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Preface 

Pour la premiere fois de son existence, au cours de l'annee 1991-1992 a la Regie 
des Rentes du Quebec, le montant des cotisations percues a ete inferieur a celui 
des prestations versees en retraites. Sans que ce soit une surprise, ce n'en est pas 
moins un des premiers effets marquants du vieillissement de la population sur 
la vie economique du pays. 

L'accroissement de la taille de notre population Agee dans les annees futures, 
inevitable et tout a fait previsible, obligera a des changements dans les politiques 
sociales et economiques existantes, les programmes et les institutions. Ce rapport 
resume l'information disponible sur les personnes agees et celles qui s'appretent 
a le devenir, dans le but d'alimenter la discussion sur les tendances qui se font 
jour et leurs implications pour l'avenir. 

Ivan P. Fellegi 
Le statisticien en chef du Canada 
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Avant-propos 

Depuis le magistral ouvrage de J. Bourgeois-Pichat publie dans l'anonymat 
des Nations Unies en 1956, on compte par centaines les articles, livres, brochures 
Mites sur le theme du vieillissement. S'il y en a un de plus aujourd'hui, c'est 
qu'a un public sans cesse renouvele, avide de savoir et curieux d'apprendre, 
it faut enseigner avec simplicite une realite cachee derriere les occupations 
quotidiennes. 

Cet ouvrage ne presente pas de decouvertes resultant des recents travaux des 
savants statisticiens, gerontologues, biologistes, demometres, sociologues ou 
economistes. C'est, dans le contexte du Canada, la presentation organisee 
de ce que l'on sait du vieillissement, de sa vitesse, de sa progression, de ses 
implications et des echeances qu'il impose. 

L'etude a ete d'abord preparee par l'auteur a l'initiative du Comite International 
de Cooperation dans les Recherches Nationales en Demographie (CICRED). 
Une partie des recherches a ete financee par le Conseil de Recherche en Sciences 
Humaines et Sociales du Canada (CRSHC) et un texte a ete publie par l' "Inter-
national Institute of Aging" (INIA) a Malte. L'ouvrage que Statistique Canada 
presente aujourd'hui a conserve la structure initiale mais les analyses ont ete 
remaniees, mises a jour, amendees et adaptees. 

Le vieillissement de la population est un processus lent, discret, dont les 
consequences peuvent 'etre redoutables pour qui est pris au depourvu et qui ne 
croit au mal que quand it est venu. 

Le Redacteur en chef de la Conjoncture demographique 
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Faits saillants 

En 2036, au Canada, les personnes de plus de 75 ans formeront sans doute plus 
de la moitie du groupe des 65 ans et plus, alors qu'elles n'en formaient que 30% 
en 1950. Quant aux grands vieillards (85 + ), au cours de cette periode, ils voient 
leur importance tripler. Ce vieillissement du vieillissement ne peut qu' exacerber 
les consequences socio-economiques du phenomene lui-meme. 

xxx 

La poursuite des tendances de la mortalite augmentera la surfeminite de la 
population Agee. 

xxx 

Les femmes de 65 ans peuvent compter vivre encore en moyenne 19 ans (une 
hausse de 27 % par rapport Ala situation de 1951), les hommes 15 ans (12 % 
d'amelioration seulement). Mais it y a une difference importante entre l'espe-
rance de vie et l' esperance de vie sans incapacite. Pour les femmes de 65 ans, 

esperance de vie sans incapacite est de 9 ans et pour les hommes de 8. 

xxx 

En 1951 la moitie des 126 000 &cedes du Canada etaient Ages de plus de 66 ans 
mais la moyenne d'age n'atteignait pas 57 ans. Quarante ans plus tard les 200 000 
&cedes de Farm& sont en moyenne de 13 ans plus vieux et Page median au aces 
a progresse de plus de 7 ans. 

xxx 

Au recensement de 1991 parmi les personnes ages, plus de 3 hommes sur 4 
avaient une conjointe mais moins d'une femme sur deux un conjoint. Un homme 
Age sur 10 etait veuf. Une femme Agee sur deux etait veuve. 

xxx 

Dans l'ensemble des ménages prives du Canada en 1991, 22% comportaient 
au moins une personne Agee. De ceux-ci 43 % etaient des ménages non familiaux 
et presque tous etaient en fait constitues de la seule personne Agee. 

xxx 
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Globalement 63 % des personnes agees des ménages prives en 1991 etaient 
proprietaires de leur logement, mais les proportions decroissaient avec Page 
(de 71 go pour les 65-69 ans, la proportion n'est plus que de 42% pour les plus 
de 85 ans). 

xxx 

De nos jours, pour la femme moyenne sur le plan du revenu, it est pire d'être 
dans la cinquantaine que d'etre une personne Agee. 

xxx 

Les changements socio-economiques recents ont fait en sorte que les taux 
d'activite feminins ont evolue a contre-courant des taux masculins, qui selon 
la tendance lourde des pays industrialises, sont a la baisse a partir de 50 ans. 

xxx 

Les personnes agees sont frequemment hospitalisees. A titre d'exemple, au cours 
des 12 mois qui ont precede l'Enquete Sociale Generale de 1986, 18 % des 
personnes agees ont fait un sejour a l'hopital. Ce pourcentage Oche par defaut, 
puisque les residents d'institutions, generalement des grands vieillards souvent 
hospitalises, n'ont pas ete interroges. 

xxx 



Chapitre I 

DEFINITION ET THEORIE DU VIEILLISSEMENT 

Depuis quelques annees, peu de phenomenes ont ete evoques aussi regulierement 
au Canada que celui du vieillissement de la population. Scientifiques, politiciens, 
journalistes et responsables de tous ordres ont, tour a tour, &once leurs cons-
tatations et propose leurs solutions a un probleme qui semble ne laisser personne 
indifferent. Mais le terme de vieillissement recouvre des realites differentes selon 
qu'on prend la place du demographe, du geriatre ou du biologiste, et qu'on 
s'interesse a l'individu ou A la societe. Il importe donc d'entree de jeu de preciser 
ce qu'est le vieillissement dans l'optique demographique et de presenter les 
concepts les plus usuels dans le domaine. 

Definition du vieillissement et choix d'un age seuil pour la vieillesse 

Lorsque le demographe fait etat du vieillissement d'une population, c'est qu' il  
constate dans sa structure une augmentation de la proportion occupee par les 
Ages Neves. Il ne s'agit donc pas d'une simple augmentation du nombre des 
personnes &gees ; cette augmentation ne signifie pas un vieillissement si les autres 
segments de la population se sont accrus concurremment dans des proportions 
identiques. L'augmentation du nombre des personnes Agees dolt donc resulter, 
pendant la periode consideree, d'un rythme de croissance plus rapide que celui 
des autres groupes d' Age. 

L'etude du vieillissement demographique peut avoir deux objets. Le premier 
est l'etude du processus et de ses causes, dans lequel l'interet se porte sur leur 
evolution plus ou moins rapide dans le temps et sur leurs consequences pour 
la societe. Le second est l'analyse des caracteristiques de la population Agee 
elle-meme. Celle-ci s'attarde a leurs changements avec le temps, et aux besoins 
globaux impliques sous forme d' equipements, de services et de leur financement, 
etc. Les deux objets, fortement interdependants, sont generalement abordes en 
succession. C'est dans le cas present leur ensemble qui formera le contenu de 
l'etude du vieillissement de la population canadienne. 

Que le vieillissement soit aborde par les processus ou par la population 
concernee, it faut que soit defini un seuil pour la vieillesse. Par commodite, on 
choisit de maniere rigide un age, 60 ou 65 ans, justifie empiriquement par la 4  
societe; les racines de ce choix se trouvent dans diverses considerations legales 
et conventionnelles gravitant autour de la retraite. Mais it est sujet a caution, , 
puisqu'il ne represente que de facon imparfaite le debut de la vieillesse, tant dans kA✓ 
ses aspects physiologiques et psychologiques, que pratiques. Le vieillissement 
en effet, est en autant que l'individu est concerne, un processus biologique continu 
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de modification de l'organisme de la naissance A la mort et la reconnaisance de 
soi comme personne Agee varie considerablement d'un individu a l'autre, en 
fonction des differences de sante et donc de dependance. Par ailleurs, la mise 

la retraite n'a jamais resulte rigoureusement de l'incapacite de travailler et en 
sera de moins en moins la consequence. Certains voient un progres dans l'avan-
cement de Page, d'autres dans son report. Enfin, le choix de Page seuil de la 

Svieillesse peut varier selon Pepoque entrainant avec lui l'image de la personne 
'Agee (celle de demain ressemblera-t-elle a celle d'hier ?) et le lieu (une personne 
Agee dans un pays en voie de developpement ne ressemble pas a celle d'un pays 
industrialise), a mesure que changent les fondements sur lesquels it repose. 

Ces considerations sur l'arbitraire du choix d'un age seuil laissent percevoir 
son effet simplificateur d'une realite complexe. On a cherche a &fink la vieillesse 
par le niveau de decrepitude et de dependance sur la base du nombre des annees 
restant statistiquement a vivre', ou encore par les roles des nombreux meca-
nismes du vieillissement, ce qui permettrait de rendre compte de l'heterogeneite 
des situations2 ; mais it y a loin souvent entre le discours theorique et l'appli-
cation pratique. 

Les calculs statistiques necessitent le recours a un age fixe pour delimiter le 
champs de l'etude et les categories de personnes. C'est, dans le cas present, 
65 ans qui a ete choisi, comme c'est la plupart du temps le cas en Amerique du 
Nord; mais en dega et au-dela de cette limite, Pinter& se portera sur des groupes 
d'age encadrants lorsque necessaire, et l'interieur du segment de la vieillesse 
des sous-groupes definis, comme les tres ages, feront l'objet d'analyses speci-
fiques, attendu que les individus cheminent dans le vieillissement en changeant 
graduellement leurs caracteristiques. 

Le vieillissement : phenomene universel et ineluctable 

L'interet qui s' est subitement developpe autour de la question des personnes 
agees n'est certes pas independant de la conscience que l'on a d'une population 
mondiale en voie de vieillissement. Le phenomene lui-meme apparait clairement 
dans les estimations et projections etablies pour l'ensemble du monde et les pays 
par la Division de la population des Nations Unies. Revisees regulierement, les 
projections et les hypotheses qui les sous-tendent tiennent compte des tendances 
les plus recentes ; mais it y a lieu de signaler que les effectifs a l'echelle mondiale, 
des personnes agees, meme a des horizons assez lointains, ne dependent que de 
la mortalite puisque ces individus sont déjà nes 3 . Ces effectifs sont donc evalues 
de facon plus Ore que leur proportion dans la population totale, puisque celle-ci 
fait appel a des hypotheses de fecondite. 

I  Norman Ryder, "Notes on Stationary Populations". Population Index, vol. 41, no 1, janvier 
1975, p. 3-28. 

2  Bertrand Desjardins et Jacques Legare, «Le seuil de la vieillesse : quelques reflexions de 
demographem Sociologie et societes, vol. XVI, no 2, octobre 1984, p. 37-48. 

3  A Pechelle regionale, les migrations peuvent intervenir. 
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Figure 1 

Evolution de la population de 65 ans et plus, monde et regions 
plus ou moins developpees, 1950-2025 
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Source : Tableau Al. 

Les projections indiquent non seulement la poursuite d'une augmentation 
considerable du nombre des personnes agees a l'echelle mondiale, que I'on 
connait depuis une quarantaine d'annees, mais d'une acceleration du rythme 
de cette augmentation au tournant du siecle. A partir des 128 millions de 1950, 
les personnes de 65 ans et plus devraient depasser les 800 millions en 2025 
(figure 1). Dans cette evolution, on discerne deux temps : d'abord une augmenta-
tion lente et reguliere jusqu'a nos jours, puis une seconde plus rapide par la suite. 
Dans l'ensemble mondial, les grandes regions s' individualisent en fonction de 
leur degre de developpement. On note celles qui ont déjà connu un vieillissement 
marque, dans lesquelles presqu'une personne sur cinq sera agee de 65 ans ou 
plus en 2025, et celles constituees de pays moins developpes, dans lesquelles une 
personne sur douze seulement fera partie des personnes agees. 

Pourtant, du fait que dans ces dernieres le rythme de croissance de la population 
totale est tres rapide (ce qui n' est plus le cas dans les pays developpes), le nombre 
des personnes agees a commence a augmenter beaucoup plus rapidement des 
les annees soixante-dix. L' evolution mondiale ressemble surtout a celle des 
regions moins developpees, attendu que la plus grande partie de l'humanite 



-6 

habite ces regions. Le nombre des personnes agees se sera multiplie par 4 entre 
1950 et 2025 dans les regions developpees, mais par 9 dans les pays du tiers-
monde, de sorte qu'environ 70 'o d'entre elles vivront dans les regions moins 
developpees a la fin de la periode. 

Lorsqu'on desagrege les mesures par continents, on constate, a des stades 
divers, l'universalite du processus (tableau Al en annexe). On ne s'en etonne 
guere lorsqu'on etudie le phenomene. En effet, une arithmetique simple montre 
qu'une population ne peut maintenir longtemps un taux de natalite tres different 
de son taux de mortalite, parce que cette population soit s'eteindrait, soit 
atteindrait des effectifs extravagants. Pour cette raison l'humanite a donc neces-
sairement connu un regime demographique oil, en moyenne evidemment, la 
natalite l'emportait de peu sur la mortalite, puisque historiquement le taux de 
croissance de la population a ete tres faible. La fecondite etait elevee, et la forte 
mortalite a tous les ages engendrait une composition pyramidale de la popula-
tion, une faible proportion des nouveaux-nes atteignant les grands ages. Cette 
population etait donc constamment « jeune ». 

Apres les progres anciens dans les transports et l'hygiene, ceux des XIX° et 
XX° siecles dans les domaines sanitaires et medicaux sont venus rompre cet 
ordre plusieurs fois millenaire, en abaissant le taux de mortalite a l'echelle de 
la planete, provoquant une croissance rapide de sa population. La forte disparite 
entre les taux de natalite et de mortalite n'eut qu'un temps et un nouveau regime 
est en voie de s'instaurer, caracterise cette fois par une mortalite et une fecondite, 
dune et l'autre, faibles. Or, la composition par age d'une population vivant 
sous ce nouveau regime ne se presente plus comme un pyramide, mais ressemble 
plus a un rectangle. Les groupes des jeunes etant peu touches par la mortalite, 
ceux des ages eleves sont presqu'aussi importants qu'eux : la population est « vieille ». 
Le passage d'un regime a l'autre, selon la sequence « baisse de mortalite 
- accroissement de la population/baisse de la fecondite - vieillissement » porte 
le nom de transition demographique. Jean-Claude Chesnais, dans un ouvrage 
recent, a résumé les transformations qui surviennent dans la structure des 
societes au cours de ce changement de regime : 

Toute pyramide des ages est appelee, en cours de transition, a traverser 
plusieurs stades successifs. Un grand nombre de cas de figure sont 
envisageables, selon l'etat initial et les modalites de transition. Mais 
au-dela de cette diversite, la composition par age connait, le plus 
communement, quatre grandes phases : 

Phase 1 : rajeunissement (lie non seulement A la forte regression de la 
mortalite enfantine, mais aussi parfois a une elevation temporaire de 
la fecondite), plus ou moins long et prononce, selon le niveau de 
mortalite infantile et juvenile prevalant et selon le decalage temporel 
separant l'epoque de la baisse de la fecondite. 
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Phase 2 : vieillissement, principalement par la base. Celui-ci se manifeste 
lorsque le recul de la fecondite devient, a son tour, sensible et durable. 

Phase 3 : vieillissement, principalement par le centre puis par le sommet; 
la fecondite s'etant stabilisee autour de son nouveau regime d'equilibre 
post-transitionnel, les generations plus fournies issues du regime tran-
sitionnel montent progressivement a travers rechelle des ages. 

Phase 4: stabilisation du degre de vieillissement, eventuellement 
precedee d'un certain reflux, avec ]'extinction des dernieres generations 
de transition, numeriquement plus abondantes 4 . 

Les differences de caracteristiques demographiques entre regions, constatees 
au tableau Al proviennent donc des decalages dans les stades et les rythmes de 
la transition, et it se degage de la vue d'ensemble le caractere inevitable et 
irreversible du phenomene. 

La quatrieme phase ne commence a se deceler que dans les pays qui ont amorce 
tot leur transition. C'est donc dire que les vieillissements connus jusqu'ici 
resultent essentiellement de la baisse de la fecondite, les progres dans le domaine 
de la mortalite ayant eu pour effet de faire survivre, d'abord et surtout, un plus 
grand nombre d'enfants et ensuite d' adultes. Mais les evolutions recentes dans 
les domaines de la sante et de la lutte contre la mort - certains vont jusqu'a faire 
etat d'une transition epidemiologique - amorcent le passage au vieillissement 
par le sommet. En consequence, selon toute vraisemblance, les maladies de 
demain risquent d'être de plus en plus des maladies !lees a la degenerescence 
alors qu'elles ont ete jusqu'a recemment surtout des maladies contagieuses, et 
les progres dans le domaine de la mortalite se manifesteront dorenavant aux 
ages eleves. Pour plus de personnes la duree de la vie se rapprochera des limites 
qu'a reconnues pour le moment la biologie. 

Dans le schema de la transition demographique, la phase 3 souligne !'impor-
tance du concept de l'inertie. La transformation de la structure par age ne se 
fait que tres progressivement, etant dorm& la lenteur avec laquelle les pheno-
menes eux-memes apparaissent. Neanmoins, une fois amorcee, cette transfor-
mation se produit inexorablement. Une tres bonne illustration du mecanisme 
est fournie par le cheminement du bloc des generations nombreuses du baby-
boom qui furent suivies par les generations beaucoup moins etoffees flees apres 
1965. Armee apres armee, ces generations progressent vers le haut de la pyramide 
des ages, sous forme d'un renflement, de la meme facon que l'on devine se 
propager, dans le corps du reptile, l'animal qu'il a avale. Les preoccupations 
societales se cristallisant toujours autour des besoins correspondant a leurs 
groupes d'age, ces generations ont tour a tour fait converger les efforts sur 
]'education, puis l'emploi et ce sera bientot le depart de la vie active, lorsque 
la vague de leurs membres en atteindra le rivage. 

4  Jean-Claude Chesnais, La transition demographique. Paris, PUF, Travaux et documents de PINED 
no 113, 1986, p. 275-276. 
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Un autre aspect fondamental du processus du vieillissement s'apparente a celui 
du metabolisme. Le groupe des personnes Agees se transforme en fonction du 
rythme des entrées, que forment les personnes qui atteignent 65 ans, et de celui 
des sorties par deces au-dela de l'Age seuil. La composition du groupe est donc 
influencee par la taille et les caracteristiques des cohortes qui entrent, par les 
changements qui les affectent avec le temps et par la mortalite differentielle entre 
les sexes. Ces processus ont pour effet de modifier substantiellement la taille 
du groupe et la repartition selon le sexe et Page de ses membres, autant que 
plusieurs de leurs caracteristiques comme le revenu, la scolarite et l'etat matri-
monial. Or, les fluctuations sont rapides, etant dorm& l'intensite relative des 
entrées et sorties : ainsi, a-t-on estime que moins de la moitie de la population 
mondiale Agee de 65 ans et plus en 1970 en faisait encore partie en 1980, l'autre 
partie etant constituee par des « nouveaux venus ». 

Conclusion 

Il est donc certain que les societes devront s'adapter au vieillissement de leur 
population en tenant compte, tant des effets d'accidents structuraux, dont les 
repercussions sont a venir, que des transformations au sein du groupe meme 
des personnes Agees. Sans souscrire aux visions apocalyptiques des alarmistes 
A tous crins, et prophetiser le pire, de nombreuses adaptations dans les domaines 
sociaux, economiques et de la sante, sont a prevoir. Le groupe des personnes 
agees attirera l'attention comme l'on fait dans le passé celui des enfants, des 
adolescents et des adultes. Les equipements individuels et collectifs destines aux 
loisirs, au logement, au transport, etc., devront changer. Les organismes publics 
a l'avenir seront sollicites par les inactifs Ages pour assurer leur bien-etre 
economique en meme temps que celui des parents et des chomeurs. Les mondes 
de la sante en general et de la medecine en particulier devront faire face a des 
changements dans les incidences et les prevalences des maladies. Celles de 
degenerescence prendront le pas sur les maladies infectieuses, les geriatres seront 
plus en demande que les pediatres, les etablissements de soins de longue duree 
recevront peutzetre autant d'attention que les salles d'urgence, et les reseaux 
de soutien devront se resserer. 

Les implications financieres de ces adaptations sont imposantes, et soulevent 
le probleme des obligations intergenerationnelles. Apres avoir ete handicapes 
A leur entrée sur le marche du travail par la presence nombreuse de leurs Ones, 
les actifs de demain pourront-ils respecter les genereux contrats sociaux et 
politiques que se sont consentis leurs parents lors de la croissance rapide de la 
population, qu'ils ont par ailleurs eux-memes interrompue ? Les elements 
d'information et les explications contenus dans les prochains chapitres sont 
essentiels pour reflechir adequatement sur l'avenir de la societe canadienne. 



Chapitre II 

TENDANCES PASSEES ET FUTURES DU VIEILLISSEMENT 

Tout en respectant le modele de la transition demographique, chaque population 
ecrit sa propre histoire, dans laquelle se lit l'ampleur et le rythme de son vieil-
lissement. L'evolution pass& et future des parametres essentiels du phenomene 
feront l'objet de ce second chapitre. Ces parametres sont principalement la 
dimension du groupe des personnes ages ainsi que la vitesse avec laquelle it 
s'accroit et la transformation de la structure par age et par sexe, tant dans 
l'ensemble de la population qu'a l'interieur du groupe cible. 

Si l'existence au Canada de recensements fiables assure une information tres 
satisfaisante pour le passé et le presents, l'exploration du futur necessite le 
recours a des projections demographiques. Il est important d'en reconnaitre les 
limites. Une projection n'est pas une prediction; elle dessine plutOt ce que 
seraient les situations a venir, si les hypotheses sur lesquelles elles reposent se 
realisaient. 

L'evolution demographique du pays depend de l'interaction de nombreux 
facteurs politiques et socio-economiques, tant au Canada que dans le reste du 
monde. Aussi, avant d'entreprendre des projections, le plus grand soin 
pris pour tenir compte de ces facteurs dans l'elaboration des hypotheses, au 
mieux de ce qui est pergu comme le plus plausible. Mais dans l'incertitude des 
evolutions, on propose d'habitude plusieurs scenarios, afin d'inscrire les 
projections entre les limites les plus extremes du probable. Toutefois, dans cette 
etude, pour des raisons de clarte dans les conclusions, un seul scenario a ete 
retenu. Il a ete elabore en tenant compte des tendances les plus recentes et la 
projection a ete effectuee par la Division de la demographie de Statistique 
Canada, selon les methodes en usage. Cependant, les effectifs limites qui 
pourraient etre atteints a Pechelle nationale, et qui figurent dans les plus recentes 
projections officielles 6, seront quelquefois presentes au lecteur. 

5  Les recensements ne sont jamais exacts. Its pechent en general par sous-enumeration, celle-ci est 
d'ailleurs variable avec l'age et les sous-populations qui constituent l'ensemble. Toutefois it n'y 
a aucune raison de soupconner que ces faiblesses aient ete importantes a un moment quelconque 
de l' histoire canadienne. 

6  J. Perreault, avec la collaboration de M. Declos, R. Costa, D. Larrivee et S. Loh, Projections 
demographiques pour le Canada, les provinces et les territoires, 1989-2011. Statistique Canada, 
n° 91-520 au catalogue, mars 1990. 192 p. 
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Presentation de la projection demographique de la population 
canadienne utilisee 

S'appuyant sur la population recensee en 1991, la projection couvre une 
periode de 45 ans, se terminant en 2036. Comme it est illusoire de pretendre 
prevoir les changements qui se succederont dans tous les domaines au cours 
d'une aussi longue periode, les hypotheses ne concernent que revolution des 
trois parametres demometriques que sont : la mortalite, la fecondite et la migra-
tion internationale, et ce jusqu'a l'an 2011, apres quoi les niveaux alors atteints 
sont maintenus constants pour les 25 dernieres annees de l'exercice. Les effectifs 
de population calcules a long terme ne doivent donc etre consideres que comme 
indicatifs. 

Pour la mortalite, rhypothese retenue pour construire les dernieres projections 
officielles de Statistique Canada a ete conservee. Conforme a celle adopt& par 
d'autres pays industrialises, elle suppose que les gains recents en termes d' espe-
rance de vie se poursuivront, mais a un rythme &croissant ; le gain moyen serait 
de 0,8 an par periode quinquennale, ce qui conduirait a des esperances de vie 
a la naissance de 77,2 ans pour les hommes et 84,0 ans pour les femmes en 2011, 
alors qu'elles etaient de 73,0 ans et 79,8 ans respectivement en 1986. 

L'hypothese de fecondite maintient au niveau actuel approximatif de 1,8 
l'indice synthetique, c'est-a-dire hypothetique nombre moyen d'enfants mis 
au monde par une femme qui respecterait, au cours de sa vie, les taux de fecon-
dite par age de l' annee observee. II est a noter que ce niveau n'assure pas le 
remplacement des generations et conduit donc fatalement, a migration nette 
nulle, a une decroissance de la population. 

Le nombre annuel des immigrants reps depend de decisions gouvernemen-
tales. Ce nombre est etabli, en tant que cible, par le ministere de l'Emploi et 
de l' Immigration apres consultation de tres nombreuses personnes concernees. 
Les niveaux approuves par le gouvernement jusqu' en 1985 sont de 250 000 par 
armee ; comme it s'agit d'une augmentation tres substantielle par rapport au 
proche passé, l'hypothese de la projection est celle d'une diminution graduelle 
des entrées annuelles jusqu'A 200 000 en 2011 et au maintien de ce nombre par 
la suite. Par ailleurs, on assume que r emigration future representera chaque 
armee une proportion constante de la population canadienne et qu'elle sera plus 
elevee que celle observee au cours des dix dernieres annees, en raison de l'aug-
mentation du nombre d'immigrants : elle a ete fixee a 25 pour 1 000. 

Attendu que l' incertitude sur les comportements demographiques grandit avec 
le temps, plus lointains sont les horizons envisages, plus grande est la chance 
que les situations projetees soient eloignees de la realite. Cependant, certains 
elements, comme les effectifs futurs des personnes agees, ne dependent presque, 
dans les limites temporelles choisies, que des hypotheses de mortalite. Ces 
effectifs sont, a l'experience, plus faciles a prevoir que leur proportion qui 



depend de l' evolution de la fecondite. A titre d' illustration des precautions qui 
sont de mise, rappelons que la population de 1991 s'est trouvee sensiblement 
eloignee de celle qui serait result& du scenario moyen propose en 1974 7 . La 
population totale denombree par le recensement a ete de 2,2%a plus faible et 
celle des personnes agees de 8 % plus elevee en raison d'une sous-evaluation lors 
de la formulation des hypotheses de l'ampleur des baisses a la fois de la fecondite 
et de la mortalite. 

Ampleur du vieillissement 

L'evolution des effectifs des personnes agees qui apparait au tableau 1 est 
eloquente : le nombre, qui a presque triple au cours de la periode 1951-1991, 
representerait A la fin de la periode, 2,7 fois l'effectif actuel ; le Canada compterait 
alors plus de huit millions et demi de citoyens ages, alors que leur nombre 
depassait a peine le million en 1951. Cette croissance n'est pas parfaitement 
lineaire, puisqu'elle depend de la fluctuation des effectifs des naissances et des 
migrations du passé. Ainsi, au cours de la periode 1991-2011, le nombre des 
personnes ages n'augmente que de 1 700000, puisque ce sont les generations 
creuses flees pendant la Crise economique et la Deuxieme Guerre qui atteignent 
l'age seuil, alors que de 2011 a 2031 l'accroissement est de 3 400 000 puisque ce 
sont les fortes generations du baby-boom qui sont en cause. 

Comparativement a l'augmentation de la population, il resulte de cette evo-
lution un vieillissement important. En effet, si I'effectif total de la population 
a presque double de 1951 a 1991, la projection ne le fait croitre que du tiers en 
2036, soit, pour ('ensemble de la periode, une multiplication par 2,6, alors que 
le facteur de multiplication est de 7,9 pour les 65 ans et plus. Lent jusqu' ici, 
le vieillissement s'accelere au siecle prochain, avec l'arrivee a la vieillesse des 
generations d'apres-guerre ; les personnes agees representent plus de 23 % de 
la population, et Page median &passe 42 ans, soit presque dix ans de plus que 
celui d'aujourd'hui. 

La figure 2 permet de situer le vieillissement futur dans les tendances a tres 
long terme. La population canadienne vieillit quelque peu irregulierement depuis 
déjà un siecle, c'est-A-dire depuis la rupture d'avec un regime demographique 
ancien, comme il a ete explique au chapitre I. Ainsi, la proportion des personnes 
agees a, dans I'intervalle 1881-1991, presque triple, passant de 4,1 % a 11,6%. 
La projection laisse entrevoir une acceleration du processus, en raison de la chute 
tres rapide de la fecondite constatee depuis les annees 60; le groupe des 65 ans 
et plus doublera encore, mais en 50 ans seulement, cette fois. L' irregularite que 
l'on note dans la courbe est due a des accidents « historiques », qui toutefois, 
laissent tout a fait visible le caractere ineluctable de l'evolution. 

