans et + diplôme bac et + 8 18 91 212 1 2 100 232 
Taille d'agglomération 

13 104 85 658 2 15 100 777 Communes rurales 
2 000 à 20 000 habitants 14 72 85 445 1 6 100 522 
20 000 à 100 000 habitants 12 48 85 354 3 13 100 415 
Plus de 100 000 habitants 12 101 87 740 1 9 100 850 
Agglomération parisienne 8 40 89 433 3 13 100 485 
ENSEMBLE DE LA POPULATION 12 366 86 2629 2 55 100 3050 
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Tableau A 92 

 

Au cours des 12 derniers 
mois, avez-vous été 

confronté un sinistre ? 
TOTAL Oui Non [Nsp] 

% N % N % N % N 
Sexe 

11 158 87 1270 2 30 100 1457 Homme 
Femme 9 140 90 1427 2 25 100 1593 
Âge en 6 

8 35 89 388 3 12 100 434 Moins de 25 ans 
25 à 39 ans 13 77 85 522 2 15 100 614 
40 à 59 ans 10 110 89 977 1 15 100 1102 
60 à 69 ans 10 41 90 381 1 3 100 424 
70 à 74 ans 9 30 89 301 2 8 100 339 
75 ans et plus 4 6 94 129 2 3 100 137 
Âge en 2 

10 221 88 1887 2 42 100 2150 Moins de 60 ans 
60 ans et plus 9 77 90 810 1 13 100 900 
Profession et catégorie sociale 

18 24 79 104 3 4 100 133 Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise 
Cadre et profession intellectuelle supérieure 14 39 84 230 2 5 100 274 
Profession Intermédiaire 13 56 86 372 1 3 100 431 
Employé 9 48 89 452 2 8 100 508 
Ouvrier 10 38 88 350 3 11 100 399 
Personne au foyer 10 21 88 193 2 4 100 218 
Retraité 7 57 91 715 1 12 100 784 
Autre inactif 5 14 93 280 3 8 100 302 
Profession et catégorie sociale détaillée 

18 24 79 104 3 4 100 133 Agriculteur exploitant, artisan, commerçant, chef entreprise 
Cadre, profession libérale 14 39 84 230 2 5 100 274 
Profession intermédiaire 13 56 86 372 1 3 100 431 
Employé 9 48 89 452 2 8 100 508 
Ouvrier 10 38 88 350 3 11 100 399 
Au foyer 10 21 88 193 2 4 100 218 
Retraité, ancien PCS + 9 40 90 419 2 7 100 467 
Retraité, ancien PCS - 5 16 93 296 1 4 100 317 
Autre inactif 5 14 93 280 3 8 100 302 
Niveau de vie du foyer 

11 86 87 678 2 18 100 782 Bas revenus 
Classes moyennes inférieures 9 69 90 724 1 7 100 800 
Classes moyennes supérieures 8 66 91 714 1 7 100 787 
Hauts revenus 12 72 88 535 1 4 100 610 
Diplôme 

14 39 84 232 2 6 100 277 Non diplômé 
BEPC 7 100 91 1283 2 30 100 1413 
BAC 9 41 90 400 1 4 100 446 
Diplômé du supérieur 13 118 86 782 2 14 100 914 
Age x diplôme 

11 32 84 245 6 16 100 293 Moins de 30 ans diplôme inférieur au bac 
Moins de 30 ans diplôme bac et + 8 31 90 336 1 5 100 372 
30-59 ans diplôme inférieur au bac 8 59 91 660 1 10 100 729 
30-59 ans diplôme bac et + 13 100 85 646 1 10 100 756 
60 ans et + diplôme inférieur au bac 7 47 91 610 2 10 100 668 
60 ans et + diplôme bac et + 13 29 86 200 1 3 100 232 
Taille d'agglomération 

8 60 90 700 2 17 100 777 Communes rurales 
2 000 à 20 000 habitants 9 47 90 469 1 6 100 522 
20 000 à 100 000 habitants 7 30 91 376 2 10 100 415 
Plus de 100 000 habitants 11 97 87 742 1 11 100 850 
Agglomération parisienne 13 63 85 411 2 11 100 485 
ENSEMBLE DE LA POPULATION 10 298 88 2697 2 55 100 3050 
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Tableau A 93 

 

Pour surmonter cette difficulté, qui vous a le plus aidé ? (En premier) 
Votre conjoint, 
compagnon, 
concubin, … Votre famille 

Vos 
amis Vos voisins La mairie 

Une aide à 
domicile 

Des professionnels de 
santé (médecins, 

psychologues, infirmi 
% N % N % N % N % N % N % N 

Sexe 
37 279 16 124 5 41 2 14 1 7 2 15 7 56 Homme 

Femme 31 268 30 262 7 65 1 5 1 5 1 6 8 68 
Âge en 6 

21 49 42 98 9 20 2 4 0 0 2 5 6 15 Moins de 25 ans 
25 à 39 ans 38 125 22 72 8 25 3 10 2 5 3 9 4 13 
40 à 59 ans 36 204 18 101 6 33 1 5 1 6 1 5 8 48 
60 à 69 ans 43 95 16 35 6 14 . . . . 1 2 7 16 
70 à 74 ans 30 59 22 44 5 11 0 1 . . . . 10 20 
75 ans et plus 19 14 47 35 4 3 . . . . . . 16 12 
Âge en 2 

33 378 24 271 7 78 2 19 1 12 2 19 7 76 Moins de 60 ans 
60 ans et plus 34 168 23 114 5 27 0 1 . . 0 2 10 48 
Profession et catégorie sociale 

32 26 16 13 2 2 . . . . 1 1 9 7 
Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef 
d'entreprise 
Cadre et profession intellectuelle supérieure 35 56 17 26 10 15 1 2 . . 4 6 8 12 
Profession Intermédiaire 37 90 21 52 7 17 2 4 0 1 2 5 6 14 
Employé 36 84 22 51 8 18 3 6 1 2 1 2 6 15 
Ouvrier 30 62 25 52 6 11 3 7 2 5 2 4 4 8 
Personne au foyer 39 47 14 17 4 5 1 1 3 4 . . 16 19 
Retraité 37 160 23 99 5 21 . . . . 0 2 9 39 
Autre inactif 15 22 50 75 10 15 0 0 0 0 1 1 7 10 
Profession et catégorie sociale détaillée 