7  Statistique Canada, Projections demographiques pour le Canada et les. provinces, 1972-2001, 
no 91-514 au catalogue, juin 1974, 181 p. Projection B. 
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Tableau 1. Nombres absolus des personnes agees (en millers) et proportions 
dans la population totale, par groupes d'age, Canada, 

observes 1951-1991 et projetes 2001-2036 

Groupes d'age 
Observes 

1951 1961 1971 1981 1991 

Population totale 	Nbres 14009,4 18238,2 21 568,3 24 343,2 27 296,9 
Wo 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

65-69 ans 	Nbres 433,5 487,1 620,0 844,3 1 073,2 
°to 3,1 2,7 2,9 3,5 3,9 

70-74 ans 	Nbres 315,1 402,2 457,4 633,4 821,3 
go 2,2 2,2 2,1 2,6 3,0 

75-79 ans 	Nbres 188,4 274,2 325,5 432,7 614,8 
To 1,3 1,5 1,5 1,8 2,3 

80-84 ans 	Nbres 96,8 146,8 204,2 256,8 376,8 
To 0,7 0,8 0,9 1,1 1,4 

85 ans et plus 	Nbres 52,5 80,8 137,4 193,8 283,4 
% 0,4 0,4 0,6 0,8 1,0 

65 ans et plus 	Nbres 1 086,3 1 391,1 1 744,5 2 361,0 3 170,0 
% 7,-8 7,6 8,1 9,7 11,6 

Projetes 

2001 2011 2021 2031 2036 

Population totale 	Nbres 30768,2 33 407,2 35 412,2 36 648,4 36922,9 
070 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

65-69 ans 	Nbres 1 129,6 1491,4 2100,3 2 329,3 2051,0 
% 3,7 4,5 5,9 6,4 5,6 

70-74 ans 	Nbres 1006,8 1 109,3 1722,9 2136,1 2120,2 
% 3,3 3,3 4,9 5,8 5,7 

75-79 ans 	Nbres 822,7 884,1 1173,9 1 648,8 1 837,8 
Wo 2,7 2,6 3,3 4,5 5,0 

80-84 ans 	Nbres 537,7 675,1 752,4 1 162,6 1 294,5 
% 1,7 2,0 2,1 3,2 3,5 

85 ans et plus 	Nbres 473,7 701,1 828,0 1 031,0 1 261,8 
% 1,5 2,1 2,3 2,8 3,4 

65 ans et plus 	Nbres 3970,5 4861,0 6 57-774 \ 8307,8 8565,3 
°7o 12,9 14,6 118,6 , 	22,7 23,2 

Sources : Recensements du Canada, 1951-1991. Recensement du Canada, 1991, Age, sexe et etat 
matrimonial, no 93-310 au catalogue. Pour les recensements precedents, voir les tableaux 
homologues. 
Projections realisees par Ia Division de Ia demographic de Statistiquc Canada, d'apres 
les hypotheses decrites dans lc texte. 
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Figure 2 

Proportion de personnes agees de 65 ans et plus dans la 
population totale, Canada, 1881-2036 

Source Tableau A3. 

Qu'en sera-t-il apres? Les projections deviennent d'une utilite douteuse 
lorsqu'on s'interroge sur les limites ultimes du vieillissement. Si en effet, le 
scenario de la projection utilisee ici est vraisemblable pour les prochaines annees, 
it devient irrealiste a plus long terme puisqu'iI implique des niveaux de fecondite 
qui, n'assurant pas le remplacement des generations, conduisent fatalement la 
population a l'extinction. Pour cette raison it est preferable, pour les horizons 
lointains, de raisonner sur les modeles de populations stables, qui presentent 
la structure par age d'une population soumise pendant tres longtemps a des 
conditions de mortalite et de fecondite constantess. Le modele de population 
qui correspond a une fecondite assurant exactement le remplacement des gene-
rations, mais a un niveau de mortalite un peu moins favorable pour les femmes, 
que celui choisi pour la projection, conduit a une proportion de personnes agees 
d'environ 21 %. A des details pres, la population canadienne stabilisee sur ces 
comportements, a tres long terme, compterait entre 20 % et 25 07o de personnes 
de plus de 65 ans. 

8  Ansley J. Coale, Paul Dcmcny ct Barbara Vaughan, Regional Model Life Tables and Stable 
Populations, (Second edition). Ncw York/London, Academic Press, 1983. 
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Figure 3 

Evolution nurnerique de la population Agee de 65 ans et plus, 
par groupes d'age quinquennaux, Canada, 1951 a 2036 

Source : Tableau A2. 

Les effectifs de chacune des tranches d'ages qui component le groupe des 
personnes agees changent d'importance eux aussi au cours du temps (figure 3). 
En 2036, celui des personnes qui auront plus de 75 ans sera de plus de quatre 
millions, soit 3,4 fois plus eleve que celui de 1991 et 13 fois plus que celui de 
1951. Celui des personnes agees de 65 a 74 ans se sera multiplie par 2,2 depuis 
1991 et 5,6 depuis 1951. Les 75 ans et plus formeront 12% de la population 
totale et le nombre des grands vieillards (85 ans et plus) se sera multiplie par 
24 depuis 1951. 

En résumé, it semble bien que le Canada approche la mi-parcours d'un 
vieillissement important de sa population, resultant du changement de regime 
de mortalite qui permet a la majorite d'atteindre les ages avances. En fin 
d'evolution, lorsqu'eventuellement un nouvel equilibre sera atteint, pres d'un 
Canadien sur quatre sera age de 65 ans ou davantage, et plus d'un sur dix d' au 
moins 75 ans. La transition d'aujourd'hui a ce lointain futur sera plus ou moins 
rapide et plus ou moins uniforme, selon que les comportements feconds seront 
reguliers ou changeants au gre du temps. On sait aussi déjà que la situation au 
cours du premier tiers du XXle siecle sera marquee de fluctuations importantes 
en raison d'irregularites déjà inscrites aujourd'hui dans la structure, aux ages 
plus jeunes. 
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Composition de la population flee 

Une description du vieillissement ne saurait se limiter a la presentation de 
nombres et de proportions des personnes agees pour l'ensemble de la population. 
II importe, en particulier, de considerer les effectifs de cette population selon 
le sexe et les caracteristiques, par groupes d'age. 

Ainsi, une des consequences du vieillissement que l'on evoque souvent est la 
crainte de l'accroissement du nombre des personnes a charge, c'est-h-dire des 
personnes dont les besoins devront etre supportes par celles qui seront encore 
au travail. Or, une des premieres constatations est que le rapport de dependance 
demographique (considers comme celui des personnes de 0 a 19 ans auxquelles 
s'ajoutent celles de 65 ans et plus, a celui des personnes de 20 a 64 ans) varie 
independamment de celui de rage median de la population pour la periode 
1951-2036 (tableau 2). Situe vers la fin de la vingtaine jusqu' en 1981, cet age 
median s'eleve rapidement ensuite pour &passer la quarantaine en 2036; le 
rapport de dependance, par contre, decline depuis 1961 et touchera son minimum 
au tournant du siecle ; le niveau de 2036 sera proche de celui de 1951. Puisque 
le rapport des personnes agees aux personnes actives, quasi-stagnant de 1951 
a 1981, varie par la suite dans le sens attendu, c'est donc l'evolution du nombre 
de jeunes qui rend compte de ces evolutions, a premiere vue surprenantes. 

La figure 4 montre les changements de la part relative des jeunes et des 
personnes 'ages dans l'evolution du nombre de dependants depuis les debuts 
de la transition demographique canadienne. Jusqu'a present, etant donne le 
nombre de ceux-la par rapport a ceux-ci, le rapport de dependance a toujours 
varie principalement a cause de la natalite, malgre la hausse reguliere du rapport 
des personnes agees aux personnes adultes. Cet etat de fait seculaire est main-
tenant change, de sorte qu'a partir du tournant du siecle, la responsabilite d'une 
hausse sensible de la dependance reviendra a l'augmentation du nombre des 
personnes agees, hausse qui ne sera pas compensee par une reduction du nombre 
des jeunes. 

Au sein meme de la population age, le rapport des groupes d'age temoigne 
de l'evolution differentielle des effectifs des generations (tableau 2). En depit 
de quelques fluctuations, il est clair que les groupes d'age les plus eleves prennent 
de plus en plus d'importance. Les 75 ans et plus formeront la moitie des personnes 
ages en 2036, alors qu' ils n'en formaient que 30% il y a 40 ans. Dans le meme 
laps de temps, les grands vieillards (85 ans et plus) voient leur importance 
presque tripler ; dix fois moins nombreux que les 65-69 ans en 1951, ils ne le sont 
plus que 1,6 fois en 2036. Bref, non seulement le nombre de vieux augmente-t-il, 
mais ils sont de plus en plus vieux. Il n'y a pas de doute que ce vieillissement 
du vieillissement, si on peut s'exprimer ainsi, ne peut qu'exacerber les conse-
quences socio-economiques du phenomene global. 

La presentation synoptique des pyramides des ages du Canada a certains 
moments de son histoire permet de visualiser les changements de structures qui 
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Tableau 2. Evolution de rage median et de quelques elements de structure 
de la population, Canada, population observie 1951-1991 

et population projetee 2001-2036 

Observee 

1951 1961 1971 1981 1991 

Age median 27,7 26,3 26,3 29,7 32,5 

Rapports de dependance : 

Total (0-19 ans + 65 ans et 
plus)/(20-64 ans) 0,84 0,98 0,90 0,72 0,65 

Des personnes ages (65 ans 
et plus)/(20-64 ans) 0,14 0,15 0,15 0,17 0,19 

Rapports relatifs aux seules 
personnes agees : 

Moins vieilles (65-74 ans)/ 
(65 ans et plus) 0,69 0,64 0,62 0,63 0,60 

Vieilles (75 ans et plus)/ 
(65 ans et plus) 0,31 0,36 0,38 0,37 0,40 

Plus vieilles (85 ans et plus)/ 
(65 ans et plus) 0,05 0,06 0,08 0,08 0,09 

Indice de remplacement 
(85 ans et plus)/(65-69 ans) 0,12 0,17 0,22 0,23 0,26 

Projetee 

2001 2011 2021 2031 2036 

Age median 36,2 38,8 40,4 41,6 42,2 

Rapports de dependance: 

Total (0-19 ans + 65 ans et 
plus)/(20-64 ans) 0,64 0,63 0,70 0,81 0,82 

Des personnes agees (65 ans 
et plus)/(20-64 ans) 0,21 0,24 0,32 0,41 0,42 

Rapports relatifs aux seules 
personnes agees : 

Moins vieilles (65-74 ans)/ 
(65 ans et plus) 0,54 0,54 0,58 0,54 0,49 

Vieilles (75 ans et plus)/ 
(65 ans et plus) 0,46 0,46 0,42 0,46 0,51 

Plus vieilles (85 ans et plus)/ 
(65 ans et plus) 0,12 0,14 0,13 0,12 0,15 

Indice de remplacement 
(85 ans et plus)/(65-69 ans) 0,42 0,47 0,39 0,44 0,62 

Sources : Calculs effcctues a partir des donnees des recensements dc Ia population, et de la projection 
de Ia population du Canada choisic. 
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Figure 4 
Evolution des rapports de dependance demographiques, Canada, 
1881-2036 

1881 1891 1901 1911 1921 1931 1941 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011 2021 2031 

Source : Tableau A3. 

viennent d'etre evoques (figure 5). La pyramide de 1881 est typique de la situation 
pre-transitionnelle : large a la base, etroite au sommet, le retrecissement se faisant 
regulierement de groupes d'age en groupes d'age. L'aspect general est bien celui 
de la pyramide a laquelle la figure doit son nom. 

Des 1921, l'effet du nouveau regime demographique apparait : les jeunes 
occupent moins d'espace dans la pyramide (dont la surface est maintenue 
constante) et les adultes davantage. Trente annees plus tard, en 1951, la silhouette 
de la pyramide est plus trapue, malgre la presence des premieres generations 
du baby-boom. Les trois dernieres figures temoignent de l'instauration du 
nouveau regime : la representation de la structure par age commence a ressembler 
A une cloche (2011) puis plus ou moins a un rectangle, les groupes d'age tendant 
a Etre d'importance egale tard dans la vie, seuls les plus eleves etant dorenavant 
destines a Etre fortement decimes par la mortalite vers 2036. La decroissance 
reguliere des effectifs du groupe des 40-44 ans jusqu'd celui des 0-4 ans resulte 
du niveau de fecondite sous le seuil de remplacement de la cohorte fictive, choisi 
dans la projection. Se souvenir qu'il ne saurait perdurer. 
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L' interet des graphiques que sont les pyramides des ages est de montrer dans 
le detail les caracteristiques de la structure resultant des fluctuations a court 
terme des comportements. Ainsi, le Canada a mis au monde en succession des 
classes creuses (pendant la crise economique et la guerre) et des classes nombreuses 
(qui ont forme le baby-boom) apparentes sur le graphique des 1951. Les annees 
de forte fecondite se presentent d'ailleurs comme un episode exceptionnel d'une 
vingtaine d'annees dans une tendance au declin de long terme; le passage de 
ces generations dans l' echelle des ages est tres visible et leur sejour, evidemment, 
temporaire. 

L'impossibilite d' effacer un « accident » dans la structure par age fait en sorte 
que celui-ci inevitablement atteint le segment de la vieillesse et y poursuit sa 
course. On le constate a la figure 6 qui illustre l'accroissement annuel moyen 
du nombre de personnes agees de chaque sexe, par periodes quinquennales de 
1951 a 2036. Cet accroissement resulte de la difference entre le nombre de ceux 
qui atteignent 65 ans et celui des aces de personnes &gees. De 1951 a nos jours, 
le rythme d'augmentation croft regulierement : plus de 95 000 personnes par 
armee s'ajoutent en ce debut des annees 1990 au groupe, au lieu de 31 000 it y 

Figure 6 

Accroissement annuel moyen du nombre de personnes agees 
de 65 ans et plus, selon le sexe et par periodes quinquennales, 
Canada, 1951-2036 

1951-56 ! 1961-66 ! 1971-76 ! 1981-86 ! 1991-96 ! 2001-06 ! 2011-16 ! 2021-26 ! 2031-36 

1956-61 1966-71 1976-81 1986-91 1996-01 2006-11 2016-21 2026-31 

Periodes quinquennales 

Source : Tableau A5. 
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Tableau 3. Rapports de masculinite par grands groupes d'age et par groupes 
(rage quinquennaux pour les personnes agees, Canada, 

population observee 1951-1991 et population projetee 2001-2036 

Groupes d'age 
Observee 

1951 1961 1971 1981 1991 

Total 102,4 102,2 100,2 98,3 97,2 

0-19 ans 103,5 104,4 104,3 105,0 105,1 

20-64 ans 101,6 101,7 100,4 99,2 99,2 

65 ans et plus 103,1 94,0 81,2 74,9 72,3 

65-69 ans 111,1 96,9 91,4 86,1 84,8 

70-74 ans 103,7 95,1 81,7 79,8 77,6 

75-79 ans 99,8 95,8 75,5 71,6 69,7 

80-84 ans 90,6 88,7 72,3 58,6 59,2 

85 ans et plus 76,2 76,8 65,9 48,8 43,8 

Projetee 

2001 2011 2021 2031 2036 

Total 96,9 96,7 96,3 95,6 92,3 

0-19 ans 105,3 105,6 105,6 105,6 105,6 

20-64 ans 99,6 100,1 101,3 102,7 103,2 

65 ans et plus 71,5 71,9 73,4 72,6 71,3 

65-69 ans 90,0 89,4 87,9 88,7 90,0 

70-74 ans 82,1 82,5 82,1 81,7 82,1 

75-79 ans 68,4 73,4 73,5 72,3 72,6 

80-84 ans 56,4 61,0 61,7 61,4 61,0 

85 ans et plus 40,9 39,5 41,0 42,0 42,3 

Sources: Calculs de I'autcur a partir des donnees dcs reccnscmcnts dc Ia population ct de Ia 
projection de Ia population choisic. 
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a quarante ans. L'arrivee des classes creuses d'ici A la fin du siecle renverse cette 
tendance, qui reprend ensuite de plus belle avec les classes du baby-boom, de 
sorte que pres de 195 000 individus s'ajouteront au groupe chaque armee au cours 
de la periode 2021-2026. Le dernier lustre correspond au soixante-cinquieme 
anniversaire des generations 1966-1971, les premieres classes creuses resultant 
de I'effondrement de la fecondite au Canada. 

L'accroissement du nombre des vieux se fera donc par vagues, etant donne 
le passé demographique du pays. Les cycles se succederont, d'amplitude de plus 
en plus faible; en effet a comportement fecond egal, les classes nombreuses 
generent des classes nombreuses, et le phenomene en theorie devrait se poursuivre 
sans fin. Mais des changements interviennent toujours qui Peteignent. 

Si les pyramides des ages et la figure 6 montrent des evolutions de meme sens 
pour les hommes et les femmes, elles signalent aussi des differences d'effectifs 
importantes entre les sexes aux ages eleves. Majoritaires au sein de la population 
Agee en 1951, les hommes ont vu leur importance relative se reduire depuis, leur 
place dans le groupe etant cra peine plus de 41 To, une proportion qui devrait 
se maintenir jusqu'en 2036 (tableau 3). La surfeminite sensible des rage de 
65 ans en 1961 se marque de plus en plus en progressant dans l' echelle des ages 
et avec le temps : les femmes etaient deux fois plus nombreuses que les hommes 
en 1981 parmi les vieillards de 85 ans et le seront de plus de deux fois et demie 
au tournant du siecle. 

Ce desequilibre a pour origine la plus faible mortalite feminine. Des le milieu 
du XIV siecle, les femmes avaient, en indice du moment, une esperance de vie 
A la naissance superieure d'environ deux annees a celle des hommes 9 ; depuis 
la derniere guerre, Pecan s' est considerablement creuse, de sorte que depuis 
1986, la difference est d' approximativement de 6,8 ans. Les femmes atteignent 
en plus forte proportion que les hommes la vieillesse et y vivent plus longtemps. 
Ces differences dans les indices du moment de la mortalite ne se repercutent pas 
systematiquement dans la survie des generations, a cause des histoires di fferentes 
de chacune, ce qui explique que pour des groupes d'age a certains moments, 
le rapport de masculinite soit inattendu. L'augmentation de ces rapports a 
l' horizon 2036, par ailleurs, decoule de l'hypothese de mortalite de la projection 
qui prevoit une certaine reduction de la surmortalite masculine. Ce vieillissement 
differentiel selon le sexe a des consequences societales importantes puisque les 
individus de chacun des genres presentent aux ages avances des caracteristiques 
tres differentes, ne serait-ce que par les roles attribues a chacun, du moins 
jusqu'A tout recemment. II en sera davantage question quand seront discutees 
les conditions de vie de la personne Agee. 

9  Robcrt Bourbcau et Jacques Legare, Evolution de la mortalite au Canada et au Quebec, 1831-1931. 
Essai de tnesure par generation. Montr6al, PUM, Collection «Ddmographic canadicnnc», 
n° 6, 1982, 142 p. 
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Ineluctable, important, mais non indefini, le vieillissement depend de maniere 
appreciable de desequilibres introduits dans la structure par age par des fluctua-
tions de court terme des comportements demographiques passes de la population. 
Allusion a ete faite aux causes fondamentales du vieillissement; it est temps 
maintenant d'analyser le role de chacun des facteurs dans l'histoire du vieillis-
sement de la population canadienne. 



Chapitre III 

PRINCIPAUX FACTEURS DU VIEILLISSEMENT 

Les phenomenes demographiques sont generalement solidaires les uns des autres 
et se communiquent mutuellement certaines caracteristiques. Ainsi le vieillissement 
de la population francaise doit son originalite aux debuts anciens de la transition 
demographique dans ce pays et des lourdes pertes de la Premiere Guerre mon-
diale. Celui d' Israel est fortement marque par l'importance des migrations, etc. 
qu' a connu ce pays depuis sa creation. Pour comprendre le vieillissement du 
Canada, it faut donc se pencher sur 1' evolution de la fecondite, de la mortalite 
et des migrations. L'etude succincte qui sera faite de ces phenomenes sera organisee 
de facon a insister sur les comportements des generations qui se sont succedees, 
puisque ce sont des coincidences, dans les comportements specifiques a chacune, 
que sont provenues les diverses silhouettes de la societe canadienne. 

Contribution des naissances et des daces a l'effectif des personnes agees 

L'effectif des personnes qui atteignent le seuil de la vieillesse au cours d'une 
periode resulte du nombre d'individus qui sont nes 65 annees plus tot, defalques 
de ceux qui sont &cedes depuis, auxquels se sont ajoutes, en valeur nette, les 
migrants survivants. Les deux principales composantes se lisent au tableau 4 
oil, entre 1951 et 2031, de dix ans en dix ans, sont inscrits le nombre des individus 
ages de 65 a 74 ans, ainsi que l'effectif a la naissance des generations corres-
pondantes, et le rapport du premier chiffre au second. 

On note une faible augmentation a la fin du siecle dernier du nombre des 
naissances de ceux qui constituent le groupe des 65-74 ans en 1961; un progres 
rapide pendant les premieres decennies du nouveau, un declin, pendant la Crise 
economique des annees 30, une reprise dans les annees qui suivirent la Seconde 
Guerre, puis une forte decroissance qui se poursuit toujours au detail pres, 
depuis les annees 60. L'effectif des 65-74 ans evolue en parallele, perturbe par 
les bilans migratoires. Admettant un effet relativement faible de revolution des 
probabilites de survie de la naissance au seuil de la vieillesse, on constate qu'alors 
que le nombre des naissances a diminue de 11 % entre la decennie 1916-1925 
et celle de 1926-1935, le nombre des personnes agees de 65 a 74 ans a augmente 
de 28 % entre 1981 et 1991. A conclure que ces generations ont enregistre une 
migration nette tres positive au cours des 65 ans. 

Le rapport des naissances a l'effectif du groupe des 65 a 74 ans croft regulie-
rement durant la periode consideree, passant de moins de un sur deux a plus 
de quatre sur cinq. Les naissances certes augmentent aussi considerablement, 
mais le rythme est tres irregulier. On remarque meme des situations insolites. 
Ainsi l'effectif des 65-74 ans sera probablement superieur a celui des generations 
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Tableau 4. Contribution des naissances et des (Wes a revolution du groupe 
d'age 65-74 ans, Canada, 1951-2031 

Armee 

Population Agee dc 65-74 ans' 
Effcctifs 

des 
naissanccs2  

Proportion dcs 
survivants dans Ic 

groupe dcs 65-74 ans 3 

Generations Nombrcs Chan- Nombrcs Chan- Chan- 
ages de (en gement (en gement Proportion gement 
65-74 ans milliers) (%) millicrs) (%) (%) 

1951 1886-1895 749 -- 1 005 -- 0,432 -- 
1961 1896-1905 889 18,7 1 235 22,9 0,487 12,7 
1971 1906-1915 1 077 21,1 1 610 30,4 0,542 11,3 
1981 1916-1925 1 477 37,1 2 470 53,4 0,590 8,9 
1991 1926-1935 1 895 28,3 2 194 — 11,2 0,613 3,9 
2001 1936-1945 2 136 12,7 2 417 10,2 0,669 9,1 
2011 1946-1955 2 601 21,8 3 897 61,2 0,749 12,0 
2021 1956-1965 3 823 47,0 4 630 18,8 0,797 6,4 
2031 1966-1975 4 465 16,8 3 627 —21,7 0,820 2,9 

1  Les effectifs a partir de 2001 proviennent de la projection real's& par la Division dc la demographic 
de Statistique Canada, sur la base des hypotheses decritcs dans Ic tcxte. 

2  Les naissances antericures a 1921 ont etc evaluees de facon approximative. 
3  11 s'agit de la proportion des survivants a 70 ans de la table des generations correspondant a cells 

de la generation ccntrale dc la deccnnie, tires de: Robert Bourbcau ct Jacques Legare, Evolution 
de la mortalite au Canada et au Quebec 1831 - 1931. Essai de mesure par generation. Montreal, 
PUM, Collection "Demographic canadiennc" no 6, 1982, 142 p. A comptcr de la generation 1941, 
la progression a etc estimee en fonction des tables du moment, en tenant comptc quc dans les 
projections, la mortalite est consider& constante a partir dc 2011. 

Sources : Donnecs de l'etat civil ct calculs de l'auteur. Survivants a 70 ans : Calculs dc l'autcur a 
partir dc: Robert Bourbcau et Jacques Legaro, Evolution de la mortalite au Canada et 
au Quebec, 1831-1931. 

flees 65 ans plus tot. De la meme maniere l'effectif de ce groupe en 1951 etait 
de plus d'une fois et demie celui qui serait resulte de la seule survie des membres 
des generations nes entre 1886 et 1895. On constate enfin qu'apres s'etre affaibli 
regulierement jusqu'en 1981, le role positif des migrations reprend de l'impor-
tance jusqu'au tournant du prochain siecle, pour en perdre a nouveau aussit6t. 
Toutefois, l'importance des immigres dans la population aux differents horizons 
depend des hypotheses formulees sur les flux d'entrees et de sorties lors de la 
preparation des projections. 

Le groupe des personnes agees lui-meme a une dynamique interne homologue 
de celle dont on vient de montrer le mecanisme. On y observe constamment des 
entrants, ceux qui atteignent Page seuil, et des sortants, ceux qui decedent. Par 
les relations entre ces nombres, se calcule une mesure du renouvellement du 
groupe. Au Canada, l'augmentation du nombre des entrants, de la periode 
1956-1966 a celle de la periode 1966-1976 a etc de 28 %, identique a celle qui 
s'est produite entre les periodes 1966-1976 et 1976-1986 (tableau 5). Par contre, 
le groupe des personnes agees de la decennie 1966-1976 s'est gonfle de 30% par 
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Tableau 5. Elements de Ia dynamique du renouvellement de la population Agee, 
par periode de dix ans, Canada, 1956-1966, 1966-1976 et 1976-1986 

(nombres en milliers) 

1956-1966 1966-1976 1976-1986 

Population Agee de 65 ans et plus en fin de 
periode 

, 
1539,6 2002,3 2 697,6 

Population Agee dc 65 ans et plus en debut 
de periode 1243,9 1539,6 2002,3 

Augmentation nette 295,7 462,7 695,3 
Nombre de personnes atteignant 65 ans au 
cours de la periode ]  1 130,5 1452,4 1 856,5 

Deces de personnes Ages de 65 ans et plus au 
cours de la periode 834,8 989,7 1161,2 

!Nees de personnes Ogees de 65 ans et plus 
presentes en debut dc periode 691,8 821,6 967,8 

Deces dc personncs qui ont atteint 65 ans 
durant la periode 143,0 168,1 193,4 

Mortalite de la population de 65 ans ct 
plus (%) 2  35,2 33,1 30,1 

Mortalite dc la population dc 65 ans ct plus 
prescntes cn debut dc periodc (%) 55,6 53,4 48,3 

Mortalite des personncs qui ont atteint 65 ans 
durant la periodc (%) 12,7 11,6 10,4 

I Inclut la migration des 65 ans et plus. 
2  Pourcentagc dcs personncs decedecs Ogees dc 65 ans ct plus en debut dc periode ou attcignant 

65 ans durant Ia periode. 

Sources : Effcctifs aux divers recensements. Pour 1986, Age, sexe et etat matrimonial, no 93-101 
au catalogue. Pour les annees precedentcs, publications homologues. Les dabs provicnnent 
dc Petat civil, no 84-204 au catalogue (publication annuelle) maintcnant sur &mantic au 
Ccntrc canadicn d'information sur la sante. 

rapport a celui de la decennie 1956-1966, tandis que le groupe de 1976-1986 s'est 
accru de 35% par rapport a celui de 1966-1976. Cette acceleration du rythme 
d'accroissement du groupe des personnes agees, qui ne va pas de pair avec une 
augmentation correspondante des entrants, s'explique par la reduction de la 
mortalite des personnes agees : 30 % des personnes déjà membres du groupe en 
1976 ou qui s'y sont jointes dans les dix ans suivants, etaient decedees en 1986, 
alors que le mEme calcul pour la periode de dix ans precedente, donnait un 
pourcentage de 35 %. Autre consequence de la dynamique des populations : 
l'intense roulement de la population du groupe. La somme des entrants annuels 
au cours d'une decennie (4e ligne du tableau 5) represente plus de 90% de la 
population du groupe en debut de *lode (2e ligne du tableau 5), d'ou it 
resulte que pres de trois personnes agees sur quatre, a un moment donne, ne 
l'etaient pas dix ans plus tot. Autre perspective : 56 % des personnes du groupe, 
vivantes en 1956, ne etaient plus en 1966. Le meme calcul pour la periode 
1976-1986 donne une proportion quelque peu superieure a 48 07o. Ici encore se 
marquent avec evidence les changements dans la mortalite aux ages eleves. 
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Fecondite 

La baisse de la fecondite engendre le vieillissement de la population dans la 
mesure oil la reduction du nombre des naissances diminue l'importance relative 
des jeunes, et inversement augmente celle des vieux. Cette baisse de la fecondite 
est ancienne mais au Canada, comme dans l'ensemble des pays developpes, elle 
a connu une acceleration depuis le milieu des annees 60. Les femmes ;lees imme-
diatement apres la Seconde Guerre et qui se sont mariees auront un enfant de 
moins, en moyenne, que celles nees 15 annees plus tot, soit une baisse de 30 % 
par rapport au niveau qu'avaient maintenu les 30 premieres generations du siecle 
(tableau 6). De plus, les indices du moment les plus recents invitent a envisager 
une poursuite de cet affaiblissement jusqu'a des niveaux bien en-delta du seuil 
de remplacement des generations, puisque semblent s'installer des attitudes 
nouvelles a regard du mariage et du divorce, qui engendrent des conditions 
moins favorables a la fecondite que celles d'autrefois. 

Tableau 6. Nombre moyen d'enfants par femme marl& des generations 
1860-1951 et nombre d'enfants survivants a 65 ans, Canada 

Generations des mires 
Nombre moyen 

d'enfantsi 
nes vivants 

Nombre d'enfants 
survivants 
a 65 ans2  

1860-1876 
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2,6 
1876-1881 2,7 
1881-1886 2,7 
1886-1891 2,8 
1891-1896 2,7 
1896-1901 2,6 
1901-1906 2,3 
1906-1911 2,2 
1911-1916 2,2 
1916-1921 2,4 
1921-1926 2,5 
1926-1931 2,7 
1931-1936 2,7 
1936-1941 2,4 
1941-1946 2,1 
1946-1951 1,9 

Sources: I  Resultats de l'Enquete sur la fecondite au Canada, effec uee en 1984 sous la responsabilite 
de T.R. Balakrishnan, K. J . Krotki et E. Lapierre-Adamcyk. Pour les generations 1941 
A 1951, it s'agit de la descendance finale prevue. 

2  Calculs effectues a partir des tables de mortalite de generations correspondant a Vann& 
moyenne approximative de naissance des enfants; Robert Bourbeau et Jacques !Agar& 
op. cit. (tableau 4). Pour Ia moyenne des enfants nes apres 1931, Ia proportion de 
survivants a ete estimee par les tables de la mortalite du moment, en supposant une 
quasi-stabilite des taux pour les generations les plus recentes. 
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Ces nouveaux comportements ont des consequences tangibles sur le nombre 
annuel de naissances. Le Canada comptait environ 475 000 naissances par an 
au debut des annees 60, et 100 000 de moins 25 ans plus tard ; cette evolution 
faconne lentement mais inexorablement la pyramide des ages. Et, dans les 
projections, le maintien de la fecondite aux niveaux actuels, plutot qu'une 
remontee au seuil de remplacement des generations, produit une difference du 
meme ordre. En 1996, cinq annees apres le debut de la projection, le deficit 
annuel des naissances qui resulte du premier choix depasse 16 000 naissances 
par rapport au nombre de 1991 ; dix annees plus tard, le deficit annuel approche 
les 60 000 unites, et l'effet cumule tel que represents par les moins de 15 ans 
approche les 340 000 individus. Enfin, en 2016, un deficit de pres de 90 000 
naissances est prevu chaque armee, et la proportion des personnes ages est plus 
elevee d'un demi point de pourcentage. Une telle situation ne saurait se perpetuer 
longtemps, rappelons-le, parce que ces comportements engendrent inevitablement 
le declin de la population, puis son extinction ; mais ceci fournit une bonne 
illustration de l'effet des niveaux de fecondite recents sur la structure par age, 
par le biais du nombre de naissances. 

Par ailleurs, on constate que la baisse de la fecondite des femmes s'est accom-
pagnee d'une hausse impressionnante de la survie a 65 ans de leurs enfants 
(tableau 6). Alors que les femmes nees A la fin du XIV siecle ont mis au monde 
un enfant de moins en moyenne que leurs mares, le nombre de ceux qui atteignent 
le seuil de la vieillesse est demeure le meme. Pour l'ensemble de la periode, a 
une baisse du nombre moyen de naissances de 4,8 a 2,2, correspond une reduction 
de 2,6 a 1,9 seulement des enfants survivants a 65 ans. Si donc le changement 
des comportements feconds a joue un role certain, it ne faut pas pour autant 
sous-estimer ('importance de la baisse de la mortalite. Les effets de la mortalite 
influent sur la taille relative et absolue de la population agee de deux fawns. 
D'une part, la survie jusqu'a 65 ans determine la proportion de chaque cohorte 
qui atteindra la vieillesse; d'autre part, la mortalite a partir de 65 ans controle 
d'une periode a l'autre la survivance des personnes ages. Ce sont ces deux effets 
des changements de regime de mortalite avant et apres rage seuil qui determinent 
A tout moment la taille et la structure du groupe a r etude. 

Mortalite 

La mesure de la mortalite la plus utilisee est resperance de vie. Elle evalue 
le nombre moyen d' annees qui restent a vivre aux individus qui atteignent rage 
pour lequel elle est calculee. En toute exactitude, le calcul ne peut etre fait que 
lorsque tous les individus vivants a un age donne sont decades ; le peu 
d'interet pratique. Comme approximation, on calcule resperance de vie dite 
« du moment». On soumet pour cela par les memes calculs 1 000 (10000, ou 
100000) individus, de leur naissance jusqu' a l'extinction du dernier, aux proba-
bilites de &ceder entre deux anniversaires consecutifs, constatees rannee pour 
laquelle on possede l' information sur l'age des decades. 
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Le progres de resperance de vie resultant de la baisse de la mortalite a ete 
considerable au cours des 35 dernieres annees, mais elle n'a pas ete egale pour 
les deux sexes (figure 7). En effet, alors que resperance de vie feminine a la 
naissance s'est accrue de pres de neuf ans, celle des hommes n'a augmente que 
de six annees et demie, soit une amelioration de 9,2% pour ceux-ci et de 12,6% 
pour celles-la. De meme, si les femmes de 65 ans peuvent compter en 1986 vivre 
encore en moyenne plus de 19 ans (une hausse de 27% par rapport a la situation 
en 1951), les hommes ne peuvent compter que sur 14,9 ans soit 12% d'ameliora-
tion seulement, encore qu'on note un progres superieur depuis 1976. Enfin, on 
constate des &arts du merne ordre de grandeur a 75 et 85 ans ; a cet age avance, 
les femmes peuvent esperer, a une chance sur deux, vivre encore 6,5 annees. 

La proportion des survivants aux differents ages jette un eclairage supple-
mentaire sur le processus de la baisse de la mortalite (tableau 7). A la fin du 
siecle dernier, le quart des enfants n'atteignaient pas dix ans; la vieillesse etait 
reservee a moins de deux individus sur cinq, et les Brands ages a une infime 
minorite. Les femmes etaient avantagees de plus de trois annees par rapport aux 
hommes, par une esperance de vie d'environ 45 ans. Déjà tres nette en 1921, 
revolution tres positive depuis un siecle a conduit a une situation oit la mortalite 
infantile a virtuellement disparu. Atteindre rage de la vieillesse est devenu la 

Tableau 7. Estimation des proportions des survivants a certains ages 
selon Ia table de mortalite et le sexe, Canada, 1891-1986 

Armee 
Age 

10 20 30 40 50 60 65 70 80 85 co  

Hommcs 

1891 0,731 0,701 0,650 0,595 0,522 0,416 0,346 0,263 0,094 0,037 43,2 
1921 0,868 0,846 0,815 0,781 0,732 0,644 0,576 0,483 0,226 0,111 58,8 
1951 0,945 0,934 0,918 0,896 0,851 0,744 0,659 0,550 0,270 0,135 66,3 
1981 0,985 0,977 0,963 0,948 0,914 0,825 0,747 0,640 0,350 0,200 71,9 
1986 0,988 0,981 0,969 0,955 0,925 0,846 0,773 0,669 0,376 0,218 73,0 

Fcmmcs 

1891 0,752 0,718 0,667 0,613 0,552 0,465 0,401 0,320 0,128 0,055 46,5 
1921 0,891 0,871 0,837 0,796 0,744 0,660 0,596 0,504 0,250 0,130 60,6 
1951 0,956 0,950 0,940 0,923 0,889 0,818 0,756 0,666 0,377 0,208 70,8 
1981 0,989 0,985 0,980 0,972 0,952 0,904 0,860 0,797 0,575 0,406 79,0 
1986 0,991 0,988 0,984 0,977 0,959 0,914 0,873 0,812 0,594 0,426 79,7 

Sources : Pour 1891: Robert Bourbcau c Jacques Legare, Evolution de la mortalite au Canada 
et au Quebec, 1831-1931. Essai de ine_sure par generation. Montreal, PUM, Collection 
"Dernographie canadicnne", n° 6, 1982, 142 p. Dc 1921 a 1981: Dhruva Nagnur, 
Longevite et tables de mortalite chronologiques (abregees) 1921-1981, Statistiquc Canada, 
no 89-506 au catalogue, 1986. Pour 1986: Tables de mortalite, Canada et provinces, 
1985- 1987. Statistique Canada, Division de Ia sante, Section de Ia statistiquc dc retat civil 
et des rcgistrcs dc maladies, septembre 1989. 
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Figure 8 

Evolution des courbes de survie masculines et feminines pour 
quelques annees selectionnees, Canada, 1891-1986 
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Source : Tableau A7. 

norme, et survivre jusqu'aux ages tres eleves, chose commune surtout pour une 
femme. L'avantage des femmes sur les hommes apparait d'ailleurs de facon nette 
dans ce tableau : si, en 1986 pour la survie a 65 ans, le rapport des femmes aux 
hommes est de 87 % a 77 % (1,13), it augmente a 2 pour 1 a 85 ans. Cette 
difference a un effet important sur la composition de la population agee. 

La representation graphique de ces proportions de survivants fait apparaitre 
la « rectangularisation » des courbes de survie de chaque sexe (figure 8). En 1891, 
celles-ci, apres une chute rapide nee a la mortalite des jeunes enfants, declinaient 
regulierement avec rage, montrant une legere acceleration a partir de 60 ans ; 
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presqu'une personne sur deux mourait avant d' avoir atteint la moitie de Page 
au daces du plus vieux de la cohorte. Depuis, les courbes tendent de plus en plus 
vers une allure dite rectangulaire : elles baissent tres lentement jusqu'aux ages 
eleves, puis tres rapidement ensuite, l'age median s'elevant de fawn importante. 
Les courbes illustrent la nature des progres accomplis : quasi-elimination des 
daces infantiles et tres forte reduction des daces au cours de la vie adulte. Dire 
que, de nos jours, on vit plus vieux qu'autrefois ne signifie pas que l'on peut 
pretendre vivre jusqu'a 120 ans plutot que 105, mais bien qu' une plus grande 
proportion des individus atteignent les ages tres eleves, grace aux progres dans 
des domaines divers, qui ont elimine une grande part des daces prematures. II 
est peu probable que l'on puisse, a partir de maintenant, realiser de grands 
progres avant 60 ans, particulierement pour les femmes, dont la proportion des 
survivantes a cet age &passe en 1991, 90 07o ; les ameliorations sont necessairement 
a escompter aux ages eleves. Chez les hommes, la rectangularisation est moins 
avancee. La baisse de la proportion des survivants se manifeste des la cinquantaine; 
la survie masculine a 70 ans en 1990 equivaut a celle des femmes 35 annees 
auparavant. L'age median des survivants masculins de la table se situe a pres 
de 76 ans qui etait celui des femmes en 1951. Ces &arts illustrent une fois encore 
les causes du desequilibre des sexes dans les effectifs des personnes agees constate 
au chapitre precedent. 

Figure 9 

Taux de mortalite par groupes d'age et selon le sexe, 
Canada, 1989 
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Source : Tableau A8. 
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L'esperance de vie est une moyenne des annees a vivre au-dela de cet age, et 
les proportions cumulees de survivants permettent d'etablir apres combien 
d' annees la moitie de l'effectif present a cet age a disparu. Les deux mesures 
sont elaborees a partir des taux par age. On calcule le taux de mortalite a un 
age en rapportant les deces survenus au cours d'une armee, a cet age, au nombre 
moyen d'individus de cet age au milieu de l'annee. La serie des taux par age offre 
une vision tres detainee de l'evolution de la mortalite au cours de l'existence. 
Les taux par groupe d'age les plus recents confirment les constats precedemment 
etablis : on meurt maintenant tres peu avant 50 ans. Apres, les taux progressent 
de maniere exponentielle et a chaque age, le taux masculin est plus eleve que 
le feminin (figure 9). 

Figure 10 

Evolution des taux de mortalite, par groupes d'age et selon 
le sexe, Canada, 1921-1989 
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La figure 10 situe les taux d'aujourd'hui dans leur evolution depuis 1921, 
premiere armee pour laquelle l'information est disponible systematiquement au 
Canada (a l'exception du Quebec, qui s'est joint aux autres provinces en 
1926) 10 . On y constate que si la baisse de la mortalite se marque a tous les ages, 
c'est celle des enfants en general, et de ceux de moins d'un an en particulier, 
qui se signale par les progres les plus importants. Les jeunes adultes ont beneficie 

Figure 10 

Evolution des taux de mortalite, par groupes d'age et selon 
le sexe, Canada, 1921-1989 
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10  Cette entrée d'ailleurs cctte annee-la a provoque unc haussc des taux a presquc tous les ages, 

&ant donnec sa situation &favorable dc la province et son poids dans I'enscmble national. 
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Figure 11 

Evolution des taux de mortalite selon rage, Canada, 1921-1989 
(La valeur des taux en 1921 = 100) 
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de la quasi-disparition de certaines maladies comme la tuberculose, de sorte qu'a 
l'heure actuelle seuls les accidents, d'ailleurs en hausse, restent remarquables 
dans ce segment de la vie. Enfin, evolution des taux des groupes d'age au-dela 
de 40 ans est presque la meme pour chaque sexe. Les taux feminins montrent, 
toutefois, une tendance a la baisse plus prononcee que ceux des hommes. 

L'echelle semi-logarithmique employee pour inscrire sur un meme graphique 
des taux de dimensions tres differentes selon Page, masque l' evolution de ceux 
des ages eleves. C'est pourquoi les changements de valeur ont ete exprimes par 
rapport a celle qu'ils avaient en 1921 (figure 11). Si on s'en tient au groupe des 
personnes agees, c'est la mortalite des plus jeunes d'entre elles qui a le moins 
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Figure 11 

Evolution des taux de mortalite selon rage, Canada, 1921-1989 
(La valeur des taux en 1921 = 100) 
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diminue chez les hommes, alors que chez les femmes, c'est celle des plus Agees. 
Reguliere a tous les ages depuis 1941 chez celles-ci, la baisse est surtout apparente 
chez ceux-la a compter des annees 60. A remarquer que la mortalite des hommes 
dans la soixantaine etait aussi elevee en 1971 qu'en 1921. La valeur des taux 
ferninins de 1989 represente a partir de 65 ans entre 41 % et 63 % de celle de 
1921, et celle des taux masculins entre 74 0/o et 82 %. Les reductions recentes chez 
les hommes laissent esperer une transformation de la dynamique qui jusqu'ici 
a sans cesse creuse l'ecart entre les esperances masculines et feminines, mais it 
est encore trop tot pour voir dans ces changements une tendance. 
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Tableau 8. Taux de mortalite (pour 1000) des personnes agees (65 ans et plus), 
selon certaines causes de aces, le sexe et le groupe d'age, 

Canada, 1976 et 1989 

65-69 ans 70-74 ans 75-79 ans 80-84 ans 85 ans ct plus 

1976 1989 1976 1989 1976 /989 1976 1989 1976 1989 

Hommes 

Toutes causes 33,3 26,9 51,5 42,8 77,5 65,8 118,5 105,0 196,2 187,8 

Maladies du coeur 14,0 8,9 21,0 14,8 31,3 22,2 47,9 35,1 79,8 62,3 
Tumours malignes 8,9 9,8 13,0 13,9 16,9 18,5 21,6 24,5 23,2 31,1 
Maladies cerebro- 

vasculaires 2,1 1,3 4,7 2,4 8,4 5,0 15,1 9,1 27,2 19,2 
Maladies de l'apparcil 

respiratoire 2,4 /,9 4,5 3,9 7,7 7,7 13,1 /3,9 26,0 30,4 
Diabote sucre 0,6 0,5 0,9 0,9 1,4 /,5 2,1 2,0 2,6 3,0 
Accidents 0,9 0,9 1,0 1,! 1,5 1,4 2,0 2,6 4,9 5,5 
Autres causes 4,4 2,9 6,4 5,1 10,3 8,6 16,7 /5,7 32,5 31,5 

Femmes 

Toutes causes 16,5 13,6 26,4 22,! 44,8 36,8 77,0 63,0 155,1 141,2 

Maladies du coeur 5,9 3,5 10,8 6,6 18,4 12,4 32,2 22,4 66,6 52,0 
Tumeurs malignes 5,1 5,8 6,7 7,6 8,8 9,6 11,4 /1,2 14,3 15,7 
Maladies cerebra- 

vasculaircs 1,5 0,8 3,3 1,7 6,5 3,6 13,5 7,9 26,3 /9,2 
Maladies de l'appareil 

respiratoire 0,8 0,8 1,4 1,7 2,5 3,0 5,3 5,4 13,9 15,4 
Diabote sucre 0,5 0,4 0,9 0,7 1,5 1,! 1,9 1,9 2,7 2,7 
Accidents 0,4 0,4 0,6 0,4 0,8 0,7 1,8 /,4 4,1 4,0 
Autres causes 2,3 1,6 2,7 2,9 6,3 5,8 10,9 10,5 27,2 26,6 

Sources : Statistiquc Canada, donn6cs de l'6 at civil. Pour 1976, n° 84-206 au ca aloguc, et pour 
1989, Mortalite, liste sommaire des causes, n° 82-003S n° 12 au catalogue. 

Ces evolutions de la mortalite generale resument celles des causes de deces 
selon l'age. En raison des revisions regulieres de la nomenclature, it n'est pas 
possible de presenter sur une longue periode des donnees coherentes sur la 
mortalite par cause pour les personnes agees. Le tableau 8 neanmoins juxtapose 
pour 1976 et 19891es valeurs des taux pour les causes de deces les plus frequentes 
par groupe d'age. 

A tous les ages, les maladies du coeur sont plus frequentes chez les hommes : 
en 1989, elles sont a l'origine de 35 a 40% de l'ensemble de aces. Chez les 
femmes, ces niveaux ne sont atteints qu'a partir de 75 ans, les cancers occupant 
la premiere place jusqu'a cet age. Apres ces deux grandes causes meurtrieres 
suivent les maladies cerebro-vasculaires, seconde cause de aces aux tres grands 
ages avec les maladies de l'appareil respiratoire; dans cet ordre pour les femmes, 
et en ordre contraire chez les hommes. La mortalite liee a chaque cause augmente 
avec l' age, et partant celle de l'ensemble des causes. La hierarchie dans les 
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groupes d'age est a peu pres identique, A la reserve des cancers, dont l'importance 
relative tend a diminuer avec Page. S'il en est ainsi, c'est beaucoup moms en 
raison des succes remportes contre le cancer, que parce que les progres dans la 
lutte contre les maladies de l'appareil circulatoire ont ete importants aux ages 
moyens, et moindres aux grands ages (voir le Rapport sur la population du 
Canada, 1992). 

La remarque est appuyee par les changements dans la mortalite par cancer 
entre 1976 et 1989. Alors qu'a peu pres toutes les autres causes montrent a tous 
les ages des baisses parfois importantes, les cancers ont au contraire progresse 
de 1976 a 1989 a tous les ages, au point qu' ils sont plus meurtriers maintenant 
que les maladies du coeur aux plus jeunes ages chez les femmes. Les progres 
ont ete en general plus substantiels chez les hommes, qui, it est vrai, avaient des 
taux plus eleves. Est-ce a dire que la lutte contre le cancer ne porte pas fruit? 
Ce serait inexact. Ce que l'on mesure par le type d'analyse que l'on fait dans 
le cas present, c'est en fait la vitesse differentielle dans les succes remportes contre 
l'une et l'autre cause. La mesure des succes contre les maladies cardiaques etant 
plus grande, l'autre semble vaine et la maladie parait gagner du terrain. 

Tableau 9. Ages moyens et ages medians pour l'ensemble des tikes et pour les decks 
du groupe des 65 ans et plus, selon le sexe, Canada, 1951 et 1989 

Annee 

Hommcs Femmes Total Nombres 
de 

decks 

0/0 de 
l'ensemble 
des decks Age 

moyen 
Age 

median 
Age 

moyen 
Age 

median 
Age 

moycn 
Age 

median 

Ensemble des aces 

1951 56,3 65,5 58,7 68,8 57,3 66,4 125 823 .. 
1956 58,0 67,0 60,6 70,6 59,1 67,9 131 961 .. 
1961 59,7 67,9 63,1 72,2 61,1 69,2 140 985 .. 
1966 62,0 68,4 65,9 73,5 63,6 70,0 149 863 .. 
1971 63,3 68,5 68,2 74,7 65,3 70,5 157 272 .. 
1976 64,3 68,9 70,1 75,6 66,7 71,2 167 009 .. 
1981 65,4 69,7 71,1 75,8 67,9 72,0 171 029 .. 
1986 67,2 71,3 72,9 77,3 69,8 73,2 184 224 .. 
1989 67,9 72,0 73,4 77,9 70,4 73,9 190 965 .. 

Decks a 65 ans et plus 

1951 76,6 75,9 78,2 77,8 77,4 76,7 67 489 53,6 
1956 76,8 76,1 78,6 78,2 77,6 77,0 74 960 56,8 
1961 77,3 76,8 79,1 78,7 78,1 77,6 83 374 59,1 
1966 77,7 77,4 79,7 79,6 78,6 78,4 91 262 60,9 
1971 77,9 77,5 80,3 80,4 79,0 78,8 97 993 62,3 
1976 77,8 77,0 80,6 80,7 79,1 78,8 107 144 64,2 
1981 77,7 77,0 80,9 81,0 79,2 78,7 114 616 67,0 
1986 78,0 77,3 81,4 81,5 79,7 79,3 131 115 71,2 
1989 78,2 77,7 81,6 81,7 79,9 79,6 138 806 72,7 

Sources: Calculs de l'auteur sur la base des donnees de l'6tat civil. Pour 1989, no 82-003S no 12 
au catalogue. Pour les annees prothlentes, tableaux homologues. 
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Les niveaux de mortalite de 1989 demeurent encore bien au-dela de ceux des 
femmes en 1976, a tous les ages, pour les maladies du coeur et les maladies de 
l'appareil respiratoire. 

On a insiste jusqu'ici sur les niveaux de mortalite et sur leur importance sur 
la structure par age des survivants. Mais une manifestation spectaculaire de 
l'effet combine de la baisse de la mortalite et du vieillissement de la population 
est visible dans le changement de la moyenne d'age au aces. En 1951, la moitie 
des 126 000 &cedes au Canada etaient ages de plus de 66 ans, mais la moyenne 
d'age de l'ensemble n'atteignait que 57 ans ; 40 annees plus tard, les 200 000 
morts sont en moyenne de 13 ans plus vieux et la mediane a progresse de plus 
de sept annees (tableau 9). Cette evolution qui a affecte les deux sexes, comme 
toujours est plus marquee chez les femmes. En outre, la distribution des deces 
autour de la moyenne s' est resserree, en raison de l' elimination des aces 
« prematures » et de la rectangularisation des courbes de survie qui en resulte : 
pres de trois deces sur quatre sont le fait maintenant d'une personne Agee, au 
lieu d'un peu plus de la moitie en 1951. 

En ne considerant que le groupe des personnes agees, on meurt maintenant 
chez les hommes en moyenne a 78 ans, soit un an et demi plus vieux qu'en 1951. 
Pour les femmes, a plus de 81 ans, soit trois annees et demie plus vieilles qu'en 
1951. Ce deplacement vers la droite des indices de tendance centrale resume la 
difference de la distribution des pourcentages de deces selon rage que l'on 
observe entre 1951 et 1989. Elle confirme, surtout chez les femmes, un net 
deplacement vers les ages les plus eleves (figure 12). La proportion des aces 
de femmes de tres grand Age est en forte croissance, ce qui renforce Pinter& que 
l'on a pour les phenomenes socio-economiques associes au grand age, qui ont 
ete evoques. 

Migration internationale 

Bien que peu de personnes ages migrent definitivement, le role de la migration 
internationale dans le vieillissement de la population se manifeste par la survie, 
jusqu'aux ages eleves, de ceux qui ont immigre jeunes par rapport a ceux qui 
sont nes au pays. Plus de dix millions d'etrangers se sont etablis au Canada 
depuis le debut du XXe siecle ; ces arrivees ont ete irregulieres, de fortes vagues 
alternant avec de faibles arrivees, au gre des conditions economiques et des 
guerres (figure 13). Moins connus, les departs se seraient montes a plus de cinq 
millions d'individusi I, de sorte que le bilan migratoire est positif d'environ cinq 
millions de personnes. 

" Compte ten u du fait que jusqu'a 1950 les estimations des differents chercheurs varient (Keyfitz, 
McDougall, Ryder et Samctz) et que depuis les chiffres publies par Statistique Canada demeurent 
des estimations, le total des emigrants serait compris entre 5,4 et 7,8 millions. 
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Figure 13 

Nombre annuel d'immigrants internationaux et estimations 
des emigrants, Canada, 1900-1990 
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Source : Tableau Al2. 

Consequence de ces mouvements, en 1%1, 38,8 % des personnes agees au pays 
n'y etaient pas flees (tableau 10). Cette proportion s'est abaissee de 1961 a 1986, 
alors qu'ont atteint la vieillesse la majorite des immigrants des annees 1920 a 
1945. Cette proportion devrait remonter prochainement en raison du fort bilan 
migratoire des annees 50. Les migrations representent donc un facteur de la 
croissance de la population canadienne et de celle des personnes agees ; cependant, 
it faut se garder de conclure qu'elles accentuent son vieillissement. L'arrivee 
reguliere d'immigrants, s'ils sont en moyenne plus jeunes, s'apparente a 
l'accroissement du nombre de naissances ; elle tend donc a rajeunir la population 
d'accueil, attenuant dans ce domaine les effets conjugues de la baisse de la fecon-
dite et de la mortalite. Toutefois, la dependance du niveau de vieillissement de 
celui de l'immigration rend tangible ce qu'il adviendrait du vieillissement, si 
devait se ralentir ou se tarir la migration nette a la suite, par exemple, d'une 
forte emigration de jeunes. 
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Tableau 10. Nombres et proportions d'individus nes hors du Canada, 
par grands groupes d'age, 1961-1986 1  

1961 1971 1981 1986 

Age % du % du % du % du 
Nombres groupe 

d'age 
Nombres groupe 

d'Age 
Nombres groupe 

d'age 
Nombres groupe 

d'age 

0-19 ans 382 422 5,0 437 445 5,2 475 810 6,1 364 215 5,0 

20-44 ans I 049 063 17,3 I 357 640 18,6 1 645 830 17,3 1 662 580 16,0 

45-64 ans 872 899 27,6 863 315 21,4 I 093 425 23,5 1 217 480 25,0 

65 ans et plus 539 879 38,8 636 385 36,5 652 090 27,6 663 875 24,6 

I  Les pcnsionnaires d' institutions sont cxclus depuis 1971. 

Sources : Statistiquc Canada, Recenscmcnts du Canada. Pour 1986, Origine ethnique, immigration 
et citoyennete, no 93-109 au catalogue. Pour les recenscments antericurs, tableaux 
homologues. 

Ainsi se presente la situation canadienne en termer de vieillissement et de 
l'evolution des facteurs demographiques fondamentaux qui lui sont sous-
jacents. L' interet se deplacera dans un deuxieme temps sur les caracteristiques 
des personnes agees elles-memes : oil vivent-elles ? Quelles conditions sociales 
et economiques connaissent-elles ? Quel est l'etat de leur sante? Ces informations 
alimentent les reflexions de la societe, orientees vers la recherche de politiques, 
adaptees a des conditions qui prendront toute leur dimension au XXIC siecle, 
tout proche. 





Chapitre IV 

DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE ET MOBILITE DES 
PERSONNES AGEES 

La distribution geographique des personnes &gees est d'un inter'et evident dans 
une etude sur le vieillissement. Les difficultes que rencontrent les personnes 
&gees, en effet, ne sont pas les memes et ne se resolvent pas de la meme maniere, 
selon que celles-ci vivent en ville ou en campagne. Leur repartition sur le territoire 
influe sur la distribution spatiale, aux differentes echelles, des services qui leur 
sont offerts. En revanche, cette repartition geographique des services peut 
concourir au changement de domicile de la personne Qu'est-ce qui carac-
terise l'habitat et la repartition territoriale des personnes agees au Canada? 
Celles-ci se distinguent-elles de l'ensemble de la population sous l'angle de la 
mobilite ? Le phenomene de la migration de retraite existe-t-il? Telles sont les 
questions auxquelles on fournira des elements de reponse dans ce chapitre. 

Habitat 

Selon les concepts des recensements canadiens, de 1951 a 1971 l'habitat urbain 
a designe l'ensemble des domiciles dans les cites, les villes et villages constitues 
comptant 1 000 habitants et plus, ou non-constitues satisfaisant a ce critere 
pourvu que la densite y soit d'au moins 1 000 habitants au mille cane. Depuis 
1981, la definition a ete quelque peu restreinte et n'inclut que les localites 
rencontrant A la fois les exigences du nombre d'habitants et de densite. En s'en 
tenant a ces definitions et pour les 35 annees d'observation, a mesure que le 
temps passe, la proportion des personnes agees vivant en milieu urbain augmente. 
D'apres le tableau 11, un peu moins des deux tiers etaient urbains en 1951 alors 
que plus des trois quarts le sont en 1986. En ceci leur comportement ne differe 
pas de celui de l'ensemble de la population canadienne, qui etait urbaine a 62% 
en 1951, mais a 76% en 1986. A ce rythme, selon les projections officielles de 
Statistique Canada, en 2025 la population *Agee serait urbaine a 85 %. A noter 
une legere difference de comportement entre les sexes puisqu'en 1986, quatre 
femmes sur cinq habitaient en milieu urbain, proportion legerement superieure 
A celle des hommes. Cette difference etait déjà sensible en 1961 pour les personnes 
agees comme pour l'ensemble de la population. 