32 26 16 13 2 2 . . . . 1 1 9 7 
Agriculteur exploitant, artisan, commerçant, 
chef entreprise 
Cadre, profession libérale 35 56 17 26 10 15 1 2 . . 4 6 8 12 
Profession intermédiaire 37 90 21 52 7 17 2 4 0 1 2 5 6 14 
Employé 36 84 22 51 8 18 3 6 1 2 1 2 6 15 
Ouvrier 30 62 25 52 6 11 3 7 2 5 2 4 4 8 
Au foyer 39 47 14 17 4 5 1 1 3 4 . . 16 19 
Retraité, ancien PCS + 39 105 21 56 6 16 . . . . 1 2 10 27 
Retraité, ancien PCS - 33 55 26 43 3 5 . . . . . . 7 11 
Autre inactif 15 22 50 75 10 15 0 0 0 0 1 1 7 10 
Niveau de vie du foyer 

23 100 25 107 10 41 3 12 2 8 2 8 7 30 Bas revenus 
Classes moyennes inférieures 31 128 28 115 5 22 1 5 0 1 1 6 8 35 
Classes moyennes supérieures 38 159 23 97 5 22 0 1 0 1 2 7 7 31 
Hauts revenus 46 156 17 57 5 18 1 2 0 1 0 0 8 29 
Diplôme 

29 44 25 37 6 9 4 6 3 5 2 3 5 7 Non diplômé 
BEPC 31 220 26 184 7 52 1 5 0 2 1 7 9 65 
BAC 35 86 24 59 4 9 1 3 1 3 2 5 9 21 
Diplômé du supérieur 38 197 21 106 7 35 1 6 0 1 1 7 6 31 
Age x diplôme 

18 27 38 59 11 17 5 8 1 2 2 3 7 11 Moins de 30 ans diplôme inférieur au bac 
Moins de 30 ans diplôme bac et + 35 74 32 67 8 17 1 3 0 0 4 8 4 8 
30-59 ans diplôme inférieur au bac 34 121 21 73 7 25 1 2 1 5 1 4 7 24 
30-59 ans diplôme bac et + 38 157 18 73 5 20 1 6 1 4 1 4 8 32 
60 ans et + diplôme inférieur au bac 32 116 25 90 6 20 . . . . 0 2 10 36 
60 ans et + diplôme bac et + 39 52 18 25 5 7 1 1 . . 0 0 9 12 
Taille d'agglomération 

39 160 18 73 7 30 . . 0 1 2 7 9 39 Communes rurales 
2 000 à 20 000 habitants 31 88 27 78 7 21 2 5 2 6 1 3 7 20 
20 000 à 100 000 habitants 31 66 24 51 4 9 1 2 2 3 1 2 8 16 
Plus de 100 000 habitants 34 154 25 115 6 26 2 8 0 0 1 4 5 22 
Agglomération parisienne 30 79 26 68 7 19 2 6 0 1 2 5 10 27 
ENSEMBLE DE LA POPULATION 34 547 24 385 6 105 1 20 1 12 1 21 8 124 
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Tableau A 93 - suite 

 

Pour surmonter cette difficulté, qui vous a le 
plus aidé ? (En premier) 

TOTAL 

D’autres 
professionnels 

(assureurs, artisans …) 

Vous avez 
surmonté cette 
difficulté seul [Nsp] 

% N % N % N % N 
Sexe 

4 26 24 184 1 5 100 751 Homme 
Femme 1 10 20 179 1 9 100 877 
Âge en 6 

3 6 15 36 0 1 100 236 Moins de 25 ans 
25 à 39 ans 2 8 16 52 2 8 100 327 
40 à 59 ans 3 15 27 153 0 3 100 572 
60 à 69 ans 2 3 26 57 0 1 100 222 
70 à 74 ans 2 4 27 54 1 3 100 195 
75 ans et plus . . 14 11 . . 100 75 
Âge en 2 

3 29 21 241 1 11 100 1135 Moins de 60 ans 
60 ans et plus 2 8 25 121 1 3 100 492 
Profession et catégorie sociale 

4 3 31 25 4 3 100 81 
Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef 
d'entreprise 
Cadre et profession intellectuelle supérieure 1 2 24 37 2 3 100 158 
Profession Intermédiaire 3 8 21 51 0 1 100 243 
Employé 1 3 22 52 . . 100 233 
Ouvrier 4 9 22 44 1 2 100 204 
Personne au foyer 2 2 20 25 1 2 100 122 
Retraité 2 8 24 104 1 3 100 436 
Autre inactif 1 1 16 24 1 1 100 150 
Profession et catégorie sociale détaillée 

4 3 31 25 4 3 100 81 
Agriculteur exploitant, artisan, commerçant, 
chef entreprise 
Cadre, profession libérale 1 2 24 37 2 3 100 158 
Profession intermédiaire 3 8 21 51 0 1 100 243 
Employé 1 3 22 52 . . 100 233 
Ouvrier 4 9 22 44 1 2 100 204 
Au foyer 2 2 20 25 1 2 100 122 
Retraité, ancien PCS + 2 5 20 54 1 3 100 268 
Retraité, ancien PCS - 2 3 30 50 . . 100 168 
Autre inactif 1 1 16 24 1 1 100 150 
Niveau de vie du foyer 

3 11 26 111 1 6 100 434 Bas revenus 
Classes moyennes inférieures 2 8 22 90 1 2 100 412 
Classes moyennes supérieures 2 8 22 90 . . 100 416 
Hauts revenus 2 7 19 63 1 4 100 337 
Diplôme 

4 6 20 31 2 3 100 150 Non diplômé 
BEPC 2 16 22 162 1 7 100 719 
BAC 2 5 22 53 . . 100 244 
Diplômé du supérieur 2 10 23 118 1 4 100 515 
Age x diplôme 