Une analyse plus fine conduit a des observations plus riches. Les donnees pour 
1991 n'etant pas disponibles au moment de l'analyse, force est d'utiliser celles 
de 1986 (tableau 12). Mais les situations dans ce domaine ne sont pas sujettes 
A de brusques revirements et les commentaires restent d'actualite. On constate 
que les deux tiers des personnes agees urbaines residaient dans des villes de plus 
de 100 000 habitants, et 18 % dans des villes dont la taille etait comprise entre 
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Tableau 11. Nombres et proportions de personnes agees de 65 ans et plus 
selon le sexe et le milieu, Canada, 1951-1986 

Milieu urbain Milieu rural Total 

Nombres % Nombres % Nombres % 

1951: 
Hommes 356,8 61,0 227,9 39,0 584,7 100,0 
Femmes 323,3 64,4 178,1 35,6 501,4 100,0 
Total 680,1 62,6 406,0 37,4 1086,1 100,0 

1961: 
Hommes 441,4 65,5 232,7 34,5 674,1 100,0 
Femmes 527,2 73,5 189,7 26,5 717,0 100,0 
Total 968,6 69,6 422,4 30,4 1391,1 100,0 

1971: 
Hommes 557,7 71,3 224,1 28,7 781,8 100,0 
Femmes 762,3 79,2 200,2 20,8 962,5 100,0 
Total 1 320,0 75,7 424,3 24,3 1 744,3 100,0 

1981: 
Hommes 746,1 73,8 264,7 26,2 1010,8 100,0 
Femmes 1 096,8 81,2 253,3 18,8 1 350,1 100,0 
Total 1 842,9 78,1 518,0 21,9 2 360,9 100,0 

1986: 
Hommes 848,3 74,9 285,0 25,1 1133,3 100,0 
Femmes 1 277,1 81,6 287,1 18,4 1 564,2 100,0 
Total 2125,4 78,8 572,1 21,2 2697,5 100,0 

Sources: Statistique Canada, Rccenscments du Canada, 1951, 1961, 1971, 1981, 1986. Pour lc 
recenscment de 1986, Regions urbaines et rurales, Canada, provinces et territoires (Parties 
I et II), Os  94-129 ct 94-130 au catalogue. Pour les recensements antericurs, tableaux 
homologues. 

10 000 et 100 000 habitants. Si le rural s'oppose a l'urbain, it n' est pas synonyme 
d'agricole et les personnes agees, au sens oit it a ete entendu jusque-la, ni ne sont 
des exploitants, ni ne vivent dans un ménage d'exploitant. Ces constatations 
perdent leur aspect trivial quand on elargit le cadre d'observation aux dimensions 
mondiales. Sous reserve que les definitions recouvrent des realites a peu pres 
identiques, le Canada di ffere par exemple de l'Europe qui presente un survieil-
lissement rural. Le milieu rural canadien serait meme un peu plus jeune que le 
milieu urbain. A preuve, moins de 10 % de la population (9,6 exactement) est 
Agee de plus de 65 ans en milieu rural au lieu de 11 % en milieu urbain. La 
difference est principalement due a la population feminine. Celle-ci en proportion 
est nettement plus urbaine (12,9 %) que la population masculine (9,0 %). Autre 
observation digne de mention : les petites villes sont plus « vieilles » que les 
grandes. C'est en effet dans les petites villes que les proportions de personnes 
agees sont les plus importantes, 11,9% au lieu de 10,3 %. Ce phenomene se 
retrouve tant chez les hommes que chez les femmes. 
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Tableau 12. Nombres et proportions de personnes Agdes de 65 ans et plus 
selon le sexe, l'agglomeration urbaine ou la nature de l'etablissement 

en milieu rural, Canada, 1986 

Milieu urbain Milieu rural 

RMR 1  AR2  Autre Total Agricole agNriroic  Total 

Nombres : 
(en milliers) 

Hommes 576,4 158,1 113,8 848,3 33,1 252,0 285,1 
Femmes 883,3 231,0 162,8 1277,1 22,5 264,7 287,2 
Total 1459,7 389,1 276,6 2 125,5 55,6 516,7 572,3 

Proportions : (oh) 

Hommes 67,9 18,6 13,4 100,0 11,6 88,4 100,0 
Femmes 69,2 18,1 12,7 100,0 7,8 92,2 100,0 
Sexes reunis 68,7 18,3 13,0 100,0 9,7 90,3 100,0 

Proportions dc 
la population 
totale : (°/o) 

Hommcs 8,4 10,0 11,8 9,0 6,9 9,7 9,3 
Femmes 12,2 13,7 16,2 12,9 5,5 10,7 9,9 
Sexes reunis 10,3 11,9 14,1 11,0 6,2 10,2 9,6 

I  Region metropolitainc de rccensemcnt, y compris la banlicuc urbaine. 
2  Agglomeration de reccnscmcnt. 

Source : Statistiquc Canada, Recensement du Canada 1986 (Serie Profits), Regions urbaines et 
rurales, Canada, provinces et terriloires (Partic I), n° 94-129 au catalogue. 

L'evolution de ('habitat selon ('age au cours de la periode a l'etude est une 
autre source d'informations precieuses et a premiere vue etonnantes. En debut 
de periode (1951 et 1961) la proportion de la population urbaine du Canada 
diminuait avec Page. En fin de *lode (1986) la situation s'est inversee : on est 
d'autant plus urbain que l'on est age (tableau 13). Les explications de cette lente 
transformation sont sans doute multiples. Mais en &pit de la legendaire mobilite 
de la population americaine, la situation qui s'est inversee en quelque 35 ans 
laisse a penser qu'une partie de la population a vieilli sur place. Ce sont les 
« jeunes », nombreux de l'exode agricole des annees 50 qui sont devenus, avec 
le temps, des vieux dans les villes. Malgre la baisse de la fecondite et de la 
mortalite, le tarissement de l'exode rural et le profit d'age des immigrants, 
devenues agees ces personnes sont demeurees majoritaires. Pour seduisante que 
soit l'explication, on peut y adjoindre les changements dans les modes de vie 
qui se sont traduits, entre autres, par la vulgarisation de l' hebergement en 
institution, qui croft avec l'age. De plus, depuis qu' ils abondent dans les villes, 
les hopitaux et les salles d'urgence sont en soi des services dont aiment etre 
proches les personnes inquietes de leur sante. Chose certaine, c'est qu'au Canada 
le modele de la « retraite a la campagne» ne s'applique pas, a tous le moins, 
pas avec la simplicite observee dans l'Europe de naguere. 
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Tableau 13. Proportions de personnes ftgees de 65 ans et plus selon le sexe, 
le groupe d'age et ('habitat, Canada, 1951-1986 

Urbain Rural Urbain Rural Urbain Rural 

65-69 ans 70-74 ans 75-79 ans 

1951: 
Hommcs 59,9 40,1 59,2 40,8 56,8 43,2 
Femmes 67,4 32,6 67,4 32,6 65,7 34,3 
Total 63,4 36,6 63,3 36,7 61,3 38,7 

1961: 
Hommes 65,8 34,2 65,7 34,3 65,2 34,8 
Femmes 73,0 27,0 74,3 25,7 73,8 26,2 
Total 69,5 30,5 70,1 29,9 69,6 30,4 

1971: 
Hommes 71,0 29,0 71,1 28,9 71,4 28,6 
Femmes 78,1 21,9 79,1 20,9 79,9 20,1 
Total 74,7 25,3 75,5 24,5 76,3 23,7 

1981: 
Hommes 73,5 26,5 73,5 26,5 74,6 25,4 
Femmes 81,0 19,0 81,0 19,0 82,3 17,7 
Total 77,7 22,3 77,8 22,3 79,1 20,9 

1986: 
Hommes 73,9 26,1 74,3 25,7 75,5 24,5 
Femmes 79,1 20,9 81,1 18,9 83,0 17,0 
Total 76,7 23,3 78,1 21,9 79,9 20,1 

80-84 ans 85 ans ct plus 65 ans ct plus 

1951: 
Hommes 56,3 43,7 54,2 45,8 61,0 39,0 
Femmes 65,3 34,8 63,8 36,2 64,4 35,6 
Total 61,1 38,9 59,6 40,4 62,6 37,4 

1961: 
Hommes 65,1 34,9 63,2 36,8 65,5 34,5 
Femmes 73,8 26,2 72,0 28,0 73,5 26,5 
Total 69,7 30,3 68,3 31,8 69,6 30,4 

1971: 
Hommes 72,1 27,8 72,8 27,2 71,3 28,7 
Femmes 80,6 19,4 80,3 19,7 79,2 20,8 
Total 77,0 23,0 77,3 22,6 75,7 24,3 

1981: 
Hommes 75,4 24,6 76,9 23,1 73,8 26,2 
Femmes 83,4 16,6 84,4 15,6 81,2 18,8 
Total 80,5 19,5 82,0 18,0 78,1 21,9 

1986: 
Hommes 76,8 23,2 78,1 21,9 74,9 25,1 
Femmes 84,3 15,7 85,5 14,5 81,6 18,4 
Total 81,5 18,5 83,3 16,7 78,8 21,2 

Sources: Statistique Canada, Recensements du Canada, 1951, 1961, 1971, 1981, 1986. Pour 1986, 
Regions urbaines et rurales, Canada, provinces et territoires (Partic II), no 94 - 130 au 
catalogue ct publications homologues pour les annees antCricures. 
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Repartition geographique 

Les enormes differences de taille entre les provinces du Canada conduisent 
sans surprise a une concentration des personnes agees dans les trois plus popu-
leuses. En 1991, trois personnes ages sur quatre habitent soit le Quebec, 
I'Ontario ou la Colombie-Britannique. Trois sur cinq dans l'ensemble : Quebec-
Ontario. Le degre de vieillissement de chaque province porte davantage 
reflexion (tableau 14). En 1951 la Colombie-Britannique, en realisant le reve 
de fin de vie de riches Canadiens, et grace a un minuscule morceau de son 
territoire a l'abri des rigueurs extremes de l'hiver, se demarquait des autres 
provinces par des statistiques qui faisaient etat d'une population de plus de 
65 ans qui frolait les 11 % (10,8). A ('oppose, la population quebecoise etait 
toujours tres jeune a cause de son encore puissante fecondite, laissant peu 
d'espace dans la pyramide aux plus de 65 ans (5,7 go). La encore, en 40 ans, 
les choses ont change. Les considerables transformations des deux grands 
moteurs de la demographie ont fait vieillir toutes les provinces : dans six d'entre 
elles, les personnes agees representent plus de 12% de la population provinciale. 
Deux sont remarquables par leur relative jeunesse : l'Alberta et Terre-Neuve. 

Attendu que les mortalites et fecondites differentielles selon les provinces 
s'estompent, ce sont maintenant les mouvements migratoires internes qui, dans 
le vieillissement comme dans d'autres aspects demographiques, font de plus en 
plus la difference entre les regions du Canada. II y a des pays qui possedent des 
regions riches d'un pouvoir d'attraction en raison de leur climat. En temoigne 
la ceinture de soleil des Etats-Unis qui, de plus en plus, draine les regions du 
Nord-est et du Midwest des 8tats-Unis ou s'etait concentree la population du 
XIXC siecle, rivee a l'industrie manufacturiere du temps. Ce n' est pas le cas du 
Canada, ou les deplacements interregionaux ne s'expliquent toujours que par 
le pouvoir d'attraction economique de provinces favorisees par la conjoncture. 
C'est sans doute ce qui explique en partie le faible vieillissement de l'Alberta. 
Cette province au debut des annees 80 a recu un nombre considerable de jeunes 
qui trouvaient de l'emploi dans les industries installees a Pepoque dans le sillage 
du « boom » petrolier. Tous, tant s'en faut, n' ont pas quitte la province lorsque 
la fete fut finie et ont contribue, en grossissant le rang des adultes, a maintenir 
relativement faible la proportion des personnes agees. Le vieillissement plus 
accentue dans l'Est du pays, que prevoit cette etude, doit etre considers avec 
reserve. Elle resulte du choix qui a ete fait de la poursuite de la tendance secu-
laire de la derive de la population canadienne vers l'Ouest, qui dans ses mouve-
ments laisse sur place les plus ages. 

Migration et mobilite 

Contrairement aux immigrants qui font ('objet d'une comptabilite precise, 
les emigrants internationaux echappent aux enregistrements systematiques et 
leur nombre ne peut que s'evaluer par des sources indirectes. Malgre P imprecision 
d'autant plus regrettable que l'on voudrait tenir compte de Page, les plus recentes 
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Tableau 14. Population des personnes agees de 65 ans et plus en nombres absolus 
et en proportions de la population de la province ou du territoire, 

Canada, 1951 -2011 (nombres en milliers) 

Terre- 
Ncuve 

Ile-du- 
Prince- 

Edouard 

Nouvelle- 
Ecossc 

Nouveau- 
Brunswick Quebec Ontario 

1951 	Nbres 23,5 9,7 54,9 39,0 232,1 400,4 
% 6,5 9,9 8,5 7,6 5,7 8,7 

1961 	Nbres 26,9 10,9 63,4 46,9 306,3 508,1 
0/0 5,9 10,4 8,6 7,8 5,8 8,1 

1971 	Nbres 32,1 12,3 72,5 54,8 413,0 644,3 
% 6,2 11,0 9,2 8,6 6,9 8,4 

1981 	Nbrcs 43,8 14,9 92,6 70,6 569,4 868,2 
% 7,7 12,2 10,9 10,1 8,8 10,1 

1991 	Nbres 55,2 17,1 113,3 88,1 770,9 1 183,5 
% 9,7 13,2 12,6 12,2 11,2 11,7 

2001 Nbres 67,2 19,3 129,2 101,4 975,7 1507,2 
% 11,9 14,3 13,6 13,7 13,0 12,9 

2011 	Nbres 83,8 22,5 152,1 119,0 1210,9 1848,8 
% 15,1 16,3 5,5 16,0 15,3 14,3 

Mani- 
toba 

Saskat- 
chcwan Alberta 

Colombie- 
Britannique Yukon 

Territoires 
du 

Nord-Oucst 
Canada 

1951 	Nbres 65,5 67,2 66,9 126,1 0,5 0,4 1 086,3 
0/ 8,4 8,1 7,1 10,8 5,1 2,7 7,8 

1961 	Nbres 83,3 85,6 93,1 165,6 0,5 0,6 1 391,1 
% 9,0 9,2 7,0 10,2 3,2 2,6 7,6 

1971 	Nbres 95,4 94,9 118,6 205,2 0,5 0,8 1 744,5 
% 9,6 10,2 7,3 9,4 2,8 2,2 8,1 

1981 	Nbres 121,8 116,2 163,4 298,2 0,7 1,3 2361,0 
°A 11,9 12,0 7,3 10,9 3,2 2,9 9,7 

1991 	Nbrcs 146,6 139,9 230,6 422,0 1,1 1,6 3 170,0 
% 13,4 14,2 9,1 12,9 4,0 2,8 11,6 

2001 Nbres 161,8 150,8 322,8 529,9 2,2 3,1 3970,5 
% 13,8 14,2 10,7 13,8 6,6 4,8 12,9 

2011 	Nbres 179,6 162,1 421,8 652,1 3,5 4,8 4861,0 
°Jo 14,3 14,5 12,4 15,4 9,6 6,6 14,6 

Sources: Statistique Canada. Reccnsement de a population choisic, 1991, Age, sexe e etat matri-
monial, no 93-310 au catalogue. Pour les recensements antericurs, tableaux homologues. 
Pour les annees 2001 et 2011, projections de la population, produites a la Division de la 
demographie. 
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Tableau 15. Nombres de migrants internationaux ages de 65 ans et plus 
selon le sexe et le groupe d'age, Canada, 

annees censitaires 1990-1991 

65-69 ans 70-74 ans 75 ans et plus 65 ans et plus 

Immigrants 

Hommes 1 644 980 838 3 462 
Femmes 2 017 1 306 1 395 4 718 

Total 3 661 2 286 2 233 8 180 

Emigrants 

Hommes 201 110 103 414 
Femmes 259 149 108 516 

Total 460 259 211 930 

Source: Statistiquc Canada, estimations de la section dcs estimations d6mographiques, Division 
de la d6mographie. 

estimations disponibles confirment l'intuition que Bien peu de personnes agees 
effectuent des migrations definitives. Un peu plus de 8 000 seraient arrivees au 
pays en 1990-1991 et moins de 1 000 l'auraient quitte (tableau 15). Les retraites 
ne quittent donc pas massivement le Canada. Les mouvements transfrontaliers 
qu'ils effectuent, surtout vers le sud des Etats-Unis, ne peuvent e'tre saisis par 
les stratagemes de la comptabilite demographique, attendu que pour diverses 
raisons ces personnes gardent domicile au Canada. Its sont donc des voyageurs 
et non des migrants. Dans ce contexte, it n'est pas hors de propos de se poser 
la question de ce qu'il adviendrait d'eux, si les avantages qui leur font conserver 
leur domicile au Canada devaient disparaItre, dans les hasards d'une reorgani-
sation economique et politique du continent Nord-americain. 

Observee en 1991, la proportion des individus nes au Canada fluctue consi-
derablement selon le groupe d'age au sein de la population 'Agee (tableau 16). 
Cet etat de choses provient des fluctuations de l'intensite des echanges migratoires 
passes du Canada. Quant a la comparaison de la province de residence des.  

". Canadiens de souche avec celle de leur naissance, elle revele par contre une 
remarquable constance : quel que soit le groupe d'age, environ quatre personnes 
ages sur cinq residaient en 1991 dans leur province natale. Plus encore, 1 
situation etait, pour des gens de 10 ans plus jeunes, la meme en 1981; on ne 
trouve donc pas trace dans cette analyse, une fois encore, d'un quelconque retour 
aux terres natales qui aurait pu se produire au moment de la retraite, par exemple. 
Celui-ci se serait manifesto par une hausse de la proportion residant dans la 
province d'origine dans les generations correspondantes entre 1981 et 1991. 
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Tableau 16. Proportions de personnes agees nees au Canada et proportion 
de celles-ci residant dans leur province de naissance 

selon le groupe d'fige en 1991 

65-69 
ans 

70-74 
ans 

75-79 
ans 

80-84 
ans 

85 ans 
et plus 

65 ans 
et plus 

Nees au Canada 

De celles-ci : 

Residant dans 
la province de 
naissance 

72,7 

78,5 

77,2 

77,7 

76,8 

78,1 

69,9 

79,6 

58,8 

80,1 

73,3 

78,3 

Source: Statistique Canada. Rcccnscmcnt de 1991, donnecs non publiees. 

Ce que l'on salt de la mobilite des individus provient de la mise en relation 
du domicile actuel des recenses avec celui qu'ils occupaient cinq annees aupa-
ravant. Sur ce point le recensement de 1991 permettra une analyse plus fine 
puisque l'on disposera du lieu de domicile un an auparavant. II s'agit par contre 
d'une information qui ne concerne que les survivants non émigrés et les multiples 
mouvements au cours de la periode de 5 ans demeurent inconnus. A moins d'une 
enquete « ad hoc », on ne peut donc pas etudier avec precision la mobilite des 
personnes ages. On peut toutefois caracteriser ces personnes par la difference 
ou Pidentite de leur residence a cinq annees d'intervalle, a rage oit elles appro-
chaient du seuil de la vieillesse. II est regrettable que les donnees du recensement, 
a l'exception de celui de 1971, n' incluent pas les pensionnaires d'institutions, 
dont la residence resulte par necessite d'un changement pour un domicile plus 
ou moins lointain. En &pit de ces limitations, it est opportun de faire la lumiere 
possible, vu Pinter& de la question pour la societe. 

Un peu plus d'une personne sur cinq, 'Agee de 65 ans et plus en 1986, avait 
change de logement au moins une fois au cours des cinq annees precedentes 
(tableau 17), proportion qui signifie une mobilite plus faible que celle detect& 
en 1981. Les femmes se montrent legerement plus mobiles que les hommes, mais 
de bien peu, et le phenomene n'est pas nouveau. Les migrations a l'interieur 
d'une meme municipalite constituent a peu pres regulierement les trois cinquiemes 
des &placements, tant chez les hommes que chez les femmes, et dans 9 7o des 
cas seulement les changements de domicile constates au recensement resultent 
du franchissement d'une « frontiere », municipale (surtout), provinciale ou 
internationale. 



o•-• 

E 

V  

en 

E 
O 

s.0 
oo 
•-■ 

Or 

V 
eA 

V 

,Ler 

.34 

to!
OD  

0 

.31 

7 

O 
O. 
03 

'0 

'V  

O 
E 

(73  

1.4 

7 

O 

- 51 - 
A

ya
n

t  c
le

m
en

ag
e  

M
ig

ra
nt

s  
e  ..,-, •-• 	00 

0: (6 o■ 
tq 00 ,,,D 

si esi" esi 
0,, 00 c6 6 (6, 
- -• - 

- 0 0 

cr;* o∎ 	o∎  
N

om
br

es
  

N \O 00 

CT.  ■6 VI 
en 1O CV 

.. 

00 vt.  eq 

vi m a: 
OW N .--. 

•-• N 

N.0 N.,  00 

en N en 
0 en en 
•-• .. 	N 

en h 0 

h h (el 
ON N N 

..... 	eV 

N
on

-m
ig

ra
nt

s  

0:  "0 'r 	v.:• 
..6 oc7 R - - 	..... 

N 0 0 
rz 05.  0;.  
--. eV 	•-• 

S v".. 't 
.0. ■.0 	kr; 
.-. .-. 	.-. 

kr, '0 h .,   
- en si 
.... 	.--. 	.-. 

N
om

br
es

  

VI 1,- 	1,1.  

M .- in 
0 (NI rq 
•-. .-. 	eV 

'00 sO 
00 el-  <5 
rn crs en 
.-. .-. 	en 

m 00 •- 
M sr k.6 
m 0 en 
.-. (-4 	en 

-7 0 
e•- r•i ■.6 
eV ON •-• 
.-. .-. 	en 

T
o

ta
l 

0 
.--. NO 	'cr 

k.D CC,  h 
 

<-., 	rs, 	,..., 

000 ,n .. 	. 
0 i C r'— 
m m en 

00N ri 
•:r r 	,0 
eV eV eV 

"Oh h.,  

ON 
CA 1,1 	eV 

N
om

br
es

  

1-,  en 0 

...-• ,0 on h 
.-. ... 	tn 

.1:- .1... 	00- 
"zr kr' 	CT 
m - .‘zr 
es1 en un 

ON 0 al 
V5 Nn •-• 
en m r- 
N m it 

r`• r"- 	"1".  
6.6 - 
si C,1 	-et 
eV en Lin 

N
'a

y
an

t  p
as

  
&

m
en

ag
e 

olo
  Oh 'f.. ‘4": 

e.-; - NI 
NN r- 

0 si ,r, 
O I. 	0; 
r-'0 ,.o 

e‘i oo 	oo 
un si M
r- r- s 

,o- kel 	en 
04' ,... 	0; 
r- N r- 

N
om

br
es

  

- o::, -. ,::; 6 cl. 

VD h en 
"et •et 	ON 

NOS •-• 
oci en •ei 
•cr :at. 	ON en NU 	•-■ 

00 ON 	1,- 

1`,  •e17 	1,1'  
* 0N •-• 
r"- 00 	NO 

.-. 

	

en .1 	1--- 

•-• CV 	en 
VI 0 WI 
00 •■ ON 

	

.-. 	.-. 

T
o

ta
l 

89. 
0 0 0 
o0 O.  
00 0 

0 0 0 
c

0
O O 

0 0 o 

0 0 0 
 O 66' 

0 0 0 

0 0 0 
O ci O 
00 0 .- -  

N
o

m
br

es
  

Dom .- 
rsi 00  .., 
<-,1 en 	co 
VD VD e,1 

... 

NOM ON.  
CI'  ..., 	en 
00 LC, 	•ct 
es ON 	e".• 

.•. 

r". ON.  NO 

	

'el ‘  ON 	'et.' 

	

Len (-4 	co 

	

ON rs1 	•-• 

	

■--. 	CV 

0^ . .. . 
N rn Lei 
r- si ON 
0 'et 0t 
•∎  ••-• 	eV 

V 
CU 	11) 

E
E-

E 

,..,- • 	0 	t, 	46 
VD 	Z (.L, 	--, 
O\ 
.-6 

VI 
11.) 	14 

E E 73' ,...,-• 	,„ 	15, 
I,- 	= f.L, 	1- 
cr% 
.-, 

E 

V 
a, 	1,1  

EE .d 
 

E..5 _-• 	k,- 	0  

	

oo = 1: 	E- 
CT 
..-. 

v:,' • 
oo 
ON 
.--• 

IA 
V 	1/1  
c U 

E 
ec.,  
o 	1„-). 	15 
= IL. I-- 

='''' 
= 

-  os  = 
>i  1 .1 oc0.7  

u ••-• en 
as O -• .-. .-. V 

O ..... 0 ,-, 03 .._,  
.. C :".0  C 
N 7 V 0; .a. 0 2 es 
oo • 5.1 0 .e 
• 2 g -> 0 

' 	7,1 	.... 
o 

5  
o = E.. 

e a- a v
„, 	•,,, 4,  ..- <0 .z ▪ .z..- - e 
.-: .c. al .2 

crl .2 	ei 
> c V.,  '- el = 	.i3.3 
c'73' 5 g Z 
a. . 	..... 
o ,... 

u  
, 0J 

4,un   c 0 
0 Cl '4) 	

...c.3 
C I... C- 7 
7 7 C  .,. O' C N,7  "-• c 00 .0”: C ch .. ..., ..... 	C 
u c 	0 

C 	as v IA .... C 

0 . 3 :a" tr\ c I 
0. u 	...1 7 C 
1.1 V. --: ■1  
0  
C.  I.-SC 

... ON ... 
c • 6- -• •a, 

=.= C,r ...:71  C.n 

O 1.! ,Ln se 
,-- 00 

•-- u '-' as 
Z u t -. 

	

L!..1 	01 U 0J t.■ •tj 
-al X t,  

ki 
• ti 0J c r,, 	.! E 00  
ca. •-• • H OC c ,e E 0  4) VI •-• 

0 0 0 ‘.., 4-1  
c '1.,  5 • .., 0  u 

.r.; 5 cd 	 Z. 
0 . '_c 

C 
V ,ui 

01  
v x  

1-  
7 	..- , 

7 
= u • .d.D4) 7 0E 'c o _9 

. ,e,  a, u -0 • 
-o .. cr  03 

10 „; 7; '!-' C of L... 
7 ••-• Ei C 7 
u  el ,,, 03 CU 
10•a ti  (..) .L." • ''' ID 	.4) 

	

. 	7 ........ 
.5. C  .... c 7 . al E o e. 0 O  	u c 
1:1 E  ,../ E 2 
ti all 

	

5,.., 	tU u. 
. 7 ...• E 0  c ■A cd 	u c 

G u a U 0J 
C 7 U U 

* C.*  ...= a' ce V. 
L- 7:7 ,e,  •eu ,e,  .... -: 	,,.., 
10 c .t.--..: 10 --• 

t t., c; 2  =. 
.0.1 ,,, 	al 0 

".0?, -., = U CL.1 
,...,•- .- . 0tu 	4..) 

= 0.1 
. 

 
O •0 (I, •-

c. 
 00  

5 ..4, 	.17,' o 
to  u a - ;,.: $ 	ti; Est 

-cf ..? . 8 Li)  g 
• 5 .-• 0  .. 
5.b u CA 

00 

y  
. 2 . a. 	= 0 . . ... 	0 
- . - 	V ) 



Ayant 
dernenage 

Pourcentage 
100 

80 

60 

40 

20 

Ayant < 
clemenage 

N'ayant pas 
dernenage 

Ayant quitte 
le pays 

Dans une autre 
province 

Dans la memo 
province 

Dans la memo 
municipalito 

.............. - 

N'ayant pas 
dernenage 

- 52 - 

Figure 14 

Statut de mobilite de la population agee de 5 ans et plus et de 
65 ans et plus, Canada, 1986 

5 ans et plus 
	

65 ans et plus 

Source : Tableau A13. 

La comparaison de la mobilite des personnes agees avec celle de l'ensemble 
de la population met en lumiere la specificite du groupe des dines (figure 14). 
Ces derniers sont beaucoup moins mobiles, ce qui est conforme aux attentes, 
A des ages oil, dit-on, on aspire a la sedentarite, a moins qu'on n'y soit contraint ! 
Neanmoins, lorsqu'il y a &placement, celui-ci, aussi souvent que c'est le cas 
pour leurs cadets, est un simple &placement local plutot qu'une migration. 

Cette sedentarite ne semble pas varier avec rage a l'interieur du groupe; la 
legere tendance a la hausse que l'on discerne au tableau 18 est probablement 
due a ce que les personnes en institutions, dont le nombre augmente evidemment 
avec Page, ne sont pas prises en compte. Tant chez les hommes que chez les 
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Figure 15 

Proportion des gens ayant dernenage entre 1981 et 1986, 
selon leur age en 1986 1  
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1  Exclut les pensionnaires d'institutions. 
Source : Tableau A14. 

femmes, les proportions sont d'une remarquable constance. On se serait attendu 
a ce que le sous-groupe des 65-69 ans se serait &marque des autres a ('occasion, 
pour la majorite, de la fin de leur vie active. 11 n'en n'est rien. 

D'apres les paragrapher precedants, it faut donc conclure que la migration 
de retraite tient plus du mythe que de l' evidence, comme le montrent les courbes 
de la figure 15. Des les ages de 55 a 59 ans, les proportions de &placements sont 
a peu pres constantes. On ne constate aucun changement a la hausse, ce qui 
contraste fort avec les ages anterieurs, au cours desquels la mobilite resulte des 
obligations de la vie professionnelle, souvent due a la recherche d'un emploi. 

Le recensement du Canada permet de connaitre les &placements inter-
provinciaux des personnes agees (tableau 19). Pour l'annee 1986, qui n'a aucune 
raison d'être tres differente des autres annees recentes, on constate que les flux 
des personnes agees ne different pas sensiblement du schema general qui se 
&gage des echanges migratoires de la population de tous les ages 12 . 

12  Voir Statistique Canada, Rapport sur l'etat de la population, differentes annees, n° 91-209F 
au catalogue. 
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Le Quebec est fortement deficitaire ; les provinces des prairies, specialennent 
le Manitoba et la Saskatchewan, perdent plus qu'ils ne gagnent et l'Ontario et 
la Colombie-Britannique sont les grandes beneficiaires. Les provinces maritimes 
connaissent peu de deplacements. 

Apres ces descriptions demographico-geographiques, plusieurs interrogations 
demeurent, surtout en ce qui concerne la mobilite. II a ete constate que les 
personnes agees tendent a se concentrer en milieu urbain ou semi-urbain, comme 
l'ensemble de la population. Par ailleurs, les raisons economiques l'emportent 
sur les autres pour expliquer les differences dans le vieillissement des provinces 
canadiennes, le climat ne presentant nulle part un atout marque pour une 
province. Les vieux sont moins mobiles que les autres, et on ne constate pas de 
changement dans les comportements aux ages oil debute d' habitude la retraite. 
Toutefois, le sujet est complexe, et les deplacements ne sont pas finement 
comptabilises : les mouvements temporaires, particulierement les longues 
absences d'hiver, ne sont pas saisies. Seule une enqu'ete consacree specifiquement 
a cet aspect de la vie des personnes agees pourrait fournir des informations 
precieuses, dans des temps oil les modes de vie traditionnels, qui ont faconne 
nos conceptions de la vie des personnes agees, sont bouleverses. 



Chapitre V 

VIE EN FAMILLE, VIE EN MENAGE ET LOGEMENT DES 
PERSONNES AGEES 

Le soucis actuel que cree le vieillissement de la population a son origine dans 
l'image que l'on se fait de la vieillesse. Or, qui s'inquiete de la bonne sante d'une 
societe ne peut que craindre la proliferation de personnes pauvres, malades, 
esseulees. Mais est-ce cela, la vieillesse? Ce chapitre a pour but de preciser la 
silhouette de la personne *Agee en decrivant, par quelques statistiques selection-
;lees, ses conditions de vie. En faisant la distinction des personnes selon leur 
sexe et leur age s'evanouira l'archetype du «vieux », et le groupe des Ages appa-
raitra alors dans toute son heterogeneite. Vie conjugale, vie familiale, vie en 
ménage et conditions de logement seront a tour de role abordees. 

Tableau 20. Repartition des personnes agees de 65-69 ans, selon le sexe 
et lItat matrimonial, Canada, 1951-1991 

Celibataires Marie(e)sl Veufs/ 
veuves Divorcé(e)s Total 

Hommes (%) 

1951 12,1 74,6 13,0 0,3 100,0 
1956 11,6 76,1 12,0 0,4 100,0 
1961 11,0 77,5 11,1 0,5 100,0 
1966 11,3 78,1 10,0 0,6 100,0 
1971 10,8 80,4 7,7 1,1 100,0 
1976 9,0 82,3 7,1 1,6 100,0 
1981 8,0 83,0 6,7 2,3 100,0 
1986 7,0 83,5 6,5 2,9 100,0 
1991 6,9 83,1 6,2 3,8 100,0 

Femmes (%) 

1951 9,6 56,3 34,0 0,2 100,0 
1956 9,6 55,9 34,3 0,2 100,0 
1961 10,1 55,3 34,2 0,4 100,0 
1966 10,2 53,9 35,5 0,5 100,0 
1971 10,7 55,2 33,0 1,1 100,0 
1976 9,8 56,0 32,7 1,6 100,0 
1981 8,5 57,6 31,5 2,4 100,0 
1986 7,0 59,6 30,1 3,3 100,0 
1991 6,1 61,3 27,9 4,7 100,0 

Comprend les personnes separees et, depuis 1976, les personnes vivant en union libre. 
Sources : Recensement du Canada, 1951-1991. Pour le recensement de 1991, Age, sexe et etat 

matrimonial, no 93-310 au catalogue. Pour les annees precedentes, tableaux homologues. 
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Etat matrimonial 

La situation matrimoniale est probablement ]'element le plus determinant du 
mode de vie des personnes agees. Des l'abord, les differences dans la mortalite 
et la nuptialite de l'un et l'autre sexe obligent a decrire, separement, le monde 
des hommes et celui des femmes. Au recensement de 1991, dans l'ensemble des 
personnes agees, plus de trois hommes sur quatre avaient une conjointe, mais 
moins d'une femme sur deux un conjoint (figure 16 et tableau A 15 en annexe). 
Inversement, alors qu'un homme sur dix seulement est un veuf, pres d'une 
femme sur deux est une veuve (47 o/o). La situation feminine est demeuree 
inchangee depuis 1951, tandis que celle des hommes s'est modi flee : en 1951 la 

Figure 16 

Distribution en pourcentage des personnes agees selon le sexe 
et l'etat civil, Canada, 1951-1991 
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proportion des veufs etait plus elevee. Cela vient de ce que, si des progres ont 
ete realises dans le domaine de la mortalite, les femmes en ont profite plus que 
les hommes, au point que depuis 1951 le nombre des veuves a augmente de 
235 %, tandis que celui des veufs n'a grossi que de 40 %. Le celibat est en regres-
sion constante, de sorte que les celibataires, tant masculins que feminins, ne 
representent plus qu'une fraction negligeable du groupe. Les divorces n'ont fait 
leur apparition que depuis 1971. 

Figure 16 
Distribution en pourcentage des personnes agees selon le sexe 
et l'etat civil, Canada, 1951-1991 
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1  Inclut les personnes separees et, depuis 1976, celles en union libre. 

Source : Tableau A15. 
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Le changement qui s'est produit dans les comportements matrimoniaux avant 
60 ans apparait lorsqu'on examine la situation des personnes du groupe des 
65-69 ans au cours des dernieres decennies (tableau 20). Pour chacun des deux 
sexes, on constate un accroissement de la proportion des mules et des divorces, 
qui a pour contrepartie une reduction de celle des celibataires et des veufs. A 
en deduire une augmentation des divorces que compensent en partie les rema-
riages, combines a une hausse de la probabilite de survie du couple. Ceci 
n'empeche pas que cinq fois plus de femmes que d'hommes de ce groupe d'age 
ont perdu leur conjoint". 

L'etat matrimonial des personnes varie avec rage. Les hommes du groupe 
des 65 a 69 ans sont maries dans 83 070 des cas et le sont encore, plus d'une fois 
sur deux, dans le groupe des 85 ans et plus. Mais ce pourcentage est identique 
a celui des femmes du groupe des 70 a 74 ans, tandis que celles du groupe des 
85 ans et plus ne sont mariees qu'une fois sur dix (figure 17). La reduction avec 
Page de la proportion des divorces est un effet de generation, c'est-à-dire que 
les individus les plus ages appartiennent a des promotions de manage dans 

Figure 17 

Etat matrimonial des gens de 65 ans et plus selon le groupe 
d'age, Canada, 1991 

65-69 70-74 75-79 80-84 
	

70-74 75-79 80-84 85 + 

Age 
	

Age 

lnclut les personnes separees et, depuis 1976, celles en union libre. 

Source : Tableau A16. 

13  Voir lc Rapport sur Veldt de la population, 1991, p. 23 a 33, n° 91-209F au cataloguc. 
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lesquelles les divorces etaient peu frequents. La proportion ne &passe jamais 
4,7 % des effectifs. Quanta celle des celibataires, elle est reliee directement aux 
variations de l'intensite de la nuptialite dans le passé, encore qu' une mortalite 
differentielle selon l'etat matrimonial peut avoir un certain effet. Lorsqu'on 
rapproche les proportions de celibataires des differents groupes d' age, en 1991, 
de celles des groupes d' age plus jeunes aux recensements precedents, on constate 
que ces proportions diminuent avec l'age, autant pour les femmes que pour les 
hommes. Il ne faut pas conclure hativement qu'h l'effet d'une nuptialite tardive, 
du fait que la population canadienne est ouverte aux migrations et que de plus 
les recensements peuvent presenter des faiblesses variables dans la qualite de 
leur couverture. II se verifie egalement que la mortalite des celibataires est 
superieure a celle des personnes d'un autre etat civil. 

Dans toutes les tranches d' age du groupe, les veufs et les manes representent 
toujours presque 90% de l'effectif. A l'interieur de cette fraction, evidemment, 
quand les uns augmentent, les autres diminuent. La tranche d' Age oil on observe 
l'equilibre entre les deux etats est celle des 70-74 ans pour les femmes, mais celle 
des 85 et plus pour les hommes. Survivre a un age avarice pour une femme signifie 
donc, presqu'avec certitude, voir disparaitre son conjoint. C'est la consequence 
ineluctable des differences de mortalite, aggravee par un age au mariage plus 
Neve chez les hommes que chez les femmes. 

Si l'etat matrimonial des personnes agees resulte essentiellement de leur 
nuptialite, divortialite et mortalite avant Page de 65 ans, it peut aussi evoluer 
au cours de la vieillesse (tableau 21). En fait, peu de personnes Agees se marient 

Tableau 21. Nombres de personnes figees qui se sont mariees au Canada en 1990 
selon le sexe, le groupe (rage et Iltat matrimonial 

Celibataire Veuf/veuve Divorce(e) Total 

Hommes 

65-69 ans 131 817 542 1 490 
70-74 ans 53 627 190 870 
75 ans et plus 35 652 101 788 

65 ans et plus 219 2 096 833 3 148 

Femmes 

65-69 ans 53 707 175 935 
70-74 ans 40 438 84 562 
75 ans et plus 20 286 27 333 

65 ans et plus 113 1 431 286 1 830 

Source : Statistique de l'etat civil, «Mariage-s» 1990. Document interne du Centre d'information 
sur la sante, disponible sur demande. 
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ou se remarient (0,5 % des non mules du groupe se sont maries en 1990) de sorte 
que meme cumules sur plusieurs annees, les nombres sont trop faibles pour 
influer sur les proportions des differents etats matrimoniaux de l'ensemble du 
groupe. A noter toutefois que les hommes se remarient plus que les femmes 
(peut-etre a cause du desequilibre numerique qui les avantage sur ce plan) et que 
les celibataires resistent plus au mariage, que les veufs et veuves au remariage. 
Evidemment, un certain nombre de personnes peuvent s' etablir en couple sans 
faire legaliser leur union, a un age ou comptent les commodites d'une vie 
conjugale. Cependant, meme si a tous les ages, les proportions d'hommes et 
de femmes de plus de 65 ans en union consensuelle sont en croissance, elles 
demeurent faibles et souvent cette situation est heritee de la vie anterieure 14 . 

Modes de vie 

Vouloir decrire les modes de vie, c'est en tout premier lieu faire appel au 
concept de ménage, qui est d'ailleurs l'unite sociale elementaire des recensements. 
Le ménage, c'est la personne ou le groupe de personnes qui occupent un meme 
logement. Il peut etre collectif ou prive, selon la nature du logement. Dans les 
logements collectifs on distingue deux categories : dans la premiere se rangent 
les logements institutionnels (hopitaux, centres de soins speciaux, foyers pour 
enfants, orphelinats, etablissements correctionnels et penitentiaires, etablisse-
ments religieux), dans la seconde les logements de services (hotels, maisons de 
chambres, pensions, camps militaires ou de chantiers, colonies hutterites, etc.). 
Ce sont ceux de la premiere categorie qui rassemblent le plus grand nombre de 
personnes. Mais de loin, la majorite des gens vivent dans des ménages prives, 
c'est-a-dire dans des logements autres que ceux qui viennent d'être enumeres. 
Or, dans un ménage prive sur cinq, en 1991, it y avait au moins une personne 
agee, et dans le tiers de ce sous-groupe, it y en avait plus d'une (tableau 22). 
Trois observations portent a reflexion : 

1) dans 36% des ménages d'une seule personne, cette personne est agee; 

2) dans 19% des ménages de deux personnes, ces deux personnes sont ages; 

3) de plus dans 12% de ces memes ménages, l'une des deux est agee. 

Si dans l'ensemble des ménages prives, 21,7% comprennent au moins une 
personne Agee (tableau 23, premiere colonne) lorsqu'on considere ce sous-
ensemble, pres de 43 % sont des ménages non familiaux, et presque tous sont 
en fait constitues de la seule personne Agee (37,7 go). 

Lorsqu'on s'attache aux individus, tout en conservant le cadre du ménage 
ou de la famille pour l'etude, l'information est plus riche. 

14  Ibidem. 
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Tableau 22. Repartition des ménages prives selon la taille et le nombre 
de personnes agees, Canada, 1991 

Nombre de personnes 
hoes de 65 ans et plus 

dans le ménage 

Taillc des ménages 

1 2 3 et plus Ensemble 

0 64,4 69,6 91,3 78,3 
1 35,6 11,8 5,8 14,5 
2 -- 18,6 2,6 7,0 
3 et plus -- -- 0,3 0,1 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

Proportion de l'ensemble 
des ménages 22,9 31,4 45,7 100,0 

Source : Statistique Canada, Recensement de 1991, donnees non publiees. 

Tableau 23. Distribution des ménages prives ne comprenant aucune personne 
fig& de 65 ans et plus ou en comprenant au moins une 

selon le genre de ménage, Canada, 1991 

Proportion 
de 

l'ensemble 
des 

ménages 

Genres de ménage 

Ménages familiaux Ménages non-familiaux 

Total Une 
famille 

Deux 
families 
ou plus 

Une 
personne 

Deux 
personnes 

ou plus 

Aucune 
personne Agee 

Au moins une 
personne Agee 

Ensemble 

78,3 

21,7 

100,0 

75,5 

55,5 

71,1 

0,9 

2,1 

1,2 

18,8 

37,7 

22,9 

4,8 

5,1 

4,9 

100,0 

100,0 

100,0 

Source: Statistique Canada, Recensement de 1991, donnees non publiees. 

On constate que peu de personnes agees (8,5%) vivent dans un ménage 
collectif. Ce sont tres souvent des pensionnaires d'institutions. Plus de la moitie 
vivent dans une famille, presque toujours sous forme d'un couple. Quant aux 
autres, la majorite vivent seules, mais it y en a tout de meme pres de 17 go 
qui vivent avec un parent, qui n'est evidemment pas leur enfant celibataire 
(tableau 24). 
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Tableau 24. Distribution en pourcentage des personnes ilgees de 65 ans et plus 
selon le sexe et le mode de vie, Canada, 1991 

Hommes Femmes Ensemble 

Dans un ménage collectif 6,1 10,3 8,5 

Dans un ménage prive : 

Dans une famille : 
En couple 71,3 38,7 52,4 
Non en couple 1,8 5,1 3,7 

Hors famille: 
Seuls 14,3 34,2 25,8 
Avec un parent 3,8 9,7 7,2 
Avec une personne non 
apparent& 2,7 2,0 2,3 

Total 100,0 100,0 100,0 

Sources: Statistique Canada, Recensement du Canada dc 1991, Logeinents et menages, n° 93-311 
au catalogue et Families: nombre, genre et structure, n° 93-312 au catalogue. 

L'image de chaque sexe n'est pas la meme. Les femmes sont plus souvent 
seules, en ménage collectif ou hors famille, que les hommes, qui eux sont 
beaucoup plus souvent en couple. Cet etat de choses decoule des observations 
faites precedemment, concernant la nuptialite et la mortalite differentielles entre 
les sexes, dans le jeux desquelles l'Age joue un role important. Qu'on garde en 
memoire, par exemple, que Page moyen des femmes du groupe des 65 ans et 
plus est superieur a celui des hommes. L'explication des differences de statut 
matrimonial au sein des tranches d'ages tient a Page lui-meme des individus 
(tableau 25). Ainsi, dans les groupes d'Age la proportion des gens vivant en 
famille, naturellement, decroit avec l'Age, tandis qu'augmente celle des personnes 
en ménages collectifs, surtout apres 75 ans, pour depasser le quart chez les 
hommes de 85 ans et plus et les deux cinquiemes chez les femmes du meme age. 
En consequence, la proportion des personnes seules s'eleve d'abord, plafonne 
ensuite et enfin diminue aux grands ages. 

Ces chiffres evoquent l'image d'un couple age dans son foyer, dont le survi-
vant, au deces du conjoint, vit seul le plus longtemps possible avant de rallier 
une institution. Du fait que les hommes perdent moins souvent et plus tard leur 
compagne que les femmes leur compagnon, chaque sexe offre un profil de vie 
different. Ainsi vers les 75 ans, plus de femmes vivent seules qu'en famille, 
phenomene qui n'apparait a aucun age chez les hommes. Ceux-ci sont membres 
d'une famille plus de deux fois sur cinq, meme au-dela de 85 ans. Le partage 
d'un logement avec un ou une Parente est pratique par plus d'une femme sur 
douze des Page de 70 ans, soit approximativement quinze ans plus tot que pour 
les hommes. 
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Tableau 25. Repartition en pourcentage des personnes agies selon leur mode 
de vie, le sexe et le groupe d'age, Canada, 1991 

• 	Groupes d'age 

65-69 
ans 

70-74 
ans 

75-79 
ans 

80-84 
ans 

85 ans 
et plus 

Hommes 

Dans un menage collectif 2,6 3,6 6,2 12,0 27,0 
Dans un ménage prive 97,5 96,4 93,8 88,0 73,0 

Dans une famille 80,2 77,4 71,1 60,6 41,5 
Hors famille 17,3 19,0 22,7 27,5 31,5 

Seuls 11,9 13,2 16,0 18,9 19,9 
Avec un parent 2,6 3,2 4,2 6,0 8,7 
Avec une personne 

non apparentde 2,8 2,6 2,5 2,6 2,9 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Femmes 

Dans un ménage collectif 2,5 4,3 8,6 18,2 41,0 
Dans un ménage prive 97,5 95,7 91,4 81,8 59,0 

Dans une famille 63,1 50,4 36,0 22,6 11,2 
Hors famille 34,4 45,3 55,5 59,3 47,8 

Seules 25,7 34,7 42,3 43,9 31,4 
Avec un parent 6,7 8,6 11,0 13,3 14,4 
Avec une personne 
non apparent& 2,0 2,0 2,2 2,1 2,0 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Source : Compilations cffectuecs b partir du «Fichicr dc microdonnocs a grandc diffusion sur les 
particulicrs» du rcccnscmcnt dc 1991. 

C'est la meme realite qui apparait dans la repartition des personnes, selon 
qu'elles vivent dans un ménage collectif ou un ménage prive. Le fait de vivre 
dans un ménage de l'une ou de l'autre categorie est fortement relie A la situation 
matrimoniale et on trouve ainsi, pour les hommes et les femmes, plus de mules 
que de celibataires dans les ménages prives, et par consequent plus de celiba-
takes que de mules dans les ménages collectifs (tableau 26). Et si les femmes 
sont plus souvent que les hommes dans des ménages collectifs, c'est qu'elles sont 
plus souvent qu'eux veuves ou divorcees. 
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Tableau 26. Proportion de la population fig& de 65 ans et plus vivant dans un 
ménage collectif ou prive, selon le sexe et l'etat matrimonial, 

Canada, 1991 

Dans un 
menage collectif 

Dans un 
menage prive Total 

Hommes 

Celibataires 22,6 77,4 100,0 
Maries 1  3,0 97,0 100,0 
Veufs 15,7 84,3 100,0 
Divorces 8,2 91,8 100,0 

Femmes 

Celibataires 28,8 71,2 100,0 
Mariees 1  2,2 97,8 100,0 
Veuves 14,2 85,8 100,0 
Divorcees 17,2 82,8 100,0 

I  Comprend les personnes separees ou vivant en union librc. 

Source: Statistique Canada. Rceensement dc la population, 1991, Families: nombre, genre et 
structure, n° 93-312 au catalogue. 

Avoir ou non un conjoint parait donc bien l'element le plus determinant de 
la facon de vivre des personnes agees. Dans le tableau 27 figurent des donnees 
d'enquetes qui ajoutent des precisions. Si une personne Agee vit avec un conjoint, 
quatre fois sur cinq, ils sont seuls ensemble, et cette proportion croft avec Page, 
atteignant 86% des cas au-dela de 75 ans. Lorsqu'il y a au moins une autre 
personne dans le ménage, presque toujours c' est un enfant ou un petit-enfant. 
Si la personne Agee n'a pas de conjoint, deux fois sur trois elle est seule, quel 
que soit son age et on voit apparetre le role des collateraux et des amis des Page 
de 65 ans. A partir de ces constats, on peut aller jusqu'a penser que les personnes 
agees de l'avenir, parce qu'elles auront eu moins d'enfants, peut-'e'tre combleront 
de cette maniere leur besoin de compagnie". La prise en charge du parent age 
par ses enfants n'apparait pas comme le modele privilegie. 

15  N. Marcil-Gratton et J. Legare, avec la collaboration de P.-M. Huot, « Les reseaux de soutien 
pour les personnes ages de demain cc qu'on Nut attcndrc du rescau familial», Rapport de 
recherche prepare pour l' Etude de l'evolution demographique et de son incidence sur la pont ique 
economique et sociale, Sante nationale et Bien-etre social Canada, octobre 1988. 
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Tableau 27. Composition des ménages prives de personnes agees selon qu'elles 
vivent ou non avec un conjoint selon le groupe d'age, Canada, 1985 

Groupes d'age 

65-74 ans 75 ans et plus 65 ans et plus 

Personnes ne vivant pas avec un conjoint 

Vivant seules 66,2 66,1 66,2 
Vivant uniquement avec au moins 

un enfant ou un petit-enfant 14,9 14,0 14,5 
Vivant avec au moins un enfant 

et/ou un collateral' 4,0 5,1 4,5 
Vivant uniquement avec au moins 

un collateral' 14,9 14,7 14,8 

Total 100,0 100,0 100,0 

Nombre 328 293 621 

Personnes vivant avec un conjoint 

Vivant avec un conjoint seulement 78,2 86,4 80,5 
Vivant uniquement avec au moins 

un enfant ou un petit-enfant 16,7 9,9 14,8 
Vivant avec au moins un enfant 

et/ou un collateral' 2,1 1,4 1,9 
Vivant uniquement avec au moins 

un collateral' 3,0 2,3 2,8 

Total 100,0 100,0 100,0 

Nombre 568 219 787 

I Freres, socurs, parcnts, amis. 

Source : Statistiquc Canada, Enquete sociale generale, 1985. 

Caracteristiques de logement des personnes agees 

Le recensement recueille une abondante information sur les logements, leurs 
caracteristiques et celles de leurs occupants. On a choisi de considerer deux 
aspects du logement : la propriete et la taille. 

Etre proprietaire de son logement a jusqu'a present ete un objectif pour la 
majorite des Canadiens, hommes et femmes. Mais son acquisition represente 
un investissement important, de sorte qu'a priori, ce n'est qu' avec l'augmen-
tation des revenus qui progressent avec Page que la proportion des proprietaires 
dans la population augmente. 
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Tableau 28. Proportions des personnes dans les ménages prives qui sont, 
elles ou leur conjoint, proprietaires et pourvoyeurs, 

par groupes d'age, Canada, 1991 

Groupes d'age 

65-69 70-74 75-79 80-84 85 ans 65 ans 
ans ans ans ans et plus et plus 

Proportion du groupe 
d'age (%) 71,3 66,0 58,8 50,3 41,9 63,3 

Source : Recensement de 1991, totalisaeon speciale. 

Les donnees du recensement de 1991 confirment dans l'ensemble ce raison-
nement. Un tableau special du recensement non reproduit ici montre que dans 
l'ensemble des personnes des ménages prives qui ont entre 18 et 39 ans, 61,5 % 
habitent un logement dont l'un des membres du ménage est proprietaire, tandis 
que pour ceux du groupe des 40 a 64 ans, le pourcentage s'eleve a 78,6 %, et 
pour le groupe des personnes de plus de 65 ans a 70,7 %. Le pourcentage du 
dernier groupe d'age, bien que plus faible, est surprenant et demande a Etre 
discute plus en detail, car plus que dans les autres groupes d'age, on peut Etre 
membre d'un ménage dont l'un des membres est proprietaire, sans l'Etre soi-
meme, ou son conjoint. 

Si on veut utiliser la propriete du logement comme indicateur d'une certaine 
aisance, it ne suffit pas d'être membre du ménage dans lequel l'un en est proprie-
taire. Il faut l'Etre soi-meme, ou son conjoint. En selectionnant ceux qui sont 
les pourvoyeurs ou leur conjoint, c'est-a-dire ceux qui payent l'hypotheque s'il 
en est, les taxes, les reparations, et ameliorations, etc., on atteint ce but. On 
constate alors (tableau 28) que 63,3 % des personnes agees sont proprietaires 
de leur logement. S'il s'agit d'une fraction importante, c' est aussi une moyenne 
et la distribution par groupes d'age montre qu'a mesure que l'on considere des 
ages de plus en plus eleves, la fraction diminue. De 71,3 % pour le groupe des 
65-69 ans, elle n'est plus que de 41,9% dans le groupe des 85 ans et plus. A cette 
diminution des proportions, it y a au moins deux explications, non mutuellement 
exclusives : le fait qu'avec Page, la charge du logement devient trop lourde, au 
point de decider le proprietaire a s'en departir, mais aussi celui que les generations 
les plus agees ont eu moins que les jeunes la possibilite de devenir proprietaires. 
Une fois encore, on est en presence des effets combines d'age et de generation. 
Seule une enquete retrospective pourrait eclairer sur les comportements. 
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Tableau 29. Distribution en pourcentage des personnes dans les menages prives 
scion le nombre de pieces du logement et les grands groupes d'age, 

Canada, 1991 

Nombre de 
pieces 

Groupes d'age 

18-39 ans 40-64 ans 65 ans et plus 

Ensemble des modes d'occupation 

1-2 0,1 0,2 0,2 
3-4 5,0 5,3 11,1 
5-6 32,5 33,8 46,2 
7+ 62,3 60,8 42,4 

Total 100,0 100,0 100,0 

Proprietaires 

1-2 1,3 1,0 2,4 
3-4 19,2 13,6 26,2 
5-6 34,6 34,6 40,1 
7+ 44,8 50,8 31,4 

Total 100,0 100,0 100,0 

Source: Statistique Canada. Rcccnscmcnt de 1991, donnees non publiees. 

11 est aussi important pour estimer, en matiere de logement, la situation des 
personnes ages, de connaitre le nombre de pieces du logis. D'apres le tableau 29, 
on note immediatement que sans distinguer la propriete de la location, les 
personnes agees habitent des logements plus petits que les adultes, et la propo-
sition est encore valable si on ne considere que ceux qui habitent un logement 
dont le proprietaire est un des membres du ménage. 

Comme on avait precedemment desagrege l'ensemble des personnes ages par 
groupes d'ge, dans l'observation de la propriete, on peut envisager de la meme 
maniere la taille du logement. On a choisi les proprietaires-pourvoyeurs. Le 
tableau 30 montre que la taille du logement se reduit a mesure que les groupes 
d'age observes sont plus vieux. 

De ('analyse de Petat matrimonial et du logement des personnes agees, se 
&gage l'impression de la volonte et de la possibilite reunies d'autonomie, pour 
le couple, comme pour la personne seule. 
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Tableau 30. Distribution en pourcentage des proprietaires-pourvoyeurs ou de leur 
conjoint par groupes d'age et par la dimension du logement, 

Canada, 1991 

Nombre de 
pieces 

Groupes d'age 

65-69 ans 70-74 ans 75-79 ans 80-84 ans 85 ans et plus 

>3 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 

3-4 9,5 11,5 14,3 16,5 17,6 

5-6 46,2 48,8 50,1 51,1 49,2 
7+ 44,1 .39,5 35,3 32,0 32,9 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Source: Rccenscment du Canada, 1991, totalisation specialc 

De toute evidence, on est loin au Canada des modeles traditionnels des fawns 
de vivre la vieillesse. Les progres ont permis des situations materielles assurant, 
en moyenne, un confort dont ne disposent pas beaucoup de pays. Neanmoins, 
les chiffres ne doivent pas faire illusion sur les conditions economiques et 
financieres des personnes agees. C'est sur celles-ci que s'attardera le prochain 
chapitre. 



Chapitre VI 

CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES DES 
PERSONNES AGEES 

L'interet que l'on manifeste pour le vieillissement a des fondements econo-
miques. Les personnes ages sont nombreuses, augmentent, et pour la grande 
majorite sont retraitees. La population pourra-t-elle indefiniment assurer a 
chacune un niveau de vie jug satisfaisant? Le discours social actuel dans lequel 
se lit la reponse est pour le moins inquietant. Une investigation en profondeur 
serait necessaire mais depasserait les competences du demographe et le cadre 
de l'ouvrage. Aussi dans ce chapitre, on rassemblera surtout l'information sur 
le revenu que fournissent les recensements, pour decrire dans ses grandes lignes 
la situation socio-economique des personnes &gees. Il s'agira surtout de leur 
situation financiere (elements du revenu de retraite - participation au marche 
du travail - niveau de revenu d'autres provenances). II se terminera par une 
reflexion sur evolution de la scolarisation qui devrait laisser esperer, pour les 
futures personnes &gees, des avenirs moins sinistres que ceux que predisent les 
Cassandre de notre epoque. 