4 7 10 15 3 5 100 155 Moins de 30 ans diplôme inférieur au bac 
Moins de 30 ans diplôme bac et + 2 4 14 30 1 1 100 212 
30-59 ans diplôme inférieur au bac 3 9 25 89 1 2 100 354 
30-59 ans diplôme bac et + 2 9 26 107 1 3 100 414 
60 ans et + diplôme inférieur au bac 2 6 24 88 1 3 100 359 
60 ans et + diplôme bac et + 2 2 25 33 0 1 100 133 
Taille d'agglomération 

3 11 21 87 1 4 100 413 Communes rurales 
2 000 à 20 000 habitants 2 5 19 55 1 3 100 282 
20 000 à 100 000 habitants 3 6 26 55 0 1 100 211 
Plus de 100 000 habitants 3 13 24 110 1 4 100 457 
Agglomération parisienne 1 2 21 56 1 2 100 265 
ENSEMBLE DE LA POPULATION 2 36 22 362 1 14 100 1628 
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Tableau A 94 

 

Pour surmonter cette difficulté, qui vous a le plus aidé ? (En second) 
Votre conjoint, 
compagnon, 
concubin, … Votre famille 

Vos 
amis Vos voisins La mairie 

Une aide à 
domicile 

Des professionnels de 
santé (médecins, 

psychologues, infirmi 
% N % N % N % N % N % N % N 

Sexe 
20 149 27 205 14 108 3 24 1 5 1 8 13 98 Homme 

Femme 17 153 28 246 20 178 3 23 0 3 2 18 11 93 
Âge en 6 

15 36 26 61 28 66 3 6 0 1 1 3 6 15 Moins de 25 ans 
25 à 39 ans 15 48 31 100 17 57 3 10 1 3 1 2 9 28 
40 à 59 ans 20 113 28 158 17 99 3 17 1 4 2 10 12 71 
60 à 69 ans 17 37 29 64 16 36 2 5 . . 1 2 16 34 
70 à 74 ans 27 52 27 53 9 17 4 7 . . 2 3 16 31 
75 ans et plus 20 15 20 15 16 12 2 1 . . 8 6 17 13 
Âge en 2 

17 198 28 320 20 222 3 33 1 8 1 15 10 114 Moins de 60 ans 
60 ans et plus 21 104 27 131 13 65 3 14 . . 2 11 16 78 
Profession et catégorie sociale 

22 18 19 16 24 20 6 5 1 1 . . 7 6 
Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef 
d'entreprise 
Cadre et profession intellectuelle supérieure 18 29 34 54 18 28 2 3 . . 2 3 7 11 
Profession Intermédiaire 19 46 27 66 17 41 2 5 1 2 1 4 12 28 
Employé 15 35 31 71 16 38 2 5 0 1 1 2 11 26 
Ouvrier 20 41 25 50 17 34 5 11 1 2 2 4 12 24 
Personne au foyer 24 29 29 35 16 19 4 5 1 1 1 2 9 11 
Retraité 20 86 27 120 13 56 3 12 . . 3 11 17 73 
Autre inactif 12 18 26 39 33 50 1 2 1 1 . . 8 13 
Profession et catégorie sociale détaillée 

22 18 19 16 24 20 6 5 1 1 . . 7 6 
Agriculteur exploitant, artisan, commerçant, 
chef entreprise 
Cadre, profession libérale 18 29 34 54 18 28 2 3 . . 2 3 7 11 
Profession intermédiaire 19 46 27 66 17 41 2 5 1 2 1 4 12 28 
Employé 15 35 31 71 16 38 2 5 0 1 1 2 11 26 
Ouvrier 20 41 25 50 17 34 5 11 1 2 2 4 12 24 
Au foyer 24 29 29 35 16 19 4 5 1 1 1 2 9 11 
Retraité, ancien PCS + 22 58 24 64 14 38 2 5 . . 2 5 18 48 
Retraité, ancien PCS - 17 28 33 56 11 18 4 7 . . 4 6 15 25 
Autre inactif 12 18 26 39 33 50 1 2 1 1 . . 8 13 
Niveau de vie du foyer 

18 77 25 107 17 75 7 30 1 3 2 8 8 36 Bas revenus 
Classes moyennes inférieures 17 70 29 118 20 81 2 7 0 1 2 7 11 44 
Classes moyennes supérieures 21 86 30 126 16 65 1 6 1 4 1 5 15 62 
Hauts revenus 18 60 28 94 18 61 1 4 . . 2 6 14 49 
Diplôme 

19 28 28 41 12 18 4 6 . . 1 2 9 14 Non diplômé 
BEPC 20 142 25 177 17 126 4 27 0 3 2 16 14 97 
BAC 19 45 30 73 18 44 1 3 1 2 1 3 8 20 
Diplômé du supérieur 17 87 31 159 19 98 2 10 1 3 1 6 12 60 
Age x diplôme 

16 25 22 34 20 31 6 9 1 1 . . 8 12 Moins de 30 ans diplôme inférieur au bac 
Moins de 30 ans diplôme bac et + 14 29 36 77 24 51 2 4 0 1 2 3 5 10 
30-59 ans diplôme inférieur au bac 18 63 26 93 18 65 4 14 1 2 3 9 13 47 
30-59 ans diplôme bac et + 19 80 28 115 18 75 2 7 1 4 1 3 11 44 
60 ans et + diplôme inférieur au bac 23 82 25 91 13 48 3 12 . . 2 8 14 52 
60 ans et + diplôme bac et + 17 23 30 40 13 17 2 2 . . 2 2 20 26 
Taille d'agglomération 

24 97 26 109 16 68 4 17 0 2 1 6 10 42 Communes rurales 
2 000 à 20 000 habitants 15 43 30 83 16 47 3 8 1 2 1 4 10 29 
20 000 à 100 000 habitants 19 39 23 50 20 43 3 6 . . 2 4 18 37 
Plus de 100 000 habitants 16 74 29 131 18 81 3 12 0 2 2 10 12 53 
Agglomération parisienne 18 49 30 78 18 48 2 4 1 2 1 1 12 31 
ENSEMBLE DE LA POPULATION 19 302 28 451 18 287 3 47 0 8 2 26 12 192 
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Tableau A 94 – suite 

 

Pour surmonter cette difficulté, qui vous a le 
plus aidé ? (En second) 

TOTAL 

D’autres 
professionnels 

(assureurs, artisans …) 

Vous avez 
surmonté cette 
difficulté seul [Nsp] 

% N % N % N % N 
Sexe 

3 25 12 90 5 39 100 751 Homme 
Femme 3 25 8 72 7 65 100 877 
Âge en 6 

3 7 12 29 5 12 100 236 Moins de 25 ans 
25 à 39 ans 3 10 12 38 9 29 100 327 
40 à 59 ans 3 19 8 44 6 37 100 572 
60 à 69 ans 3 8 12 26 5 11 100 222 
70 à 74 ans 1 2 9 18 7 13 100 195 
75 ans et plus 6 4 9 7 4 3 100 75 
Âge en 2 

3 36 10 112 7 78 100 1135 Moins de 60 ans 
60 ans et plus 3 14 10 50 5 26 100 492 
Profession et catégorie sociale 

3 2 3 3 13 11 100 81 
Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef 
d'entreprise 
Cadre et profession intellectuelle supérieure 3 5 10 16 6 10 100 158 
Profession Intermédiaire 4 11 11 26 6 14 100 243 
Employé 4 9 11 25 9 20 100 233 
Ouvrier 3 6 11 22 5 10 100 204 
Personne au foyer 2 2 5 7 9 11 100 122 
Retraité 2 9 11 47 5 22 100 436 
Autre inactif 3 5 11 17 4 5 100 150 
Profession et catégorie sociale détaillée 

3 2 3 3 13 11 100 81 
Agriculteur exploitant, artisan, commerçant, 
chef entreprise 
Cadre, profession libérale 3 5 10 16 6 10 100 158 
Profession intermédiaire 4 11 11 26 6 14 100 243 
Employé 4 9 11 25 9 20 100 233 
Ouvrier 3 6 11 22 5 10 100 204 
Au foyer 2 2 5 7 9 11 100 122 
Retraité, ancien PCS + 2 6 12 32 4 11 100 268 
Retraité, ancien PCS - 2 3 9 15 7 11 100 168 
Autre inactif 3 5 11 17 4 5 100 150 
Niveau de vie du foyer 

2 10 12 53 8 35 100 434 Bas revenus 
Classes moyennes inférieures 4 15 9 39 7 31 100 412 
Classes moyennes supérieures 2 8 9 38 4 15 100 416 
Hauts revenus 5 15 9 29 6 20 100 337 
Diplôme 

6 9 14 21 7 10 100 150 Non diplômé 
BEPC 2 11 10 72 7 47 100 719 
BAC 5 11 11 27 6 15 100 244 
Diplômé du supérieur 4 18 8 42 6 31 100 515 
Age x diplôme 

2 4 16 25 9 14 100 155 Moins de 30 ans diplôme inférieur au bac 
Moins de 30 ans diplôme bac et + 2 4 10 20 5 11 100 212 
30-59 ans diplôme inférieur au bac 2 7 9 31 6 22 100 354 
30-59 ans diplôme bac et + 5 21 9 36 7 30 100 414 
60 ans et + diplôme inférieur au bac 3 9 10 36 6 21 100 359 
60 ans et + diplôme bac et + 3 4 10 14 4 5 100 133 
Taille d'agglomération 

2 9 10 41 5 22 100 413 Communes rurales 
2 000 à 20 000 habitants 1 4 13 37 9 26 100 282 
20 000 à 100 000 habitants 1 3 7 15 6 13 100 211 
Plus de 100 000 habitants 4 20 10 44 6 29 100 457 
Agglomération parisienne 5 14 9 24 5 14 100 265 
ENSEMBLE DE LA POPULATION 3 50 10 162 6 104 100 1628 
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Annexe 3 : données complémentaires 

a) Les opinions « Souvent, quand on est âgé … » 

Graphique A 1 – Les opinions détaillées : « Souvent, quand on est âgé … » 
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Source : CREDOC, Enquête Conditions de vie et aspirations, début 2016. 

 

Graphique A 2 – Les opinions détaillées : « Souvent, quand on est âgé … » 
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Source : CREDOC, Enquête Conditions de vie et aspirations, début 2016. 
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b) A quel âge est-on âgé ? 

Graphique A 3- RAPPEL 2012 
Selon vous, à partir de quel âge est-on vieux ? 
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Source : CREDOC, Enquête Conditions de vie et aspirations, début 2012. 

 

c) Les opinions détaillées « Vous, personnellement, vous sentez-vous attiré par … » 

Graphique A 4 – Les opinions détaillées : 
« Vous, personnellement, vous sentez-vous attiré par l’utilisation de … » 
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Source : CREDOC, Enquête Conditions de vie et aspirations, début 2016. 
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d) Les opinions détaillées sur les nouvelles technologies 

Graphique A 5 – Les opinions détaillées : 
« A propos des nouvelles technologies, diriez-vous que vous êtes » 
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Annexe 4 : les questions utilisées pour l’analyse de la fragilité : 
prévalence des variables initialement retenues pour chacune des 
dimensions reliées à la fragilité 

DIMENSION SANTE 
(10 indicateurs) 