Les elements du systeme de revenus de retraitem 

Les revenus de retraite au Canada ont trois origines. On distingue : 

1) les programmes federaux de securite de revenu, auxquels s'ajoutent, au moins 
dans six provinces, les supplements fournis par le gouvernement provincial; 

2) le Regime de pensions du Canada ou de Rentes du Quebec; 

3) les regimes de retraite prives et d'epargne-retraite (qui sont encourages par 
des dispositions incitatrices contenues dans les lois de l'impOt sur le revenu). 

Programmes federaux 

Les programmes federaux ont pour objectif de procurer un minimum a 
presque tour les Canadiens ou Canadiennes ages de 65 ans et plus, de maniere 
A les mettre a l'abri de 'Indigence". 

16  Information tiree de : Guide des pensions, Rapport du Conseil national du bien-etre social sur 
les revenus de retraite, avril 1984. 

17  Avant 1966, rage d'admissibilite etait de 70 ans; it s' est ensuite abaisse d'un an par annee jusqu'a 
ce qu'il atteigne en 1970, son niveau actuel. Le Supplement de Revenu Garanti fut in itie en 1967 
et alloue aux beneficiaires de ('allocation de securite de vieillesse. En 1970, it etait payable aux 
personnes de 65 ans. Le S.R.G. n'est pas indexe en soi mais s'accroit periodiquement. 
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Le Programme federal de securite de la vieillesse accorde des prestations 
mensuelles. Celles-ci sont indexees et puisees dans le Tresor public, qu' alimen-
tent principalement les impots sur le revenu. Elles sont elles-meme imposables 
et versees a tous ceux et celles qui remplissent certaines exigences de residence 
au Canada. 

Le programme de Supplement de Revenu Garanti accorde, comme son nom 
l'indique, un supplement non imposable aux prestations du premier, a ceux qui 
n'ont que celles-la, ou qui peuvent faire preuve de ressources d'autres prove-
nances tres limitees. Ceux qui n'ont, pour revenu, que les prestations de la 
securite de vieillesse, recoivent le supplement dans sa totalite. Ceux qui disposent 
de quelqu'autre revenu n'en recoivent qu'une part. 

En troisieme lieu, le gouvernement a institue en 1975 l'Allocation au conjoint. 
II s'agit d'un revenu sur preuve accorde aux epouses des benefi-
ciaires de la pension de vieillesse. I1 accorde au couple, dont Pepouse n'a pas 
atteint Page de 65 ans, le meme revenu qu'au couple de retraite qui recoit le 
supplement de revenu garanti. L'allocation au conjoint n'est pas imposable, 
mais reduite, si le couple dispose d'autres sources de revenu. En 1984, l'allo-
cation a ete &endue aux veufs et veuves ayant de faibles revenus ages de 60 a 
64 ans. 

Enfin, six gouvernements provinciaux (ceux de la Nouvelle-Ecosse, de 
l'Ontario, du Manitoba, de la Saskatchewan, de l' Alberta, de la Colombie-
Britannique et des Territoires) offrent des supplements de revenus sur preuve 
de besoins, d'importance fortement variable d'une province a l'autre. S'ajoutent 
divers abattements fiscaux. 

Regimes de pension 

Le Regime de pensions du Canada en vigueur partout, sauf au Quebec, oil 
it a pour equivalent le Regime de rentes du Quebec, constitue la deuxieme source. 
L'un et l'autre regimes ont ete mis en place en 1966, pour s'assurer que tous 
les travailleurs canadiens epargnent en prevision de leur retraite. Toute personne 
de 18 a 65 ans faisant partie de la population active remuneree est tenue de 
cotiser. Ceux qui travaillent au-dela de 65 ans peuvent repousser le debut de 
leur premiere allocation jusqu'a Page de 70 ans, et le montant s'en trouve accru 
en consequence. La cotisation est une fraction fixe des gains reconnus comme 
passibles du prelevement et l'employeur verse un montant equivalent. La pension 
de retraite d'un particulier equivaut au quart de la moyenne de ses gains soumis 
a la cotisation pendant ses annees d'activite, rajuste pour tenir compte de 
l'augmentation des salaires. Les prestations sont imposables, mais par contre 
des credits d'impot sont accordes pour les cotisations. Le conjoint survivant 
de 65 ans et plus recoit 60 % de la pension du cotisant. 
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Regimes de retraite prives 

Ces deux sources de revenus de retraite ne fournissent pas de fortes sommes, 
d' Pinter& des regimes de retraite prives qui representent la troisieme source. 
Les Canadiens sont encourages a y adherer par l'incitatif d'une certaine forme 
d'exemption fiscale de la cotisation. C'est en fait un moratoire de Pimp& 
jusqu'au moment oil I'argent est retire, generalement au moment de la retraite. 
Comme apres le retrait de la vie active, la majorite des gens se rangent a des 
niveaux d'imposition plus bas que celui auquel ils se trouvent pendant les annees 
ou ils cotisent, ces imp8ts differes sont moins eleves que ceux qui auraient (la 
etre payes au moment ou les montants ont ete cotises. 

Dans sa theorie, le systeme de retraite semble bien construit. Pour la majorite 
des retraites qui ont gagne des revenus moyens ou eleves pendant leur vie active, 
l' ensemble des sources devrait les mettre a l'abri de la pauvrete. Quanta ceux qui 
n'ont eu qu'une activite generatrice de faibles revenus, les programmes gouver-
nementaux ne devraient que les proteger de ('indigence. L'observation analytique 
qui suit devrait permettre de juger des marges entre la theorie et la pratique. 

Activite 

Les informations sur activite proviennent des recensements canadiens. Avant 
de discourir sur ces donnees, deux commentaires sont necessaires : 

1) la definition de ('activite varie toujours quelque peu d'un recensement a 
I'autre, mais le changement le plus important s'est produit en 1981. Depuis, 
les questions sur ('activite ne s'adressent plus aux pensionnaires d'institutions, 
de sorte qu'il faut proceder a des rajustements pour reconstituer des series 
chronologiques sur une longue periode ; 

2) les caracteristiques des personnes de 15 ans et plus dans le domaine du travail 
se rapportent a l'emploi occupe pendant la semaine precedant le recensement 
ou, a defaut, a celui occupe sur la plus longue periode depuis le ler janvier 
de Farm& precedente. Ainsi, une personne inactive le jour du recensement 
peut avoir declare un emploi, si elle avait travaille depuis le ler janvier de 
l' armee precedente, ce qui peut introduire un biais dans les calculs, particu-
lierement quand ils concernent les groupes d' age aux environs des departs 
en retraite. Toutefois, ces biais n'invalident pas ('analyse. Les groupes d'Age 
precedant immediatement 65 ans ont ete retenus dans ('analyse, dans le but 
de mieux situer les personnes ages dans la zone charniere, entre deux 
segments de vie. 

La tendance seculaire dans tout le monde occidental est a la reduction du 
temps passé en activite au cours de l' existence. Depuis 1951, dans tousles groupes 
d'age, les taux d'activite des hommes declinent. Le flechissement s'amorce 
nettement a 55 ans (figure 18) et devient fort dans le groupe des 60-64 ans, et 
entre le groupe des 60-64 ans et celui des 65-69 ans, le taux se reduit des deux 
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Figure 18 

Taux d'activite entre 50 et 69 ans par groupes d'age et selon 
le sexe, Canada, 1951-1986 
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tiers. Ce sont bien IA les ages de Ia retraite. 11 sera interessant d'observer dans 
quelques annees l'effet qu'aura eu, sur l'activite, Ia levee de la retraite obligatoire 
A 65 ans. 

La situation des femmes est differente. Peu nombreuses sur le marche du 
travail en 1951, leur nombre, et par consequent leur taux d'activite augmentent 
depuis, au moins jusqu'a Page de 60 ans (figure 18). Dans leur cas, Ia propension 
tres forte a entrer sur le marche du travail, reparable par l'augmentation du taux 
d'activite entre 50 et 59 ans, s'est inscrite a contre-courant de la tendance 
masculine de la reduction avec Page a mesure que le temps passe. Conlme dans 
bien des cas : effet d'Age et effet de generation compliquent l'analyse. 

Au-dela de 60 ans, pour les deux sexes, avec l'age decroit regulierement le 
taux d'activite. Le phenomene est probablement du, pour une faible part, a la 
quasi-disparition des activites agricoles, mais pour une plus grande, a la possi-
bilite de se retirer, resultant de meilleures conditions economiques. Pourtant, 
en 1986, it y avait encore plusieurs milliers de personnes de plus de 85 ans qui 
se sont declarees actives. Mais on ne sait pas au juste ce que recouvre une 
declaration d'activite a cet age. 

Hommes 
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Tableau 31. Pourcentage de la population active de chaque sexe et de chaque 
groupe d'age travaillant a temps partiel l , Canada, 19862  

Hommes Femmes 

50-54 ans 6,1 31,6 
55-59 ans 7,4 33,3 
60-64 ans 11,5 34,5 
65-69 ans 27,2 48,9 
70-74 ans 44,3 58,2 
75 ans et plus 49,2 52,6 

65 ans et plus 34,4 51,3 

I  Selon la declaration du repondant pour le plus long emploi occupe Pannee precedant le recensement. 
2  Exclut les pensionnaires d' institutions. 
Source : Compilations effectuees a partir du « Fichier de microdonnees a grande diffusion sur les 

menages et les logements » du recensement de 1986. 

Les personnes ages travaillent plus que les autres a temps partiel et les femmes 
plus que les hommes (tableau 31). En 1986, le tiers des hommes et la moitie des 
femmes de 65 ans et plus se disaient sur le marche du travail, mais a temps 
partiel. D'age en age, le phenomene n'evolue pas de la meme maniere pour le 
sexe masculin et pour le feminin. Chez les hommes, on note une brusque 
augmentation entre ractivite partielle du groupe des 60-64 ans et celle des 65-69 
ans. Chez les femmes, le changement a la hausse est moins marque. Cela tient 
au fait que celles-ci etaient déjà proportionnellement plus nombreuses a travailler 
A temps partiel avant. Les marches du travail masculin et feminin, definitive-
ment, ne sont pas les memes. 

La majorite des hommes ages encore actifs sont des manuels, alors que les 
femmes occupent des emplois non manuels (tableau 32). A 70 ans, presque le 
tiers des actifs appartiennent au secteur primaire, tandis que les quelques actives 
font etat d'un emploi professionnel ou technique. 

On arrive aux m'emes conclusions en faisant ]'analyse a partir des branches 
d'activite economique (tableau 33). Du cote masculin, ]'importance de la branche 
de ]'agriculture, chasse et peche est plus de cinq fois superieure dans les groupes 
au-dela de 75 ans que dans celui des 50-54 ans. Mais cette difference ne peut 
s'interpreter qu'en prenant en consideration r evolution du marche du travail 
au tours des 30 dernieres annees. Les personnes de 75 ans, ou celles qui sont 
plus vieilles, appartiennent a des generations dont les membres avaient appris 
des métiers, dans l'ensemble bien differents de ceux que les plus jeunes genera- 
tions ont appris. II s'agit donc moins de differences dans le type d'activite dues 

que de differences dues au changement du marche du travail. Nonobstant 
cette remarque, les hommes ages se repartissent a peu pres egalement entre les 
secteurs de ]'agriculture, du commerce et de la restauration, et celui des services, 
tandis que les femmes ne se rencontrent que dans les deux derniers secteurs. 
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La participation au marche du travail regresse donc a partir de 50 ans, marquee 
d'une chute brutale au passage du groupe des 60-64 ans a celui des 65-69 ans. 
Un grand nombre de ceux qui restent sur ce marche le demeurent a temps partiel. 
De plus, leurs emplois sont dans le secteur primaire, les services et la vente, et 
la concentration augmente avec l' age, en meme temps que le niveau de partici-
pation decline. Souvent, le type d'occupation et les particularites du secteur 
d'activite expliquent le phenomene. En agriculture, par exemple, Page oil cesse 
Pactivite est aleatoire. Certains emplois ou professions ne necessitant qu'une 
faible depense d'energie physique peuvent retenir plus longtemps ceux qui les 
occupent. Certains s'accommodent mieux que d'autres du temps partiel, etc., 
sans compter que des effets de generation peuvent intervenir (dans le secteur 
agricole par exemple) pour expliquer la retention malgre l' age. En &pit de ces 
considerations, Page A la retraite n'augmente pas et Pactivite aux ages avances 
diminue. Parmi les principales causes responsables de cette situation, on peut 
mentionner la plethore de travailleurs dans certains secteurs et la difficulte du 
recyclage qui conduit a l'invitation a des retraites anticipees, ou bien des boni 
de depart et des revenus de retraite allechants et egalement, une meilleure 
preparation des gens a occuper leur temps pour leur plaisir. 

Revenus des particuliers et des families 

Si l'examen du revenu de l'individu est une fawn de se faire une idee de son 
confort economique, it ne suffit pas. Le bien-etre de l'individu depend aussi de 
celui de Punite familiale ou du ménage qu'il constitue, ou auquel it appartient. 
On peut, en effet, etre pauvre dans une unite familiale relativement riche et 
beneficier ainsi de cette richesse. Le mode de vie est donc a considerer, pour 
rendre compte de Pheterogeneite socio-economique de la population agee. Les 
donnees sur le revenu et sur le bien-etre economique souffrent, elles aussi, de 
ce que sont exclus de l'univers les pensionnaires d'institutions. Ceux-ci comptent 
pour 8 % de la population de 60 ans et plus. A mesure qu'on considere des 
groupes d'age plus eleves, la fraction ainsi exclue augente. 

Le tableau 34 montre les revenus individuels en 1985 selon le sexe et le groupe 
d'age. Ces revenus sont evidemment le fruit du passé et du present conjugues. 
Les revenus feminins sont a peu pres constants a tous les ages. Cependant, 
avant 65 ans, la moyenne masque sans doute des disparites importantes entre 
celles qui sont sur le marche du travail et les autres. Au-dela de cette limite, la 
constance provient de ce que les regimes gouvernementaux de pension sont 
universaux et que peu de femmes ont cotise a des regimes prives au cours de 
leur vie adulte. Les revenus masculins evoluent fort differemment : l'augmen-
tation en nombre de ceux qui ont epargne pour leur retraite attenue la baisse 
du revenu moyen qui devrait se produire d'un groupe d'age a l'autre apres 
65 ans. La difference entre les sexes resulte donc des histoires differentes des 
generations. 
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Tableau 34. Revenu total moyen en 1985 des gens ages de 50 ans et plus 
selon le sexe et le groupe d'age l  (en dollars) 

Hommes Femmes 

50-54 ans 29 882 11 095 
55-59 ans 27 702 9 732 
60-64 ans 24 159 9 077 
65-69 ans 19 965 10 465 
70-74 ans 16 865 11 030 
75-79 ans 14 830 10 928 
80-84 ans 12 815 11 012 
85 ans et plus 12 295 10 683 

65 ans et plus 17 114 10 789 

I Exclut les pensionnaires d'institutions. 
Source : Compilations a partir du «Fichier de microdonnees a grande diffusion sur les ménages 

et les logements» du recensement de 1986. 

L' examen des sources de revenu confirme ces conclusions (figure 19 et tableau 
A18 en annexe). Pour les femmes, en termes statistiques, la perte de revenu 
d'emploi est plus que compensee par les rentrees d'argent provenant des rentes 
publiques, de sorte que le revenu moyen augmente en passant du groupe des 
60-64 ans a celui des 65-69 ans. Dans le groupe des 60-64 ans, le revenu d'emploi 
represente a peu pres 50 To du revenu total, alors que celui des rentes publiques 
et des pensions ne comptent que pour 18 To. Dans le groupe des 65-69 ans, 
l'image est inversee : les revenus de rentes constituent 43 % du revenu total et 
le revenu d'emploi pour 12 To seulement. Les revenus de placement dont les 
montants sont souvent inferieurs a $ 3 000 apres 65 ans constituent de 25 oh a 
28 To du revenu total. 

A 65 ans, les hommes encourent une chute de salaire aussi importante que 
subite. En termes de moyennes, les salaires passent de 16 000 dollars pour le 
groupe de 60-64 ans a 5 500 pour celui des 65-69 ans (tableau A18 en annexe). 
Cette chute du revenu d'emploi n'est pas compensee par les rentrees des rentes 
publiques et des pensions de retraite. Mais cette chute n'est que la plus impor-
tante de trois ; en effet, l'une (la premiere) se produit au passage du groupe des 
55-59 ans a celui des 60-64 ans (effet des pre-retraites) et la troisieme au passage 
du groupe des 65-69 a celui des 70-74 ans. Les revenus de placement pour les 
hommes se maintiennent entre 3 000 et 4 000 dollars apres 65 ans. Par contre, 
s'ajoutent les revenus des pensions privees qui sont de l'ordre de 4 000 dollars 
pour les 65-69 ans. Ces rentrees, provenant donc d'emplois anterieurs, sont le 
triple de celui que recoivent les femmes au meme titre. 
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Figure 19 

Sources du revenu des gens de 50 ans et plus, par groupes 
d'age et selon le sexe, Canada, 1985 1  

50-54 	55-59 	60-64 	65-69 	70-74 	75-79 	80-84 	85 + 

Groupes d'age 

Les moyennes cachent pourtant des &arts importants entre les personnes 
agees, qui resultent du passé en matiere de revenu, autant que de la situation 
presente. Celle-ci peut s'expliquer par le statut d'activite et le mode de vie. 

La figure 20 illustre, pour chaque sexe, la distribution du revenu selon la 
tranche. Les deux distributions sont sensiblement differentes. Entre 50 et 64 ans, 
chez les hommes, la distribution est presque uniforme tandis que la concentration 
est forte en-dessous de 15 000 dollars pour tous les groupes d'age, au-dela de 
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Figure 19 

Sources du revenu des gens de 50 ans et plus, par groupes 
d'age et selon le sexe, Canada, 1985 1  

50-54 	55-59 	60-64 	65-69 	70-74 	75-79 	80-84 	85 + 

Groupes d'age 

Exclut les pensionnaires d'institutions. 

Source Tableau A18. 

65 ans. Quant aux femmes, la grande majorite se classent dans les tranches de 
revenu inferieures a 10 000 dollars, quel que soft le groupe d'age au-dela de 
50 ans. On note toutefois une concentration a moins de 2 500 dollars pour les 
groupes d'age de 50 a 64 ans, tandis qu'il en apparait une dans la zone de 5 000 
a 10 000 dollars pour les 65 ans et plus. 
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Figure 20 

Distribution des personnes de 50 ans et plus par tranches de 
revenu, groupes d'age et selon le sexe, Canada, 1985 1  
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Le tableau 35 montre les differences entre le revenu moyen et le revenu 
median. Dans tous les cas, le revenu moyen est superieur au revenu median, ce 
qui signifie que les revenus sont concentres en-dessous de la moyenne, qui 
n'atteint sa valeur que grace a quelques revenus tres eleves. La situation est 
particulierement claire au-dela de 65 ans, ainsi que chez les femmes. 

Dependant de son statut matrimonial, que l'on vive seul ou en famille, les 
conditions economiques de l'existence sont differentes (tableau 36). Pour ce qui 
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Figure 20 

Distribution des personnes de 50 ans et plus par tranches de 
revenu, groupes d'age et selon le sexe, Canada, 1985 1  

Exclut les pensionnaires d'institutions. 

Source : Tableau A19. 

releve de l'etat matrimonial, ce sont surtout les personnes mariees qui attirent 
l'attention, par la difference remarquable entre les hommes et les femmes. Dans 
ces generations, la distribution des roles (hommes pourvoyeur - femme au foyer) 
fait en sorte qu'au-dela de 65 ans, le revenu des hommes frole les 18 000 dollars, 
alors qu'il ne touche pas les 9 000 pour leurs conjointes. En consequence logique, 
entre les sexes, pour les celibataires, la difference disparait ou presque. 
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Tableau 35. Revenu moyen et revenu median en 1985 des personnes Agees de 
50 ans et plus, selon le sexe et le groupe d'Age, Canada l  

Groupes d'age Revenus Hommes Femmes 

50-54 ans Moyen (A) 31 027 14 535 
Median (B) 27 599 11 720 
Rapport de A sur B 1,12 1,24 

55-59 ans Moyen (A) 29 387 13 621 
Median (B) 25 303 10 143 
Rapport de A sur B 1,16 1,34 

60-64 ans Moyen (A) 25 322 11 423 
Median (B) 20 686 7 622 
Rapport de A sur B 1,22 1,50 

65-69 ans Moyen (A) 20 485 10 917 
Median (B) 14 739 8 118 
Rapport de A sur B 1,39 1,34 

70 ans et plus Moyen (A) 15 658 11 147 
Median (B) 10 580 8 546 
Rapport de A sur B 1,48 1,30 

1  Exclut les pensionnaires d'institutions. 

Source : Compilations effectuees A partir du «Fichier de microdonnees A grande diffusion sur les 
particuliers» du recensemcnt dc 1986. 

Finalement, Pinegale distribution des revenus parmi les personnes agees peut 
provenir du fait qu'elles travaillent ou non (tableau 37). Travailler, quel que 
soit Page ou le sexe, avantage. Mais du fait que les rentes devraient, en principe, 
fournir les revenus necessaires aux personnes &gees, on peut se demander ce 
qui en pousse certaines a rester sur le marche du travail apres 65 ans. Gout? 
Necessite, ou envie d'un peu de luxe? 

Dans le groupe des 65 a 69 ans, le revenu moyen masculin de Vann& est de 
20 000 dollars (tableau 34). Pour ceux qui ont travaille, le revenu monte a 34 000 
dollars, si le travail a ete a temps plein, eta 26 800 dollars s'ils ont travaille surtout 
a temps partiel. 

Il y a donc avantage a travailler, et curieusement, plus a temps partiel, surtout 
pour les femmes de 70 ans ou plus, ce qui est insolite. Une analyse complete 
demanderait de faire des categories fines dans lesquelles seraient classees distinc-
tement les personnes en fonction du temps passé au travail, ce qui nuancerait 
certainement les conclusions. Cependant, le paradoxe qu'offre l'observation 
globale s'explique en partie par le fait que les personnes &gees qui travaillent 
A temps partiel ont acces aux regimes de rente, et non celles qui travaillent a temps 
plein. Quoi qu'il en soit, les personnes de ces ages qui travaillent sont peu 
nombreuses, a temps plein comme a temps partiel. 
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Tableau 36. Revenu total moyen en 1985 au Canada des gens ages de 50 ans et 
plus, selon le sexe, le groupe d'age et I'dtat matrimonial, 

Canadal (en dollars) 

Celibataires Marie(e)s2 Veufs/veuves  divorce(e)s 3  

Hommes 

50-54 ans 17 845 31 676 22 951 

55-59 ans 17 333 29 371 21 303 

60-64 ans 15 381 25 617 18 322 

65-69 ans 15 839 20 840 16 182 

70-74 ans 14 168 17 257 15 811 

75-79 ans 12 907 15 090 14 447 

80-84 ans 12 016 13 234 12 019 

85 ans et plus 13 750 12 448 11 774 

65 ans et plus 14 381 17 871 14 619 

Femmes 

50-54 ans 19 491 9 628 15 452 

55-59 ans 17 454 8 108 13 561 

60-64 ans 16 277 7 248 12 165 

65-69 ans 15 320 8 768 12 474 

70-74 ans 14 247 9 027 12 418 

75-79 ans 12 625 8 752 11 919 

80-84 ans 13 545 8 617 11 351 

85 ans et plus 12 190 9 357 10 649 

65 ans et plus 13 943 8 845 11 969 

I Exclut Ics pensionnaires d'institutions. 
2  Inclut les personncs vivant cn union fibre. 
3  Inclut Ics personncs separees. 

Source : Compilations effectuecs a partir du « Fichicr dc microdonnees a grandc diffusion sur les 
particulicrs» du rccensemcnt de 1986. 
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Tableau 37. Revenu moyen et distribution en pourcentage des personnes 
de 50 ans et plus, selon le sexe, le groupe d'age et le statut d'activite, 

Canada, 1985 1  

Actifs 

Inactifs  

Actives 

Inactives A plein 
temps 

A temps 
partiel 

A plein 
temps 

A temps 
partiel 

50-54 ans 	$ 33 450 17 279 12 518 19 936 11 092 3 507 
% 84,6 5,2 10,2 39,7 16,8 43,5 

55-59 ans 	$ 32 285 19 889 14 230 19 978 11 417 4 310 
% 75,7 5,5 18,7 29,2 13,4 57,4 

60-64 ans 	$ 30 771 21 842 16 582 20 497 12 630 5 856 
% 53,3 6,2 40,6 18,2 8,5 73,2 

65-69 ans 	$ 33 969 26 769 16 725 22 320 18 002 9 709 
% 15,7 6,1 78,2 3,6 3,7 92,7 

70-74 ans 	$ 29 888 25 739 15 305 18 924 17 394 10 805 
% 7,0 5,3 87,7 1,4 1,8 96,8 

75 ans et plus $ 28 502 26 401 12 925 18 033 16 862 10 798 
% 3,6 3,2 93,2 0,8 0,9 98,3 

I Exclut les pensionnaires d'institutions. 

Source : Compilations effectuees a partir du «Fichier de microdonnees a grande diffusion sur les 
particuliers » du recensement de 1986. 

Le tableau 37 met en relief l'accroissement de revenu des femmes inactives, 
qui quittent le groupe d'Age des 60 a 64 ans pour celui du 65 a 69 ans (augmen-
tation de 66 %). On peut, a partir de ces informations, imaginer la condition 
des femmes seules entre 50 et 64 ans. Elles n'ont, en fait, droit a aucune rente 
ou pension au sens oil it est entendu dans cette etude. Elles doivent donc neces-
sairement travailler, a moins de disposer d'avoirs financiers importants en 
attendant Page de la retraite, qui sonne pour elles l' eligibilite aux sources de 
revenu publiques. Etre femme seule, a la fin de la vie adulte, du point de vue 
du revenu, est moins confortable qu'etre *Agee. 

La situation masculine des inactifs est differente. Les revenus moyens des 
groupes 60-64 ans et 65-69 ans sont les memes. Mais it faut prendre en conside-
ration toutefois que, comparativement aux femmes, peu d'hommes etaient 
inactifs avant 50 ans. Les evolutions du revenu des inactifs a partir de 65 ans 
ne sont pas comparables pour les hommes et les femmes, du fait qu'en raison 
de leur activite anterieure, les hommes, s'ils n'ont pas encore droit aux rentes 
et aux pension publiques, retirent en general de l'argent de leur fonds de retraite, 
ce que ne peuvent faire les femmes des generations concernees puisqu'adultes, 
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Tableau 38. Niveaux de scolarite atteints, personnes de 50 ans et plus, 
selon le sexe et le groupe d'age, Canada, 1986 1  

Groupes d'age 

Niveaux de scolarite 

Total 
Moins d'une 

9e amide 
De 9 a 
13 ans 

Etudes non- 
universitaires 

Etudes 
universitaires 

Hommes 

50-54 ans 100,0 27,7 36,3 18,9 17,1 

55-59 ans 100,0 33,3 35,8 15,8 15,1 

60-64 ans 100,0 35,7 34,0 15,3 15,0 

65-69 ans 100,0 38,9 35,6 12,8 12,6 

70-74 ans 100,0 45,0 33,5 11,0 10,5 

75-79 ans 100,0 51,1 29,9 9,2 9,9 

80-84 ans 100,0 58,1 24,9 8,1 8,9 

85 ans et plus 100,0 60,6 24,9 6,9 7,6 

65 ans et plus 100,0 45,6 32,5 10,9 10,9 

Femmes 

50-54 ans 100,0 27,3 41,6 19,8 11,3 

55-59 ans 100,0 32,8 40,0 17,2 10,0 

60-64 ans 100,0 36,3 39,7 15,3 8,7 

65-69 ans 100,0 39,9 39,6 12,7 7,8 
70-74 ans 100,0 42,9 37,0 12,4 7,6 

75-79 ans 100,0 47,8 32,8 12,0 7,4 

80-84 ans 100,0 53,2 29,2 11,4 6,2 

85 ans et plus 100,0 53,8 30,7 10,6 4,9 

65 ans et plus 100,0 44,6 35,8 12,2 7,3 

I Exclut les pensionnaires d'institutions. 

Source: Statistiquc Canada. Compilations effectu6es a partir du «Fichicr de mierodonnees a grande 
diffusion sur les particulicrs» du recensement dc 1986. 

elles n'ont pas ete (en moyenne) sur le marche du travail. Pour saisir avec plus 
de precision comment s'effectuent les changements de revenus a la mise a la 
retraite, it faudrait proceder a une analyse longitudinale. Elle permettrait l'etude 
du cycle de vie des individus dans les divers segments de la vie qui se succedent : 

- adulte actif se poursuivant par age actif; 

- adulte actif suivi d' inactivite dans la vieillesse ; 

- adulte inactif demeurant inactif age; 

pour ne faire mention que de la majorite des enchenements, mais les donnees 
manquent. 
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Tableau 39. Niveau de scolarite des personnes de 65 ans et plus, 
selon le sexe, 1986-2016 

Moins d'une 
9e annee De 9 a 13 ans Etudes non- . u nivers ita ires 

Etudes 
universitaires Total 

Hommes 

1986 45,6 28,0 15,4 10,9 100,0 
1991 41,8 28,5 17,3 12,4 100,0 
1996 38,6 29,2 ✓ 18,8 13,3 100,0 
2001 34,9 29,8 20,8 14,5 100,0 
2006 30,3 29,9 22,8 16,9 100,0 
2011 25,1 29,8 24,9 20,2 100,0 
2016 19,1 29,9 27,2 23,9 100,0 

Femmes 

1986 44,6 34,2 13,9 7,3 100,0 
1991 41,6 35,7 ✓ 14,8 7,8 100,0 
1996 38,6 36,9 16,0 8,5 100,0 
2001 35,2 38,1 17,5 9,3 100,0 
2006 30,9 38,7 19,5 10,8 100,0 
2011 25,5 38,6 22,1 13,8 100,0 
2016 19,3 38,6 24,4 17,7 100,0 

Source : Calculs de l'autcur a partir de la projection choisic ct des niveaux de scolarito cloja acquis 
(voir tcxtc). 