VARIABLE MODALITES 
Effectifs 
pondérés % 

SANTE ETATSAN3 ETATSAN 1- Mauvais 124 16,51 

SANTE ETATSAN3 ETATSAN 2- Bon 622 82,82 

SANTE NBMAUX4 NBMAUX 1- Aucun 171 22,77 

SANTE NBMAUX4 NBMAUX 2- Un 191 25,43 

SANTE NBMAUX4 NBMAUX 3- Deux 154 20,51 

SANTE NBMAUX4 NBMAUX 4- Trois ou + 235 31,29 

SANTE SOUFFDEP3 SOUFFDEP 1- Oui 129 17,18 

SANTE SOUFFDEP3 SOUFFDEP 2- Non 616 82,02 

SANTE HANDICAP3 HANDICAP 1- Oui 243 32,36 

SANTE HANDICAP3 HANDICAP 2- Non 499 66,44 

SANTE FACEACCI3 FACEACCI 1- Oui 85 11,32 

SANTE FACEACCI3 FACEACCI 2- Non 660 87,88 

SANTE FACEHOSP3 FACEHOSP 1- Oui 182 24,23 

SANTE FACEHOSP3 FACEHOSP 2- Non 564 75,10 

SANTE FACESINI3 FACESINI 1- Oui 66 8,79 

SANTE FACESINI3 FACESINI 2- Non 674 89,75 

SANTE FACESINI3 FACESINI 3- NSP 11 1,46 

SANTE FACEEVE3 FACEEVE 1- Oui 206 27,43 

SANTE FACEEVE3 FACEEVE 2- Non 539 71,77 

SANTE FACEDEME3 FACEDEME 1- Oui 33 4,39 

SANTE FACEDEME3 FACEDEME 2- Non 708 94,27 

SANTE FACEDEME3 FACEDEME 3- NSP 10 1,33 

SANTE IMPREVU3 IMPREVU 1- Oui 597 79,49 

SANTE IMPREVU3 IMPREVU 2- Non 147 19,57 
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DIMENSION 
ISOLEMENT 

(7 indicateurs) 
VARIABLE MODALITES 

Effectifs 
pondérés  % 

  
ISOLEMENT HEUREUX3 HEUREUX 1- Jamais/Occas. 186 24,77 

ISOLEMENT HEUREUX3 HEUREUX 2- Souvent 563 74,97 

ISOLEMENT NBPERS2 NBPERS 1- Une 200 26,63 

ISOLEMENT NBPERS2 NBPERS 2- Deux ou + 551 73,37 

ISOLEMENT SENTMOND3 SENTMOND 1- Oui 574 76,43 

ISOLEMENT SENTMOND3 SENTMOND 2- Non 173 23,04 

ISOLEMENT CONFMEFI3 CONFMEFI 1- Méfiant 385 51,26 

ISOLEMENT CONFMEFI3 CONFMEFI 2- Confiant 359 47,80 

ISOLEMENT STATMAT4 Célibataire 43 5,73 

ISOLEMENT STATMAT4 En ménage, marié 513 68,31 

ISOLEMENT STATMAT4 Séparé(e), divorcé(e) 116 15,45 

ISOLEMENT STATMAT4 Veuf (ve) 79 10,52 

ISOLEMENT NBENF3_b NBENF 1- Aucun 83 11,05 

ISOLEMENT NBENF3_b NBENF 2- Un ou + 667 88,81 

ISOLEMENT NIV2_INQ Pas/Peu Inquiet 250 33,29 

ISOLEMENT NIV2_INQ Inquiet 501 66,71 

     

DIMENSION 
LOGEMENT 

(5 indicateurs) 
VARIABLE MODALITES 

Effectifs 
pondérés  % 

LOGEMENT STATLOG3 STATLOG 1- Propriétaire 541 72,04 

LOGEMENT STATLOG3 STATLOG 2- Acc.Propriété 35 4,66 

LOGEMENT STATLOG3 
STATLOG 3- 
Loc/s.Loc/gratuit/Autre 

175 23,30 

LOGEMENT TYPLOG2 Logement collectif 199 26,50 

LOGEMENT TYPLOG2 Maison individuelle 552 73,50 

LOGEMENT SECUR3_b SECUR 1- En sécurité 648 86,28 

LOGEMENT SECUR3_b SECUR 2- Pas en sécurité 103 13,72 

LOGEMENT CADVIE3 Non satisfait de son cadre de vie 76 10,12 

LOGEMENT CADVIE3 Satisfait de son cadre de vie 669 89,08 

LOGEMENT CLASSE_APL_MG 1- Sous-dôtée en MG 209 27,83 

LOGEMENT CLASSE_APL_MG 2- Moyennement dôtée en MG 374 49,80 

LOGEMENT CLASSE_APL_MG 3- Sur-dôtée en MG 168 22,37 
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DIMENSION VIE 
SOCIALE 

(5 indicateurs) 
VARIABLE MODALITES 

Effectifs 
pondérés  % 

VIE SOCIALE FREQ_SORTIES FREQSORTIES 1- Souvent 315 41,94 

VIE SOCIALE FREQ_SORTIES FREQSORTIES 2- Rarement 139 18,51 

VIE SOCIALE FREQ_SORTIES FREQSORTIES 3- Jamais 297 39,55 

VIE SOCIALE SITUEMP2 1- Actif 87 11,58 

VIE SOCIALE SITUEMP2 2- Inactif 664 88,42 

VIE SOCIALE PARTICIP_ASSO_b PARTICIP ASSO 1- Aucune/NSP 335 44,61 

VIE SOCIALE PARTICIP_ASSO_b PARTICIP ASSO 2- Une ou + 416 55,39 

VIE SOCIALE CONDUIT3 CONDUIT 1- Oui 648 86,28 

VIE SOCIALE CONDUIT3 CONDUIT 2- Non 97 12,92 

VIE SOCIALE RELIGION4 RELIGION 1- NON 245 32,62 

VIE SOCIALE RELIGION4 RELIGION 2- PRATIQUE PAS 265 35,29 

VIE SOCIALE RELIGION4 RELIGION 3- PRATIQUE 236 31,42 

     

DIMENSION 
CONTEXTE 

ENVIRONNEMENTAL 
ET SOCIAL 

(3 indicateurs) 

VARIABLE MODALITES 
Effectifs 
pondérés  % 

CONTEXTE ENV./SOC. JUSTICE3 Fonc_JUSTICE 1- Bien 164 21,84 

CONTEXTE ENV./SOC. JUSTICE3 Fonc_JUSTICE 2- Mal 584 77,76 

CONTEXTE ENV./SOC. CONFSOC3 CONFSOC 1- Oui 576 76,70 

CONTEXTE ENV./SOC. CONFSOC3 CONFSOC 2- Non 171 22,77 

CONTEXTE ENV./SOC. CLASSESO5 CLASSESO 1- Aisés 53 7,06 

CONTEXTE ENV./SOC. CLASSESO5 CLASSESO 2- Moyenne Sup. 192 25,57 

CONTEXTE ENV./SOC. CLASSESO5 CLASSESO 3- Moyenne Inf. 335 44,61 

CONTEXTE ENV./SOC. CLASSESO5 CLASSESO 4- Populaire 170 22,64 

     

DIMENSION 
REVENUS 

(4 indicateurs) 
VARIABLE MODALITES 

Effectifs 
pondérés  % 

REVENU TYPOSQT Bas revenus 94 12,52 

REVENU TYPOSQT Classes moyennes inférieures 183 24,37 

REVENU TYPOSQT Classes moyennes supérieures 238 31,69 

REVENU TYPOSQT Hauts revenus 226 30,09 

REVENU TYPOSQT Non réponse 10 1,33 

REVENU RESTRICT_DETAIL RESTRICT 1A- Oui-SANTE 113 15,05 

REVENU RESTRICT_DETAIL RESTRICT 1B- Oui-AUTRES 301 40,08 

REVENU RESTRICT_DETAIL RESTRICT 2- Non 337 44,87 

REVENU EPARGNE3 EPARGNE 1- Non 79 10,04 

REVENU EPARGNE3 EPARGNE 2- Liq - AssVie 461 58,57 

REVENU EPARGNE3 EPARGNE 3- ValMob 247 31,4 
REVENU VAC3 VAC 1- Oui 494 65,78 
REVENU VAC3 VAC 2- Non 256 34,09 

Source : CREDOC, Enquête « Conditions de vie et aspirations des français », début 2016. 
Champ : individus âgés de 60 à 75 ans. 
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Annexe 5 : les questions insérées par la CNAV dans l’enquête 2016 

 

[Si SITUEMP=6]  PREPRET1 – PREPRET5 
A1 Avant de partir à la retraite, on peut se préparer à un certain nombre de 

changements. Dites-moi si, pour chacun des thèmes suivants, vous l’aviez préparé 
avant votre départ à la retraite ? 
(Une réponse par ligne) 

 

Aviez-vous préparé 
cet élément avant 
votre départ à la 

retraite ? 
 Oui Non 

. La gestion de votre budget une fois à la retraite : calcul du 
montant de votre pension, détail des versements, etc.   ..  1 2 

. La gestion des changements d’ordre administratif : mutuelle, 
assurance, fiscalité, etc.   ............................................  1 2 

. L’organisation de votre temps libre : vie associative, loisirs, etc.  1 2 

. L’aménagement et l’adaptation de votre logement au 
vieillissement  ............................................................   1 2 

. Un éventuel déménagement  .......................................  1 2 

 

[Si AGE>40 ANS et SITUEMP <>6]  AVANRET1 – AVANRET5 
  PREPRE1 – PREPRE5 

A2 Avant de partir à la retraite, on peut se préparer à un certain nombre de 
changements. Dites-moi si, pour chacun des thèmes suivants, vous avez déjà 
recherché de l’information pour préparer votre future retraite et si vous l’avez déjà 
préparé ? 
(Deux réponse par ligne) 

 

Avez-vous 
recherché des 

informations sur cet 
élément ? 

 
L’avez-vous déjà 

préparé ? 

 Oui Non  Oui Non 

. La gestion de votre budget une fois à la retraite : calcul du 
montant de votre pension, détail des versements, etc.   ..  1 2 

 
1 2 

. La gestion des changements d’ordre administratif : mutuelle, 
assurance, fiscalité, etc.   ............................................  1 2 

 
1 2 

. L’organisation de votre temps libre : vie associative, loisirs, etc.  1 2  1 2 

. L’aménagement et l’adaptation de votre logement au 
vieillissement  ............................................................  1 2 

 
1 2 

. Un éventuel déménagement  .......................................  1 2  1 2 
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[A tous]  ETREAGE 
A3 Dites-moi ce que signifie pour vous, personnellement, l’expression « être âgé » 

aujourd’hui ? Quels sont les mots, les verbes, les expressions ou images qui vous 
viennent à l’esprit ? 

/___________________________________________________/   
 

[A tous]  AGEFRAGI 
A4 Et qu’est-ce que l’expression « personne âgée en situation de fragilité » évoque 

pour vous ?  
/___________________________________________________/   

 

[A tous] * CNAV * IMPRAGE 
A5 Vous-même, diriez-vous que vous avez l’impression d’être âgé ?  

Oui  ................................................................................................................................ 1 
Non  ............................................................................................................................... 2 

 

[A tous] * CNAV * AGE_VIEU 
PH34   

A6 Selon vous, à partir de quel âge est-on âgé ? 
(Recueillir un nombre compris entre 0 et 120)  

!_ !_ !_ ! ans 

 

[A tous] * CNAV * INQVIEUX 
A7 De manière générale, vous arrive-t-il d’être inquiet à l’idée de vieillir ?  

(Une seule réponse) 

. Très souvent  ...............................................................  1 

. Souvent  ......................................................................  2 

. De temps en temps  ......................................................  3 

. Jamais  ........................................................................  4 

. Ne sait pas  ..................................................................  5 
 

[A tous]  RETRAIT1 – RETRAIT2 
AFB93   

A8 Vous voyez votre retraite plutôt comme une période … 
(Deux réponses possibles) 

 1ère réponse  2ème réponse 

. De repos, de détente  .........................................  1 1 

. D’ennui  ............................................................  2 2 

. De vie en famille  ...............................................  3 3 

. De solitude  .......................................................  4 4 

. D’activité associative bénévole  ...........................  5 5 

. De maladie, de vieillesse  ....................................  6 6 

. D’activité professionnelle choisie  .........................  7 7 

. De voyages  ......................................................  8 8 

. De loisirs (télévision, sport, bricolage …) ...............  9 9 

. Ne sait pas  .....................................................  10 10 
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[A tous]  INQRETRA 
AFB96   

A9 Quel est votre principal motif d'inquiétude en ce qui concerne votre retraite ? 
(Une seule réponse) 