Le revenu d' emploi, les rentes et les pensions dont it a etc question jusque-la 
ne forment pas la totalite du revenu utilise dans ce cas comme indicateur pour 
evaluer la situation economique des individus. II faut faire entrer en jeu les autres 
sources. On parlera d'avoirs personnels (biens immobiliers, financiers et les 
liquidites) dans leur relation avec les sorties d'argent (endettement, epargne et 
consommation). 11 faudrait meme faire intervenir le niveau de scolarite, en ce 
qu'indirectement it influe sur la valeur economique de l'individu. Par le biais 
du capital humain (savoir-faire et capacite intellectuelle), it discrimine les 
individus dans leur capacite d'assumer leur vieillesse. 

Pour un tres grand nombre, it paralt donc clair qu'au grand age la situation 
economique est precaire. On peut avancer comme explication que ces personnes 
appartiennent a des generations pour lesquelles la vie a etc difficile, quand ils 
etaient jeunes et adultes. On peut de ce fait esperer, pour les annees a venir, des 
personnes agees dans de meilleures conditions economiques, vus les progres 
realises dans le domaine des epargnes-retraites, etc. et  vue la plus forte scolari-
sation de ceux qui vont entrer dans ce dernier segment de la vie (tableau 39). 
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Scolarite 

Comme le niveau de scolarite s'ameliore peu, apres avoir ete atteint tot dans 
la vieI 8, on peut dessiner sous cet angle les situations futures en ce qui concerne 
les personnes agees, en transposant celles des adultes d'aujourd'hui. Les 65 ans 
et plus de 2016 seront ainsi constituees en gros, par les 35-64 ans de 1986, comme 
les 65 ans et plus de 2006 le seront par les 25-54, etc. 

L'exercice montre qu'il y aura baisse importante du pourcentage des personnes 
ages ayant moins de 9 ans de scolarite, et hausse de toutes les autres categories 
entre 1986 et 2016. Les differences entre hommes et femmes, notables en 1986, 
devraient persister. Globalement, ce sont les niveaux post-secondaires et uni-
versitaires qui progressent le plus. Pour les hommes, la proportion des plus de 
65 ans ayant fait des etudes universitaires passera de 11 %, oil elle etait en 1986 
A 24 %, en 2016, chez les femmes de 7 % a 18 %. Pour les deux sexes c'est plus 
qu'un doublement. 

De cette courte « exploration » de l'avenir, on peut anticiper que les caracte-
ristiques socio-economiques des personnes agees de demain ne ressembleront 
pas a celles des personnes agees d'aujourd'hui. Elles seront plus instruites. En 
ce qui concerne les femmes, elles auront davantage participe A la main-d'oeuvre. 
Ces seuls deux changements devraient substantiellement modifier la situation 
economique du groupe des ages, déjà des la prochaine decennie. Plus instruite 
et plus riche, la population Agee devrait theoriquement pouvoir mieux preparer 
son troisieme '40 9. II faudra, evidemment, qu'avec Page des problemes de 
sante ne soient pas apparus trop nombreux. Mais it faut penser que tout dans 
la vie est relatif. Un meilleur statut economique qu'aujourd'hui n'en sera-t-il 
pas un de pauvrete alors ? 

18  Cette affirmation doit evidemment etre nuancee, &ant donne le developpement tout de meme 
assez recent de l'education des adultes, et meme des universites du troisieme age. 

19  Voir a ce propos : Nicole Marcil-Gratton et Jacques Legare, « Vieillesse d'aujourd'hui et de 
demain. Un meme age, une autrc realite?». Futuribles, n° 110 (mai 1987), p. 3-21. 





Chapitre VII 

LA SANTE DES PERSONNES AGEES 

A mesure que le nombre des personnes agees augmente et que la moyenne 
d'age s'eleve, la societe se preoccupe de leur sante, puisqu' avec Page elle se 
deteriore, et que la societe en assume les soins. L'etat de sante d'une population 
se revele par differents indicateurs, chacun apportant un eclairage particulier. 

Dans le cadre de cette etude, cinq indicateurs ont ete retenus, provenant de 
l'Enquete Sociale Generale (ESG) de 1985 : 

- etat de sante percu, bien-etre et satisfaction, 

- prevalence des problemes de sante, 

- consultation aupres de professionnels de la sante, 

- hospitalisation et 

- limitation de Pactivite. 

II est important de garder a l' esprit que malheureusement les residents d'ins-
titutions ne faisaient pas partie des personnes interrogees lors de l'enquete. 

Deux autres indicateurs ont ete utilises : 

- les taux de depart de Phopital fournis par la morbidite hospitaliere et 

- Pesperance de vie sans incapacite. 

Ces deux derniers indicateurs mettent en cause la totalite de la population. 

Pour cette raison, les conclusions qui seront offertes a partir des 5 premiers 
indicateurs en ce qui concerne les personnes de plus de 80 ans n'auront pas la 
meme pertinence que celles presentees pour les autres groupes d'age, attendu 
que les grands vieillards sont plus que les autres dans des institutions. 

Etat de sante percu et niveau de satisfaction 

Toutes subjectives que soient les reponses au questionnaire, it n'est pas inutile 
en premier lieu d' observer la perception qu'ont les personnes agees de leur sante 
(tableau 40). Tous ages reunis, deux sur trois l'ont trouvee bonne ou excellente, 
et les quatre cinquiemes s'en sont dites tres ou assez satisfaites. Moins d'une 
sur dix ont juge leur etat de sante tout a fait mauvais. Comme Penquete n'a pas 
rev& de differences dans les reponses des hommes et des femmes, l'analyse du 
tableau 40 ne distingue pas les genres. Resultat attendu, la proportion de ceux 
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Tableau 40. Repartition des personnes agees, selon le groupe d'age et la 
perception qu'elles ont de leur sante et le degre de satisfaction, 

Canada, 19851  

Groupes d'age 

65-69 
ans 

70-74 
ans 

75-79 
ans 

80 ans 
et plus 

65 ans 
et plus 

Etat de sante : 
Excellent 23,2 20,1 14,5 15,6 19,4 
Bon 42,3 44,6 41,1 42,7 42,8 
Moyen 27,3 27,8 30,9 32,3 29,0 
Mauvais 7,3 7,6 13,5 9,4 8,9 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Degre de satisfaction : 
Tres satisfait 43,3 40,9 33,3 39,1 40,0 
Plutot satisfait 36,2 40,4 41,9 38,6 38,9 
Plutot insatisfait 14,5 14,1 17,1 15,4 15,1 
Tres insatisfait 6,0 4,5 7,8 6,9 6,1 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

I  Exclut les pensionnaires d'institutions. 
Source: Statistique Canada, Enquete sociale generale 1985 (bande echantillon). 

qui considerent leur sante excellente diminue avec Page des groupes interroges, 
et l'augmentation insolite, dans le groupe des 80 ans et plus, provient de la 
selection qui resulte de la vie en institution d'une fraction importante, constituee 
a priori des plus handicapes. 

Prevalence des problemes de sante rapport& 

De par la source m'eme de l'information (ESG) ne sont connus que les 
problemes de sante declares par les individus. Or, tous les individus ne declarent 
probablement pas, declarent ou declarent de maniere inegale, tous les troubles 
qui les affligent. Pour des raisons de gene ou de pudeur, les victimes de certains 
problemes sont reticentes ales declarer. D'autre part, le lien entre le symptome 
ressenti et la maladie revele est faite par l'individu, ce qui laisse planer de 
serieux doutes sur la prevalence reelle des problemes. Enfin, beaucoup de 
malades s'ignorent, dans la mesure oit le stade initial de certaines maladies passe 
inapercu en absence d'examens. 

Le tableau 41 presente les taux de prevalence des cinq principaux problemes 
de sante rapportes par les personnes agees. La premiere observation est l'ampleur 
de la prevalence globale. En effet, quatre personnes sur cinq font etat d'un 
probleme, ce qui parait ne pas aller de pair avec les indications de l'autoperception 
de la sante des personnes agees, dont it a ete fait mention precedemment. 
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Tableau 41. Prevalence )  des principaux problemes de sauté chez les personnel 
agies selon le sexe et le groupe d'age, Canada, 1985 2  

Problemes 
arti- 

culaires3  

Troubles 
cardiaques 

Troubles 
respi- 

ratoires 

H 	- yper 
tension Di abete 

Au moins 
un des cinq 
problemes 

Hommes 

65-69 ans 48,9 29,1 23,9 35,2 10,3 82,1 
70-74 ans 42,8 27,4 26,0 34,2 6,8 74,4 
75-79 ans 42,3 29,9 28,0 36,1 9,2 84,8 
80 ans et plus 50,1 27,2 27,4 26,6 8,2 77,1 

65 ans et plus 46,0 28,4 25,8 34,0 8,6 79,7 

Femmes 

65-69 ans 60,5 17,3 20,1 44,4 9,3 81,4 
70-74 ans 63,3 19,5 23,9 38,6 6,8 83,8 
75-79 ans 64,8 33,7 22,6 45,9 9,4 87,9 
80 ans et plus 65,9 30,2 26,1 42,2 9,3 86,9 

65 ans et plus 63,1 23,7 22,7 42,7 8,6 84,4 

I  Pourcentage des repondants declarant ce probleme de sante. 
2  Exclut les pensionnaires d'institutions. 
3  Arthrite, rhumatisme et bursite. 
Source: Statistique Canada, Enquete sociale generale 1985 (bande echantillon). 

L'affection la plus souvent mentionnee est celle des articulations : 46% des 
hommes et 63 % des femmes de 65 ans et plus s'en plaignent. L'hypertension 
est mentionnee par plus du tiers des gens et les troubles cardiaques et respira-
toires, l'un et l'autre, sont rapportes par un quart chacun. Hormis les affections 
cardiaques chez les femmes, les taux de prevalence n'augmentent pas avec l' age 
au-delh de 65 ans, mais les effets de selection interdisent certainement toute 
conclusion sur la progression des problemes de sante avec Page. 

Les taux de &part de l'hopital 

Les taux de depart de l'hopital proviennent de la compilation complete, par 
Statistique Canada, des registres des h8pitaux du pays. Mais l'utilisation de ces 
taux comme mesure de l' kat de sante de la population n'est pas, pour cela, tres 
judicieux. Premierement, cette mesure prend en compte les hospitalisations et 
non les individus. Or, la sante d'une population est celle des individus qui la 
composent, et non le nombre de fois que ceux-ci ont ete admis a des soins au 
cours d'une armee, pour peut-etre la meme maladie. Secondement, les departs 
de l'hopital incluent le deces du patient ou de la patiente. Enfin, toutes les 
maladies ne necessitent pas )'hospitalisation et par consequent, des nombres 
inconnus de celles-ci ne sont pas pris en compte par la mesure. 
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Tableau 42. Taux de depart de l'hopitall des personnes figees de 45 ans et plus 
selon le sexe, le grand groupe d'age et In cause d'hospitalisation, Canada, 

annees fiscales 1987-1988 

Causes dc ('hospitalisation 
Groupcs d'fige 

45-64 ans 65-74 ans 75 ans ct plus 

Hommes 

Maladies infectieuses ou parasitaires 122 235 478 
Tumeurs 1532 4 567 6 824 
Maladies endocriniennes, nutrition 353 783 1 366 
Maladies du sang et organes hema-

topoIetiques 67 227 649 
Troubles mentaux 689 858 1 626 
Maladies du systeme nerveux; stns 697 1 934 3 670 
Maladies de l'appareil circulatoire 3 753 8 785 14 065 
Maladies de l'apparcil respiratoire 981 3 004 6 497 
Maladies de l'apparcil digcstif 2 512 4 140 5 966 
Maladies des organcs genito-urinaircs 1 221 3 412 4 841 
Maladies de la pcau ct tissus caulaircs 213 306 471 
Maladies du system ostoo-musculairc 1 106 1 425 1 619 
Causes exterieures, traumatismes, etc. 1 168 1 614 2 982 
Autres 1 526 2 835 5 288 

Toutcs causes 15 940 34 125 56 342 

Duree moycnne des sejours (en jours) 11,0 15,8 24,6 

Fcmmcs 

Maladies infccticuscs ou parasitaires 118 216 427 

Tumeurs 1 944 3 040 3 368 
Maladies cndocrinicnncs, nutrition 443 893 1 408 
Maladies du sang et organcs herna-

topolietiques 81 247 620 
Troubles mentaux 840 988 1 655 
Maladies du system nerveux; sons 725 2 088 3 978 
Maladies de l'appareil circulatoirc 1 865 5 294 11 101 
Maladies dc l'appareil respiratoirc 846 1 817 3 258 
Maladies de l'apparcil digestif 2 022 3 034 4 623 
Maladies des organcs genito-urinaircs 1 766 1 568 1 622 
Maladies de la pcau et tissus cellulaircs 192 278 508 
Maladies du systeme osteo-musculairc 1 196 1 907 2 262 
Causes extericurcs, traumatismes, etc. 897 1 707 4 372 
Autres 1 421 2 451 4 460 

Toutcs causes 14 356 25 528 43 662 

Duree moycnnc des sejours (en jours) 11,4 17,1 33,4 

I Taux dc depart : nombrc dc sorties ou de deces de malades hospitalises unc armee dorm& divise 
par la population moyennc de l'annee (pour 100 000). 

Source : Statistiqucs Canada, La morbidite hospitaliere 1987-1988, no 82-003S au catalogue. 
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La morbidite hospitaliere exprimee par le taux de departs de l'etablissement 
au cours de Pannee (nombre de departs rapporte a la population moyenne) 
augmente avec Page pour presque toutes les causes. Elle atteint globalement 50 % 
pour les plus Ages (tableau 42). Que les taux de depart masculins soient sup& 
rieurs aux taux feminins apparait paradoxal, compte tenu des observations faites 
sur la prevalence des problemes de sante. Les femmes se declarent plus que les 
hommes en mauvaise sante, mais sont moins souvent hospitalisees. 

D'apres ces taux, les hommes ages sont plus souvent hospitalises que les 
femmes pour des cancers, des maladies de l'appareil circulatoire, de celles de 
l'appareil respiratoire, de l'appareil digestif et celles des organes genito-urinaires. 
Par contre, les femmes vont plus souvent a l'hopital pour des maladies du 
systeme osteo-musculaire et pour des causes dites «externes», c'est-A-dire pour 
des accidents, des empoisonnements et des traumatismes dus A la violence. Pour 
la principale cause d'hospitalisation des personnes agees, (les maladies de l'appa-
reil circulatoire), les taux de depart (pour 100000) sont d'environ 14 000 pour 
les hommes de 75 ans et plus, et de 11 000 pour les femmes du meme age. 
Touj ours pour les memes ages, le taux de depart pour les tumeurs est deux fois 
plus eleve pour les hommes que pour les femmes. C'est la deuxieme cause d'hos-
pitalisation pour les hommes, mais la cinquieme seulement pour les femmes. 

Tant pour le taux de depart global que pour celui des principales causes, Pecart 
entre le masculin et le feminin s'agrandit considerablement en passant du groupe 
des 45-64 ans a celui des 65 ans et plus. De 11 % plus eleve chez les hommes, 
cet &art passe a 29 % (tableau 42). 

En combinant les informations des deux sources consultees jusque-la, on peut 
tirer les conclusions suivantes : 

1) les affections des articulations (arthrite et rhumatisme), les maladies de 
l'appareil circulatoire (hypertension, infarctus, arteriosclerose) et les cancers 
sont les raisons de l'hospitalisation les plus souvent observees et les deux 
premieres categories de problemes les plus souvent mentionnees par les 
personnes ages; 

2) bien que les femmes percoivent leur sante moins bonne que les hommes 
pergoivent la leur, elles vont a l' hopital moins souvent. 

Hospitalisation 

Une fois apprecie Feta de sante, l'interet se porte sur l'utilisation des services 
A la disposition du public. A cause de la gratuite del' hospitalisation et des soins 
medicaux, l'analyse ne fait pas face au biais qu'introduirait la capacite finan-
ciere, comme cela existe dans certains pays. Au cours des douze mois precedant 
l'ESG, 18 % des personnes ages ont ete hospitalisees. La proportion depasse 
20 % pour le groupe des 70-74 ans, et 25 % pour celui des 75-79 ans (tableau 43). 
11 est bon de rappeler, a propos de ces chiffres, que dans l'univers de l'enquete 
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Tableau 43. Pourcentage des personnes agees ayant ite hospitalisees ou ayant 
consulte un professionnel de la sante au cours des douze derniers mois 

(ou des deux dernieres semaines, entre parentheses) 
selon le sexe et le groupe d'age, Canada, 1985 1  

Groupes d'Age 
Ayant ete 

hospi- 
talisees 

Ayant consulte 

Un 
medecin 

Un 
dentiste 

Une 
infirmiere 

Au moins 
une foil 

un des trois 

Hommes 

65-69 ans 12,4 84,4 (24,9) 34,7 10,2 89,5 
70-74 ans 22,2 86,9 (23,7) 30,4 9,3 90,9 
75-79 ans 25,0 86,6 (41,8) 16,0 10,4 88,2 
80 ans et plus 19,2 87,4 (31,7) 19,8 19,9 88,9 
65 ans et plus 18,6 86,0 (28,6) 27,9 11,3 89,6 

Femmes 

65-69 ans 10,9 87,9 (24,9) 37,7 10,1 91,2 
70-74 ans 19,2 89,0 (31,0) 27,4 13,6 92,2 
75-79 ans 23,1 93,2 (31,3) 32,7 14,4 95,7 
80 ans et plus 19,6 91,0 (37,6) 18,4 22,2 93,3 
65 ans et plus 17,2 89,9 (30,3) 30,1 14,3 92,7 

Exclut les pensionnaires d'institutions. 

Source : Statistique Canada, Enquete sociale generale, 1985 (bande echantillon). 

sont exclues les personnes en institutions oil sont nombreuses les tres agees, ce 
qui explique les proportions etonnamment faibles aux grands ages (80 ans et 
plus). Le taux de depart de Phopital, lui, continue de croltre avec Page, attendu 
que la mesure implique l' ensemble de la population. 

Utilisation future des services hospitaliers 

Telle etant la realite, toutes les projections font mention d'une augmentation, 
avec le temps, de la part de plus en plus grande des services hospitaliers utilises 
par les personnes agees. La population &gee augmentant et devenant plus vieille, 
meme si le nombre total des jours d' hospitalisation devait demeurer constant, 
une plus grande partie serait consacree aux personnes agees. L'histogramme des 
jours d' hospitalisation &place son equilibre vers les ages &eves. Evidemment, 
le postulat non explicite de ces projections est celui de la poursuite des tendances 
observees dans le recent passé : les personnes agees de l'avenir auront le meme 
comportement que celles d'aujourd'hui. Or, ceci n'est pas prouve. Par exemple, 
des chercheurs (Simmons-Tropea et Osborn) 2° ont montre qu'il y avait une 

Simmons-Tropea, D. et Osborn, R.W., "The Educational Composition of Canada's Future 
Elderly", Research Paper no. 6, Toronto, University of Toronto, 1986, 35 p. 
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correlation negative entre le niveau de scolarisation et l'hospitalisation, par le 
biais des caracteristiques socio-economiques des individus. IN ont ainsi calcule 
que les jours d' hospitalisation, prevus en tenant compte de revolution anticipee 
des niveaux de scolarite, pourraient etre de 13 % inferieurs a ceux calcules sur 
la simple base de revolution des structures demographiques. Un doute au moins 
plane sur les scenarios sinistres ! 

Consultation aupres des professionnels de la sante 

L'ESG permet de dire que neuf personnes &gees sur dix avaient consulte un 
medecin au moins une fois au cours des douze mois precedents, et 29 % dans 
les deux dernieres semaines (tableau 43). Pres d'une sur trois a visite un dentiste, 
et 13 % une infirmiere. Ni le genre, ni rage, ne semblent avoir d'influence sur 
la consultation des professionnels de la sante. Une exception peut-etre, la 
consultation d'infirmieres pour les gees tres ages. On peut expliquer que la baisse 
de la consultation des dentistes au-dela de 80 ans a pour raison la perte des dents. 

Tableau 44. Distribution des personnes figies selon le degre d'incapacitel, 
selon le sexe et le groupe d'age, Canada, 1985 2  

Groupes d'age 
Degre d'incapacite 

Aucune 
incapacite Legere Moyenne Grave De gravite 

inconnue Total 

Hommes 

65-69 ans 41,5 42,6 10,4 4,1 1,5 
70-74 ans 40,8 43,9 10,7 3,5 1,2 
75-79 ans 28,8 48,4 13,8 8,0 1,0 ....  8 0

  

80 ans et plus 21,4 42,8 20,9 14,7 0,3 

65 ans et plus 36,1 44,2 12,5 6,1 1,2 

Femmes 

65-69 ans 38,5 43,4 12,2 4,7 1,1 

■
■

•  
■

■
•
 1•■

■
 1.
.
. 
1

■
• 

8
 8

8
8
8
  

0
  0

0
0

0
 

70-74 ans 29,2 46,3 11,9 10,9 1,8 
75-79 ans 18,5 41,0 25,6 14,2 0,6 
80 ans et plus 14,6 31,7 28,6 25,0 0,1 

65 ans et plus 27,3 41,4 18,0 12,2 1,0 

I  Evalue sur la base de la possibilite du repondant d'effectuer les activites de la vie quotidienne (AVQ) 
c'est-à-dire marcher, monter ou descendre un escalier, lire un journal, etc. L'incapacite est dite 
legere si le repondant eprouve des difficult& avec au moins une AVQ mais peut toutes les effectuer; 
moyenne, s'il ne peut effectuer une ou deux AVQ; grave, s'il ne peut effectuer trois AVQ ou plus. 

2  Exclut les pensionnaires d'institutions, les soins personnels ne sont pas inclus. 

Source : Statistique Canada, Enquete sociale generale, 1985 (bande khantillon). 
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Limitation de l'activite 

Comment, dans la vie quotidienne, se manifestent les problemes de sante des 
personnes agees? Environ deux hommes sur cinq et une femme sur quatre 
seulement declarent effectuer sans difficulte leurs activites quotidiennes 2 I 
(tableau 44). Une femme sur huit eprouve des difficultes a en effectuer au moins 
trois de la liste. Mais dans des declarations aussi generales que celles-ci, l'analyste 
doit se mefier du role que jouent les structures d'age dans une comparaison entre 
les sexes. Comme l'incapacite augmente avec l'age, et qu'elles sont plus nom-
breuses a atteindre un age eleve, il en resulte qu'un indice global desavantage 
les femmes. Toutefois, precautions prises, il est exact qu'a age egal, les femmes 
declarent en moyenne un plus fort degre d'incapacite. 

La difficulte dans les &placements est la principale limitation de l'activite 
citee, tant par les hommes que par les femmes. Elle est mentionnee par pres de 
quatre femmes sur cinq au-dela de 80 ans (tableau 45). Par ailleurs, un quart 
des personnes agees ont des problemes d'audition. Une sur huit a des difficultes 
de vision. Autant de troubles qui augmentent avec l'age. 

Tableau 45. Pourcentage des personnes agees affecties d'une des principales 
limitationsl selon le sexe et le groupe d'age, Canada, 1985 2  

Groupes d'age 

Type de limitations 3  

De &pia- 
cement 

De 
l'agilite De la vue De l' ouIe 

Hommes 

65-69 ans 34,9 34,5 7,7 23,4 
70-74 ans 37,1 30,0 11,2 26,0 
75-79 ans 47,4 43,6 15,9 36,1• 
80 ans et plus 55,3 56,3 20,6 42,8 
65 ans et plus 40,7 37,8 12,0 29,2 

Femmes 

65-69 ans 45,5 40,4 6,8 14,8 
70-74 ans 52,2 50,4 11,0 22,5 
75-79 ans 67,1 60,9 16,5 25,1 
80 ans et plus 78,8 67,1 26,1 36,6 
65 ans et plus 58,2 52,4 13,7 23,2 

l  Une personne peut en declarer plus d'une. 
2  Exclut les pensionnaires d'institutions. 
3  En &pit des protheses et autres aides. 
Source : Statistique Canada, Enquete sociale generale, 1985 (bande echantillon). 

21  Voir la note du tableau 45 pour la liste des activites quotidiennes prises en consideration. 



- 99 - 

Esperance de vie sans incapacite 

L'esperance de vie en bonne sante est une synthese des mesures de l'incapacite. 
Disponible pour chaque age, elle est synonyme du nombre moyen d'annees que 
l'on peut esperer vivre au-dela sans incapaciten. L'esperance de vie sans inca-
pacite ne prend pas en compte les problemes ou les alterations de sante, a moins 
que ceux-ci n'entraThent une incapacite. 

Tableau 46. Esperance de vie a rage atteint selon le sexe, Canada, 1986 

Esperance 
de vie 

Totale Ajustee pour le 
niveau d'incapacite l  Sans incapacite 

Annees % Annees oh Annees go 

Hommes 

0 an 73,0 100 68,5 94 61,3 84 
15 ans 59,0 100 54,7 93 48,0 81 
25 ans 49,6 100 45,4 92 39,0 79 
35 ans 40,2 100 36,2 90 30,1 75 
55 ans 22,3 100 18,9 85 14,0 63 
65 ans 14,9 100 12,1 81 8,1 54 

Femmes 

0 an 79,8 100 73,6 92 64,9 81 
15 ans 65,6 100 59,6 91 51,2 78 
25 ans 55,8 100 49,9 89 41,9 75 
35 ans 46,1 100 40,4 88 32,7 71 
55 ans 27,5 100 22,5 82 15,9 58 
65 ans 19,2 100 14,8 77 9,4 49 

Sexes reunis 

0 an 76,4 100 71,0 93 63,1 83 
15 ans 62,3 100 57,1 92 49,6 80 
25 ans 52,7 100 47,7 91 40,4 77 
35 ans 43,2 100 38,3 89 31,4 73 
55 ans 25,0 100 20,7 83 15,0 60 
65 ans 17,2 100 13,5 78 8,8 51 

I La ponderation nuance les annees vecues avec incapacite scion la severite de celle-ci. Les poids, 
plus ou moms arbitraires, varient de 0,7 dans le cas d'une incapacite Legere a 0,3 dans le cas le 
plus grave. 

Source : WILKINS, Russell et Owen B. ADAMS. Esperance de sante au Canada, 1986. Dans 
Jean-Marie Robine, Madeleine Blanchet et John Ed Dowd, eds, Esperance de sante. Paris: 
Editions INSERM, Collection Analyse et Prospective, 1991, p. 111-118. 

22  Comme la signification precise de ('incapacite n'est ni universelle, ni incontestable, on peut etablir 
des baremes et des equivalences dans les incapacites. Ce second indicateur, plus nuance, indique 
davantage le «niveau» de sante moyenne intrinseque de la population. 
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Figure 21 

Survivants de la table de mortalite de 1986 avec et sans 
incapacite, par age et selon le sexe, Canada, 1986 

Source : Tableau A20. 

Des quelque 76 annees que la table de mortalite de 1986 offrait a vivre aux 
Canadiens a leur naissance (tableau 46), 83 % etaient sans incapacite. La pro-
portion de l'esperance de vie sans incapacite decroit regulierement avec rage. 
Par exemple, a 35 ans, l'esperance de vie feminine sans incapacite represente 
71 % de l'esperance de vie totale, tandis qu'elle n'en represente a 65 ans que 49% 
d'une esperance de vie plus courte. Pour les hommes, les pourcentages corres-
pondants sont de 75 % et 54 %. Sexes reunis a 65 ans, des 17 annees que l'on 
peut esperer vivre encore, la moitie seront marquees d'une quelconque incapacite. 

Les courbes de survivants selon qu'ils sont ou non victimes d'incapacite 
illustrent une autre facette de la meme realite (figure 21). La rectangularisation 
des courbes de survie sans incapacite est moins prononcee que celle de la survie 
totale : l'aire entre les deux courbes representant la somme des annees vecues 
avec incapacite. Comme celle des femmes est plus vaste, c'est qu'une partie plus 
grande de leur esperance de vie totale, plus longue que celle des hommes, est 
vecue en sante amoindrie. A conclure, sans grand danger d'erreur, qu'une partie 
non negligeable des gains en esperance de vie au cours des dernieres annees sont 
des gains de vie en sante mediocre. Toutes choses egales par ailleurs, it est a 
craindre qu'il en aille ainsi des gains a venir. 



- 101 - 

Conclusion 

Les donnees presentees ne font que mesurer sans surprise des perceptions 
intuitives de la sante des personnes agees. Le vieillissement de l'organisme 
engendre une deterioration de la sante qui se traduit par la maladie, des limita-
tions de l'activite, l'invalidite avec en consequence le recours aux hopitaux ou 
autres etablissements de sante, la consommation de medicaments, etc. Mais on 
constate une difference importante a cet endroit entre les sexes, sans que l'on 
puisse facilement l'expliquer. On couvre cette ignorance par une « perception 
differente » qu'ont les hommes et les femmes de la sante et des pratiques qui 
la preservent. Mais le fait demeure et s'observe a tous les ages. 