. La diminution de vos facultés physiques et intellectuelles  1 

. La solitude (la disparition de vos proches, etc. ...)  .....  2 

. La diminution de vos ressources financières  ..............  3 

. Le sentiment d'être inutile  .......................................  4 

. L'inactivité  ............................................................  5 

. Autre  ....................................................................  6 

. Je n’ai aucune inquiétude  ........................................  7 
 

[A tous]  AFFIAG1 – AFFIAG11 
A10 Pour chacune des affirmations suivantes, dites-moi si vous êtes tout-à-fait 

d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ou pas du tout d’accord … 
(Aléatoire – Une réponse par ligne) 

« Souvent, quand on est âgé … » 
Tout à 

fait 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Plutôt 
pas 

d’accord 

Pas du 
tout 

d’accord 

Ne 
sait 
pas 

 On n’est pas vraiment utile à la société ..................................  1 2 3 4 5 

 On perd la mémoire, sa concentration, ses capacités physiques   1 2 3 4 5 

 On connaît mieux la vie, on peut faire profiter les autres de son 
expérience  ........................................................................  1 2 3 4 5 

 On devient méfiant  .............................................................  1 2 3 4 5 

 On a du mal à changer ses habitudes  ...................................  1 2 3 4 5 

 On a moins d’énergie  ..........................................................  1 2 3 4 5 

 On est seul .........................................................................  1 2 3 4 5 

 On n’a plus de vie amoureuse ou sexuelle  .............................  1 2 3 4 5 

 On ne sort plus de chez soi  ..................................................  1 2 3 4 5 

 On a envie de prendre soin de soi  ........................................  1 2 3 4 5 

 On a du temps pour s’informer  ............................................  1 2 3 4 5 
 

[A tous]  BIENVIEU 
A11 Pour vous, « bien vieillir », c’est avant tout : 

. Etre en bonne santé  ...................................................................................................... 1 

. Rester autonome et indépendant  .................................................................................... 2 

. Ne pas s’isoler, communiquer, échanger  .......................................................................... 3 

. Se maintenir en bonne forme intellectuelle  ....................................................................... 4 

. Se maintenir en bonne forme physique  ............................................................................ 5 
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[A tous]  VIEUAVTT 
A12 Et pour « bien vieillir », il faut avant tout : 

(Une seule réponse) 

. Avoir un logement adapté à sa situation  .............................  1 

. Avoir un(e) aide à domicile  ...............................................  2 

. Rester à domicile le plus longtemps possible  .......................  3 

. Avoir des amis, des liens affectifs  ......................................  4 

. Avoir des loisirs  ...............................................................  5 

. Ne sait pas  .....................................................................  6 
 

[A tous]  THEMINF1- THEMINF4  
A13 Sur quels thèmes relatifs au « bien vieillir » souhaiteriez-vous recevoir de 

l’information en priorité ? 
(Aléatoire – 4 choix au maximum) 

La nutrition, l’alimentation, la cuisine  ....................................  1 1 1 1 

L’entretien de la mémoire, du capital intellectuel  ....................  2 2 2 2 

La prévention des chutes et des accidents domestiques  ..........  3 3 3 3 

La prévention des troubles du sommeil  .................................  4 4 4 4 

Les activités physiques  .......................................................  5 5 5 5 

La lutte contre l’isolement  ...................................................  6 6 6 6 

La prévention des maladies  .................................................  7 7 7 7 

L’habitat et le cadre de vie  ..................................................  8 8 8 8 

Les nouvelles technologies, internet  .....................................  9 9 9 9 

Les démarches à réaliser pour connaître tous vos droits et en 
bénéficier  ..........................................................................  10 10 10 10 

La mobilité, les transports, la sécurité routière  .......................  11 11 11 11 

Les vacances, les sorties, les séjours  ....................................  12 12 12 12 

Autre, précisez   ! _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ! .......................  13 13 13 13 

Aucun de ces thèmes ne vous intéresse .................................  14 14 14 14 
 

[Si THEMINF1 <> 14]  MANINFO 
A14 De quelle manière aimeriez-vous avoir de l’information pour vous aider à « bien 

vieillir » ? 
(Aléatoire – Une seule réponse) 

Des courriers réguliers  ..................................................................................................... 1 

Des mails ou des SMS personnalisés  ................................................................................. 2 

Des rendez-vous personnalisés  ........................................................................................  3 

Des réunions de groupe/ateliers de prévention  ................................................................... 4 

Des messages ou des émissions à la télévision  ................................................................... 5 

Des messages ou des émissions à la radio  ......................................................................... 6 

Par un site internet spécialisé, consacré au« bien vieillir »  .................................................... 7 

Autre, précisez   ! _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ! ...................................................................  8 
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[A tous]  DISSUINF 
A15 Qu’est ce qui vous dissuaderait de vous informer sur la façon de bien vieillir ? 

Vous n’êtes pas concerné, vous êtes encore trop jeune  ........................................................ 1 

Vous n’avez pas le temps de vous occuper de çà  ................................................................. 2 

Vous ne savez pas à qui vous adresser  .............................................................................. 3 

Vous ne savez pas par quoi commencer  ............................................................................. 4 

Autre, précisez   ! _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ! .................................................................... 5 

 

[Si AGE>=60]  PREVVIEU 
A16 Des messages de prévention concernant le vieillissement sont diffusés par les 

médias et les institutions sur un ensemble de sujets : par exemple, comment se 
nourrir quand on est âgé, comment maintenir son capital physique, comment faire 
travailler sa mémoire … Etes-vous intéressé par ces messages ?  

. Tout à fait  ................................................................................................1 

. Plutôt  ................................................................................................2 

. Plutôt pas  ................................................................................................3 

. Pas du tout  ................................................................................................4 

. Ne sait pas  ................................................................................................5 

 

[A tous]  MIEUINFO 
A17 A votre avis, qui peut le mieux vous informer sur la prévention du vieillissement ?  

Vous-même, en vous documentant sur le sujet, par des lectures, sur internet, etc.  ................. 1 

Un professionnel de santé  ................................................................................................ 2 

Des proches, des amis, de la famille  .................................................................................. 3 

Un professionnel de l’action sociale (à la mairie, à la caisse de retraite ou de prévoyance, etc.) . 4 

Autre, précisez   ! _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ! .................................................................... 5 

 

[A tous]  MOMPREV 
A18 A votre avis, à quel moment une information sur la prévention du vieillissement 

est-elle particulièrement utile ?  
(Une seule réponse) 

. A tout âge, tout le monde peut être concerné par la perte d’autonomie 
ou la survenue d’un handicap pour soi ou pour ses proches ............................ 1 

. Quand on part à la retraite ....................................................................... 2 

. Quand on présente un signe d’affaiblissement, 
de difficulté physique ou mentale  ................................................................ 3 

. Ne sait pas ............................................................................................. 4 

 

[A tous]  SENTMOND 
A19 Actuellement, avez-vous le sentiment de voir suffisamment de monde au 

quotidien, que ce soit des membres de votre famille, des amis, des voisins, etc. ? 
. Oui  ................................................................................................1 

. Non  ................................................................................................2 

. Ne sait pas  ................................................................................................3 
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[A tous]  INNOVTEC 
A20 D’une façon générale, êtes-vous attiré ou pas par les produits comportant une 

innovation technologique ? En êtes-vous ... 
(Une seule réponse) 

. Très attiré ..................................................................  1 

. Assez attiré ................................................................  2 

. Peu attiré ...................................................................  3 

. Pas du tout attiré ........................................................  4 

. Ne sait pas  ................................................................  5 

 
[A tous]  TECCONF1 – TECCONF5 

A21 Certaines technologies permettent de faciliter le quotidien et d’accroître le niveau 
de confort.  
(Aléatoire – Une réponse par ligne) 

« Vous, personnellement, vous sentez-vous attiré par 
l’utilisation … » 

Très 
attiré 

Assez 
attiré 

Peu 
attiré 

Pas du 
tout 
attiré 

Nsp 

. De sites internet pour faire ses courses depuis son domicile .....................1 2 3 4 5 

. D’applications mobiles pour faire ses courses depuis 
n’importe quel endroit et à n’importe quel moment  ................................1 2 3 4 5 

. D’un appareil connecté (bracelet, montre, etc.) qui détecte 
vos mouvements, calcule les calories que vous dépensez, 
mesure votre rythme cardiaque et votre tension et transmet 
ces informations à une application vous permettant de 
mieux suivre vous-même votre état de santé  ................................1 2 3 4 5 

. De services administratifs sur internet, qui vous 
permettent de faire vos déclarations de revenus, faire des 
documents d’attestation, d’état civil, prendre des rendez-
vous ou communiquer avec l’administration en ligne   ...............................1 2 3 4 5 

.D’équipements électroniques, comme l’éclairage 
automatique ou les volets automatiques, qui vous 
permettent de piloter votre logement sans vous déplacer  ..........................1 2 3 4 5 

 
[Si INNOVTEC = 3 ou 4]  PASINNOV 

A22 Pourquoi êtes-vous peu attiré par les produits comportant une innovation 
technologique ?  

. Ces technologies sont coûteuses  ................................................................1 

. Ces technologies sont compliquées à utiliser  ................................................................2 

. Ces technologies sont peu utiles  ................................................................3 

. Les données personnelles ne sont pas suffisamment protégées  ................................4 

. Autre, précisez   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ! ................................................................5 

. Ne sait pas  ................................................................................................6 

 
[A tous]  USNEWTEC 

A23 À propos de l’usage des nouvelles technologies (internet, ordinateur, tablette, 
smartphone …), diriez-vous que vous êtes : 

. Très compétent  ................................................................................................1 

. Assez compétent  ................................................................................................2 

. Pas très compétent  ................................................................................................3 

. Pas du tout compétent ................................................................ 4 

. Ne sait pas  ................................................................................................5 
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[A tous]  AIDETECH 
A24 Souhaiteriez-vous bénéficier d’une aide pour améliorer votre usage des nouvelles 

technologies ?  
. Oui  ................................................................................................1 

. Non  ................................................................................................2 

. Ne sait pas  ................................................................................................3 

 

[A tous]  IMPREVU 
A25 Vous sentez-vous capable de faire face à un imprévu (accident de santé, 

événement affectif, sinistre) ?  
. Tout à fait  ................................................................................................1 

. Plutôt  ................................................................................................2 

. Plutôt pas  ................................................................................................3 

. Pas du tout  ................................................................................................4 

. Ne sait pas  ................................................................................................5 

 

[A tous]  FACEHOSP – FACEACCI – FACESINI 
  FACEEVE - FACEDEME 

A26 Au cours des douze derniers mois, avez-vous été confronté à :  
(Une réponse par ligne) 
 Oui Non 

. Une hospitalisation  ...........................................................................  1 2 

. Un accident / une chute .....................................................................  1 2 

. Un sinistre  .......................................................................................  1 2 

. Un événement affectif difficile (décès d’un proche, divorce…)  .................  1 2 

. Un déménagement  ...........................................................................  1 2 

 

  AIDEIMP1-AIDEIMP4 
[Si FACEHOSP=1 ou FACEACCID=1 ou FACESINI=1 ou FACEEVE=1 ou FACEDEME=1]  

A27 Pour surmonter cette difficulté, qui vous a le plus aidé ?  
(Classez les quatre premières réponses) 

. Votre conjoint, compagnon, concubin, … ................................................................1 1 1 1 

. Votre famille  ................................................................................................2 2 2 2 

. Vos amis  ................................................................................................3 3 3 3 

. Vos voisins  ................................................................................................4 4 4 4 

. La mairie  ................................................................................................5 5 5 5 

. Une aide à domicile  ................................................................................................6 6 6 6 

. Des professionnels de santé (médecins, psychologues, infirmiers …)  ................................7 7 7 7 

. D’autres professionnels (assureurs, artisans …)  ................................ 8 8 8 8 

. Vous avez surmonté cette difficulté seul  ................................................................9 9 9 9 

. Ne sait pas  ................................................................................................10 10 10 10 

 

 