La sante des individus a un certain age depend sans doute de leur mode de 
vie actuel, mais sans doute beaucoup des modes de vie passes. Pour cette raison 
croit-on, de plus en plus, a la preparation de la bonne sante future des gens ages 
en choisissant, jeunes, des modes de vie meilleurs. Mais dans des delais rappro-
ches, it est evident que des choix devront etre faits dans le type de soins medicaux 
a privilegier : autonomie a encourager, ou prise en charge a accroitre. Ces 
themes, sans nul doute déjà dans les preoccupations actuelles, occuperont de 
plus en plus d'espace dans ('intelligence de la vie sociale, a mesure que le temps 
passe et que la population agee augmente. 





Conclusion 

Consequence ineluctable d'une transition demographique qui atteint sa phase 
finale, le vieillissement de la population engendre graduellement un nouvel 
equilibre numerique entre les differents segments de la population. Les personnes 
agees vont representer une fraction de la societe dont l'importance n'a encore 
jamais ete vue, ce qui ne manquera pas d'entrainer des rajustements d'ordre 
economique, social et politique. En clair cela signifie que le nombre des personnes 
agees et leur proportion risquent d'influer lourdement sur les efforts que la 
societe devra faire, dans la mesure ou elle voudra assurer a ses aines, de plus 
en plus vieux d'ailleurs, le bien-titre qu'elle accorde aux personnes ages 
d'aujourd'hui et eventuellement un mieux-titre. Ce sont ces implications explorees 
sous divers angles qui feront l'objet de ce dernier chapitre. 

La sante 

II est facile de faire accrediter ses visions de l'avenir, tant qu' on projette des 
tendances incontestees. Or dans les pages precedentes, on a montre que l'allon-
gement de la vie moyenne s' etait produit par un recul de la mort pour un plus 
grand nombre d' individus qui, comme en contrepartie, encouraient des handi-
caps plus ou moins severes, handicaps dont jusqu'a present la societe avait 
assume les frais. On en conclut que l'augmentation du nombre des personnes 
agees va entrainer obligatoirement des depenses dans le secteur de la sante 
considerablement accrues, d'autant plus que les cc:lilts per capita tendent a 
augmenter a mesure que se perfectionnent les armes de toute nature du combat 
contre la mort. 

Les visions de l'avenir que l'on peut avoir a partir de ces premisses deviennent 
alors les scenarios catastrophiques bien connus de tous. S'il est vrai qu'il y a 
des raisons d'être inquiet, it convient aussi d'être critique a l'egard des hypo-
theses sur lesquelles reposent ces scenarios. 

On peut s'interroger sur la condition physique, a age egal, des membres des 
generations qui seront dans l'avenir les homologues des Ales d'aujourd'hui. 
Avec des arguments seduisants, nombreux sont ceux qui predisent qu'en 
moyenne leur sante sera meilleure. Its s'appuient sur le fait que leur enfance et 
leur adolescence se seront deroulees dans un environnement hygienique et ali-
mentaire meilleur que celui des generations qui les ont precedes. De plus, leur 
vie adulte aura demande beaucoup moins d'efforts physiques, des heures de 
travail moins longues, et ils auront ete victimes de moins de maladies graves. 

Les attentes sont moins grandes en ce qui concerne la sante des grands 
vieillards, attendu que la degenerescence de l'organisme se presente encore a 
la medecine comme le rocher de Sisyphe. 
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Le corps medical est alerte sur ces points et se questionne sur la conception 
traditionnelle de son art qui, au demeurant, a encore ses tenants : le maintien 
de la vie a tout prix. Celui-ci s'est presente comme l'objectif fondamental de 
la medecine depuis l'aurore de la civilisation, quand la mort fauchait fort a tous 
les ages. II suscite maintenant les interrogations de nombreux medecins eux-
memes. A titre d' exemple, l'eventuelle legalisation de l'euthanasie passive dans 
les cas desesperes souleve deja des &bats moins passionnes que naguere, et on 
ose parler du droit a la mort. Le concept de la qualite de vie interesse de plus 
en plus de chercheurs gerontologues, dans des equipes oil se rencontrent, a cote 
des biologistes et des cliniciens, des psychiatres et des psychologues. Puisqu'il 
y a moins d'enfants malades a soigner, les geriatres prennent le pas sur les pedia-
tres et aux medecins proprement dits s'associent de plus en plus de techniciens 
de la sante, avertis des besoins specifiques des personnes Agees. En meme temps, 
on redecouvre que la satisfaction de ces besoins ne depend pas de soins cliniques 
et peuvent s'administrer dans les foyers ou dans le milieu habituel des personnes 
A la fin de leur vie. 

Ces preoccupations du corps medical sont aussi celles de l'ensemble de la 
societe et se refletent dans les preparations des politiques a venir des ministeres 
de la Sante. 

Avec le temps augmentent les connaissances qui engendrent les techniques 
d'intervention dans la cure des maladies. Certaines de ces techniques mettent 
en cause la pharmacologie. Un cloisonnement entre les specialites a eta sans 
doute a l'origine de la proliferation de medicaments a action specifique dont 
font usage plus que quiconque les personnes agees. Cet usage intensif peut en 
conduire graduellement certains vers une forme de pharmacomanie. En plus 
d'avoir des effets incertains et meme quelquefois pervers, l'abus de medicament 
onereux a des consequences economiques nefastes sur les budgets de la societe. 
C'est la un autre domaine dans lequel le monde de la sante partage son expertise 
avec les services publics charges d'elaborer des politiques de subvention compa-
tibles avec les finances publiques. 

II est certain enfin que tant le preventif que le curatif concourent a la survie 
et a la qualite de la vie aux ages avances. Si les effets du preventif sont moins 
facilement demontrables et quantifiables que ceux du curatif, par contre leur 
cout est moindre. Pour le mieux-etre de tous, it apparait judicieux de promouvoir 
la prevention, meme si les resultats ne se feront sentir qu'a long terme. 

L'economie 

Tout phenomene social a des aspects economiques. Le vieillissement de la 
population a donc lui aussi les siens. L'un d'eux est le reamenagement de la 
production et de la consommation, du fait que les poids relatifs du segment des 
producteurs et de celui des consommateurs vont changer. 
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Dans une societe oil la production des biens et des services est organisee en 
corps constitues de métiers et de professions, pour la majorite, les signes de la 
vieillesse coincident avec la cessation institutionnalisee de l'emploi : la retraite. 

Depuis longtemps Pare& du travail n'a pas pour consequence inevitable la 
privation de revenu puisque precisement, avec l'instauration de la retraite s'etait 
pose le probleme de faire survivre des personnes ne recevant plus de remunera-
tion. Sous une forme plus ou moins pure, a l'epargne individuelle d'antan, 
generatrice de disparites inacceptables parmi les mis en marge du marche du 
travail, s'est substituee la formule de la repartition instantanee mieux connue 
sous le vocable de la formule : «Pay as you go». Cette formule, louable dans 
ses intentions, demande a tout moment aux remuneres de subvenir aux besoins 
essentiels des retraites. Elle a ete adopt& dans des temps oil n'etait pas envisage 
le gonflement du nombre des «ayant droit». Or, l'accroissement de ceux-ci 
engendre la reduction de la proportion des salaries sur les epaules desquels 
retombe l'entretien des retraites. Meme avec la sophistication d'une economie 
de pays developpe, dans laquelle interviennent les jeux complexes de la capita-
lisation, on est sceptique sur la possibilite de garder fonctionnelle la formule. 
A tout le moins la satisfaction des besoins de ceux qui ne gagnent plus, par ceux 
qui sont remuneres, ne se fera pas sans une meticuleuse et profonde reorgani-
sation des politiques. 

Cherchant de l'aide, l'Etat pense a inciter a l'epargne-retraite surtout les jeunes 
generations, en leur offrant des avantages fiscaux immediats. II encourage les 
regimes prives d'assurance-retraite et tente de maintenir des acquis comme la 
pension de securite de la vieillesse et l'allocation du supplement de revenu garanti 
pour les plus necessiteux. 

Le monde feminin a ete longtemps desavantage, attendu que les femmes ne 
participaient que moderement au marche du travail remunere. Pendant long-
temps, seuls les pays les plus socialement avances (le Canada en fait partie), qui 
avaient organise leurs finances en consequence, offraient aux veuves une partie 
de la pension de leur conjoint defunt. Les Canadiennes ages sont cependant 
loin de la richesse puisqu'elles representent la plus grande partie des personnes 
qui vivent sous le seuil de pauvrete. Si cette situation, au demeurant penible, 
n'est pas plus tragique, cela vient de ce que les besoins des femmes diminuent 
avec l'Age. Quant aux generations qui a l'avenir entreront dans le troisieme age, 
un plus grand nombre d'entre elks auront cotise a des plans de retraite. En bref, 
sous ce seul aspect de l'economie que represente la subvention aux besoins des 
anciens travailleurs, on constate que le vieillissement presente des obstacles 
difficilement surmontables a la poursuite inchangee des pratiques actuelles -
des changements seront inevitables. 

Heureusement, si la situation demographique a venir augure mal, tout n'a 
pas ete dit en matiere d' augmentation de la productivite. Celle-ci devrait venir 
en aide en partie a une societe qui n'abandonnera les avantages acquis qu'apres 
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epuisement de toutes ses energies. Si repousser inconditionnellement l' age a la 
retraite est improbable puisque le geste serait pergu comme un recul social, par 
contre une flexibilite de Page du retrait de la population active se presente comme 
une formule gagnante et s' installe déjà comme une politique acceptable. Correc-
tement reglementee, la retraite progressive conserve le merite de reduire quelque 
peu le nombre des sans emploi et du meme coup d'accroitre celui des travailleurs, 
avec avantages pour les deux categories. De plus, au benefice de l'individu, elle 
introduit une periode de transition sous forme de travail a temps partiel. Le 
passage graduel a l' inactivite a pour effet secondaire heureux d' eviter un certain 
nombre de traumatismes causes par la rupture brutale avec le monde du travail. 
Ceux-ci se traduisent frequemment par des troubles psychologiques et physio-
logiques plus ou moins graves. 

La famille 

Les annees de vieillesse sont dans nos societes modernes souvent vecues dans 
la solitude et l' isolement par des personnes que la deterioration de leurs facultes 
physiques et mentales rend insecures. L'aieul, dans les anciennes societes, etait 
en regle generale visite, respecte, ecoute, choye, venere et craint. Il faut dire qu'ils 
etaient rares, ceux qui atteignaient le grand age et en connaissaient la sagesse. 
Soit dit sans cynisme, l'acces facile aux ages avances a banalise l'ancetre auquel 
on ne reconnait plus autant la valeur de l' experience de la vie. Les inconvenients 
de ses problemes physiques et psychologiques l'emportent sur l' interet de son 
savoir et de son experience, d'autant que ses descendants sont peu nombreux 
pour preter aide et assistance a ses infirmites. De plus, dans un contexte de vie 
materielle plus facile, beaucoup repoussent le plus tard possible une cohabitation 
souvent difficile avec leurs enfants ou d'autres membres de la famille, jaloux 
qu'ils sont d'une independance que leur a appris leur vie d'adulte. Dans ce 
contexte, it est de bonne politique de faciliter la vie autonome des personnes 
agees en mettant a profit le progres technique, entre autres dans le domaine des 
soins de la personne et celui des deplacements. En matiere de logement, des 
ensembles residentiels concus en fonction de differents degres d'autonomie, 
assortis de l'encadrement medical approprie et de services essentiels, se multi-
plient. Des politiques d'encouragement aux promoteurs auraient sans doute des 
resultats benefiques, tant pour les utilisateurs que pour la societe tout entiere. 

Education, loisir, culture 

La prise de conscience par les personnes agees de la possibilite d'un isolement 
aussi rapide qu'insidieux en a déjà incite plusieurs a des activites de groupe de 
type culturel. De mieux en mieux equipees intellectuellement, les personnes agees 
trouveront a l'avenir dans la retraite le temps d'entreprendre ou de completer 
des etudes, de faire valoir des points de vue politiques et d'organiser des activites 
sociales trop coflteuses en temps pour ceux qui sont au coeur de l'activite de la vie 
adulte. Les gouvernements, au prix de politiques peu coOteuses, disposent IA 
d'une main-d'oeuvre collaboratrice, bienveillante, A la productivite insoupgonnee. 
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C'est grace a ces formes diverses d'activites que la retraite ne sera plus, dans 
l'esprit de la societe, associee a Poisivete, l'inutilite, la consommation sterile 
et autres idees negatives, pejoratives et minorantes. C'est inconsciemment en 
raison du concept de l'homme-machine des XVIlle et XIXe siecles qu'a ete creee 
la retraite qui n'existait pas dans les societes anciennes. Sur le modele du repos 
apres l'effort, mais grandie a l'echelle de la duree d'une vie, la retraite a constitue 
cette phase finale inactive que justifiera de moins en moins une existence humaine 
qui a change de rythme. Les generations engagees dans la vie active aujourd'hui 
savent déjà qu'elles devront se recycler plusieurs fois pour jouer les roles sans 
cesse crees par le progres, tandis que disparaissent ceux qu'elles ont tenus pendant 
un temps. Pour cela elles seront sans doute pretes, dans ces changements de role 
en chaine, A en jouer de nouveaux s'ils sont congus a leur mesure, et ainsi a vivre 
pleinement jusqu'a ce que leurs forces les abandonnent, comme c'etait la regle 
autrefois. 





Annexes 





Tableau Al. Estimations et projections du nombre (en milliers) de personnes Ogees 
de 65 ans et plus et de leur proportion (en %) dans Ia population totale, 

grandes regions du monde, 1950-2025 

Regions 1950 1970 1990 2010 2025 

Population Agee de 65 ans et plus 2  

Monde 128 300 199 600 328 100 525 900 824 900 

Regions plus developpeesi 63 300 100 700 146 000 193 800 257 200 

Regions moins developpees i  64 000 98 000 183 900 330 100 572 OCO 

Afrique 7 100 11 200 19 300 36 800 65 600 
Amerique latine 5 500 I I 100 21 500 38 400 65 100 

Amerique du Nord 13 500 21 700 34 500 40 500 66 100 

Asie 55 100 84 000 155 600 279 800 471 600 

Europe 34 100 52 400 66 800 82 500 103 600 

Oceanic 900 1 400 2 400 3 400 5 300 

URSS 11 000 18 000 27 700 39 600 52 100 

Proportion dans la population totale 

Monde 5,1 5,4 6,2 7,3 9,7 

Regions plus developpees i  7,6 9,6 12,1 14,8 19,0 

Regions moins developpees i  3,8 3,7 4,5 5,6 8,0 

Afrique 3,2 3,1 3,0 3,2 4,1 

Amerique latine 3,3 3,9 4,8 6,1 8,6 

Amerique du Nord 8,1 9,6 12,5 13,6 19,9 
Asie 4,0 4,0 5,0 6,6 9,6 
Europe 8,7 11,4 13,4 16,0 20,1 

Oceanic 7,5 7,3 9,0 10,2 13,9 
URSS 6,1 7,4 9,6 12,1 14,8 

1  Les regions moins developpees sont constituees dc l'Afrique, de ('Amerique latine, des pays 
d'Asie dc l'est et du sud autres quc lc Japon, la Melanesie ct Ia Micronesic-Polynesia; Ics regions 
plus developpees sont formecs dc ('Amerique du Nord, du Japon, dc ('Europe, dc l'URSS, de 
I'Australic et dc Ia Nouvelle-Zelandc. 

2  Les nombres de personnes ogees ont etc obtcnus en multipliant Ic nombrc total d'habitants de 
chaque region par la proportion des 65 ans ct plus mile quc publiec dans : United Nations, World 
Population Prospects 1990. New York, 1991. (Department of International Economic and Social 
Affairs, Population Studies No. 120). Dans Ic cas des projections, c'est Ia variantc moycnnc qui 
a etc choisie. 

Sources : United Nations, World Population Prospects 1990, New York, 1991 (Population studies 
No. 120) et Statistique Canada, Division de la demographic, Section des projections 
demographiques. 
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Tableau A2. Evolution numerique de la population du Canada de 65 ans et plus, 
1951-2036 (en milliers) 

Annees 65-69 ans 70-74 ans 75-79 ans 80-84 ans 85 ans et plus 

1951 433,5 315,1 188,4 96,8 52,5 
1961 487,1 402,2 274,2 146,8 80,8 
1971 620,0 457,4 325,5 204,2 137,4 
1981 844,3 633,4 432,7 256,8 193,8 
1991 1073,2 821,9 614,8 376,8 283,4 
2001 1129,6 1 006,8 822,7 537,7 473,7 
2011 1 491,4 1 109,3 884,1 675,1 701,1 
2021 2100,3 1 722,9 1 173,9 752,4 828,0 
2031 2 329,3 2 136,1 1648,8 1 162,6 1031,0 
2036 2051,0 2120,2 1 837,8 1294,5 1261,8 

Sources : Statistique Canada, 1951-1991: Rccenscmcnts du Canada. Dc 2001 A 2036, projection 
choisic par l'autcur (voir texts). 

Tableau A3. Proportion des personnes agees de 65 ans et plus dans la population 
totale (%) et evolution des rapports de dependance dernographique, 

Canada, 1881-2036 

Annees 
Proportion, 
personnes 

Rees 

Rapport de 
dependance, 

personnes agees I 

Rapport de 
dependance, 

jeunes2  

Rapport de 
dependance 

totale 3  

1881 4,1 0,09 1,08 1,17 
1891 4,6 0,09 0,98 1,07 
1901 5,1 0,10 0,89 0,99 
1911 4,6 0,09 0,80 0,89 
1921 4,8 0,09 0,84 0,94 
1931 5,5 0,11 0,79 0,89 
1941 6,7 0,12 0,67 0,79 
1951 7,8 0,14 0,70 0,84 
1961 7,6 0,15 0,83 0,98 
1971 8,1 0,15 0,75 0,90 
1981 9,7 0,17 0,55 0,72 
1991 11,6 0,19 0,46 0,65 
2001 12,9 0,21 0,43 0,64 
2011 14,6 0,24 0,39 0,63 
2021 18,6 0,32 0,38 0,70 
2031 22,7 0,41 0,40 0,81 
2036 23,2 0,42 0,40 0,82 

I Rapport de la population Agee de 65 ans et plus sur celle Agee de 20 A 64 ans. 
2  Rapport de la population Agee de 0 A 19 ans sur celle Agee de 20 A 64 ans. 
3  Rapport de la population Agee de 0 A 19 ans ainsi que cello dc 65 ans ct plus sur cello Agee de 

20 A 64 ans. 

Sources : Calculs effeetues a party des donnees des rccenscments de la population, et de la projection 
de la population du Canada choisic. 
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Tableau A4. Distributions en pourcentage de la population canadienne selon les 
groupes d'age quinquennaux et le sexe, Canada 1881-2036 

Groupes d'age 1881 1921 1951 1991 2011 2036 

Hommes 

0-4 7,0 6,1 6,3 3,6 2,9 2,7 

5-9 6,6 6,0 5,1 3,6 3,0 2,8 

10-14 6,1 5,3 4,1 3,5 3,1 2,9 

15-19 5,6 4,6 3,8 3,5 3,4 2,9 

20-24 4,4 4,0 3,8 3,6 3,3 3,0 

25-29 4,4 4,0 3,9 4,3 3,3 3,0 

30-34 2,9 3,9 3,7 4,5 3,3 3,1 

35-39 2,9 3,9 3,6 4,2 3,4 3,2 

40-44 2,2 2,9 3,2 3,8 3,4 3,4 

45-49 2,2 2,9 2,8 3,0 3,9 3,2 

50-54 1,5 2,0 2,4 2,4 3,8 3,2 

55-59 1,5 2,0 2,1 2,2 3,3 3,0 

60-64 1,2 1,4 1,9 2,1 2,9 2,8 

65-69 0,9 1,0 1,6 1,8 2,1 2,6 

70 et plus 1,3 1,4 2,3 3,0 4,0 7,0 

Femmes 

0-4 6,8 6,0 6,0 3,4 2,8 2,5 

5-9 6,4 5,9 4,9 3,4 2,8 2,6 

10-14 5,8 5,2 4,0 3,4 3,0 2,7 

15-19 5,6 4,6 3,8 3,3 3,2 2,8 

20-24 4,5 4,0 3,9 3,6 3,1 2,8 

25-29 4,5 4,0 4,1 4,4 3,2 2,9 

30-34 2,9 3,4 3,8 4,6 3,2 2,9 

35-39 2,9 3,4 3,5 4,2 3,2 3,1 

40-44 2,1 2,5 3,0 3,8 3,4 3,2 

45-49 2,1 2,5 2,5 3,0 3,9 3,1 

50-54 1,4 1,7 2,3 2,4 3,9 3,1 

55-59 1,4 1,7 2,0 2,3 3,5 3,0 

60-64 1,1 1,3 1,7 2,2 3,1 2,9 

65-69 0,8 0,9 1,5 2,1 2,4 2,9 

70 et plus 1,2 1,4 2,4 4,7 6,1 10,7 

Sources : Statistique Canada. De 1881-1991: Recensements du Canada. Dc 2001 a 2036: Projection 
choisie, voir texte. 
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Tableau A5. Accroissement annuel moyen du nombre de personnes figees de 
chaque sexe par periodes quinquennales, Canada, 1951-2036 

Periodes quinquennales Hommes Femmes 

1951-1956 14,2 17,3 
1956-1961 10,4 19,1 
1961-1966 8,5 21,2 
1966-1971 13,0 27,9 
1971-1976 18,7 32,9 
1976-1981 27,1 44,6 
1981-1986 24,5 42,8 
1986-1991 39,4 55,1 
1991-1996 35,5 51,7 
1996-2001 29,5 43,4 
2001-2006 28,7 42,0 
2006-2011 47,0 60,4 
2011-2016 73,3 91,5 
2016-2021 76,8 101,7 
2021-2026 82,2 112,6 
2026-2031 59,9 91,4 
2031-2036 14,4 37,4 

Source: Calculs de l'auteur a partir des donnecs du tableau A3. 

Tableau A6. Esperances de vie masculines et feminines a divers ages, 
Canada, 1951-1986 

Ann& 

Esperances dc vie 

A la naissance A 65 ans A 75 ans A 85 ans 

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommcs Fcmmcs Hommes Femmes 

1951 66,3 70,8 13,3 15,0 7,9 8,7 4,3 4,6 

1956 67,6 72,9 13,4 15,6 8,0 9,1 4,3 5,0 

1961 68,3 74,1 13,5 16,1 8,2 9,5 4,5 4,9 

1966 68,7 75,1 13,6 16,7 8,4 9,9 4,8 5,2 

1971 69,3 76,3 13,7 17,5 8,5 10,6 4,7 5,7 

1976 70,1 77,4 14,0 18,0 8,6 11,0 4,7 5,8 

1981 71,8 78,9 14,6 18,9 9,0 11,7 5,1 6,5 

1986 73,0 79,7 14,9 19,1 9,1 11,9 5,1 6,4 

Source : Statistique Canada: D Nagnur, Longevite et ables de mortalite chronologiques (abregees) 
1921-1981, n° 89-506 au catalogue. 
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Tableau A7. Effectifs des survivants de la table de mortalite a differents ages 
et a differentes dates, Canada 1891-1986 

Age 
1891 1921 1951 1986 

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommcs Femmes Hommes Femmes 

0 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 

1 83 490 85 644 90 884 92 730 95 794 96 643 99 142 99 322 

5 75 189 77 266 88 162 90 268 95 003 95 986 98 950 99 164 

10 73 112 75 178 86 831 89 086 94 544 95 665 98 847 99 081 

15 71 907 73 678 85 925 88 229 94 158 95 408 98 687 98 986 

20 70 096 71 751 84 640 87 051 93 513 95 040 98 186 98 792 

25 67 559 69 311 83 075 85 436 92 652 94 580 97 521 98 590 

30 65 034 66 744 81 469 83 682 91 842 94 055 96 895 98 372 
35 62 409 64 089 79 947 81 790 90 915 93 379 96 239 98 087 
40 59 517 61 301 78 122 79 561 89 749 92 420 95 468 97 681 

45 56 148 58 389 75 953 77 214 87 978 91 035 94 336 96 995 

50 52 183 55 234 73 215 74 405 85 191 88 977 92 514 95 864 

55 47 401 51 409 69 663 70 726 80 867 86 116 89 460 94 067 

60 41 628 46 536 64 397 65 980 74 560 81 884 84 572 91 354 

65 34 607 40 107 57 603 59 640 65 876 75 584 77 281 87 288 

70 26 347 31 966 48 282 50 388 55 109 66 667 66 908 81 231 
75 17 450 22 276 35 883 38 418 41 930 54 045 53 397 72 302 

80 9 382 12 814 22 570 25 012 27 035 37 747 37 567 59 429 

85 3706 5 527 11 123 12 994 13 490 20 760 21 828 42 576 

90 889 1 466 3 624 4 508 4 454 7 933 9 490 24 033 

95 113 206 .. .. 2 796 9 548 

99 0 0 0 0 0 0 0 0 

Source : Statistique Canada: D. Nagnur, Longevite et tables den ortalite chronologiques (abregees) 
1921-1981, no 89-506 au catalogue. 

Tableau A8. Taux de mortalite par groupes d'age et sexe, Canada, 1989 (p. 1000) 

Groupes d'age Hommcs Fcmmcs Groupcs d'figc Hommcs Fcmmcs 

0 5,5 4,3 45-49 2,4 1,5 

1-4 0,3 0,2 50-54 4,0 2,3 
5-9 0,1 0,1 55-59 6,9 3,6 

10-14 0,2 0,1 60-64 11,5 5,8 

15-19 0,7 0,2 65-69 18,1 9,1 

20-24 0,8 0,3 70-74 28,4 14,6 

25-29 0,9 0,3 75-79 44,0 24,6 

30-34 0,9 0,4 80-84 70,1 42,1 

35-39 1,1 0,6 85-89 105,2 70,5 
40-44 1,5 0,9 90 177,0 138,8 

Sources : Statistique Canada, estimations de la population et Centre canadicn d'information sur 
la sante, document interne sur Ics aces. 
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Tableau All. Distributions en pourcentage, des &cis de personnes de 65 ans 
et plus selon le sexe et rage, Canada, 1951 et 1989 

Age 
1951 1989 

Hommes Femmes Hommes Femmes 

65 4,3 3,2 3,2 1,9 
66 3,9 3,0 3,5 2,1 
67 4,3 3,3 3,7 2,3 
68 4,5 3,3 3,7 2,3 
69 4,8 3,8 3,8 2,5 
70 4,7 4,2 3,7 2,4 
71 4,5 3,8 3,7 2,4 
72 4,8 4,0 4,0 2,8 
73 5,0 4,4 4,3 2,9 
74 4,9 4,4 4,4 3,3 
75 4,7 4,7 4,5 3,5 
76 5,0 4,5 4,5 3,5 
77 4,4 4,4 4,3 3,6 
78 4,5 4,5 4,3 3,8 
79 4,0 4,3 4,4 3,8 
80 3,9 4,3 4,3 4,0 
81 3,6 4,0 4,0 4,0 
82 3,2 3,9 3,9 4,0 
83 3,3 3,9 3,7 4,1 
84 3,1 3,8 3,4 4,0 
85 2,6 3,2 3,1 4,0 
86 2,4 3,2 2,9 3,8 
87 1,9 2,7 2,5 3,5 
88 1,7 2,1 2,3 3,6 
89 1,4 1,8 1,9 3,2 
90 1,3 1,7 1,6 3,1 
91 0,9 1,3 1,4 2,8 
92 0,7 1,1 1,1 2,4 
93 0,5 0,9 0,9 2,3 
94 0,4 0,7 0,7 1,8 
95 0,2 0,5 0,6 1,6 
96 0,2 0,4 0,4 1,2 
97 0,1 0,3 0,3 0,9 
98 0,1 0,2 0,3 0,8 
99 0,1 0,1 0,2 0,5 

100 0,1 0,2 0,4 1,2 

Total 100 100 100 100 

Sources: Calculs de l'auteur. Pour les deces de 1951: Sta istique de l'etat civil, 1951. Pour les aces 
de 1989, Centre canadien d information sur la sante, document interne. 
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Tableau Al2. Nombres annuels de migrants internationaux (en milliers), 
Canada, 1900-1990 

Annee Immigrants Emigrants Ann& Immigrants Emigrants 

1900 42 .. 1946 72 38 
1901 56 .. 1947 64 _ 
1902 89 _ 1948 125 _ 
1903 139 .. 1949 95 — 
1904 131 1950 74 _ 
1905 141 _ 1951 194 _ 
1906 212 74 1952 165 _ 
1907 272 .. 1953 154 37 
1908 143 _ 1954 110 _ 
1909 174 .. 1955 165 _ 
1910 287 _ 1956 282 — 
1911 331 .. 1957 125 _ 
1912 376 .. 1958 106 76 
1913 400 .. 1959 107 _ 
1914 151 .. 1960 104 _ 
1915 37 .. 1961 72 _ 
1916 56 109 1962 75 _ 
1917 73 .. 1963 93 56 
1918 42 .. 1964 113 _ 
1919 108 .. 1965 147 _ 
1920 139 .. 1966 195 _ 
1921 92 .. 1967 223 _ 
1922 64 .. 1968 184 85 
1923 134 .. 1969 162 _ 
1924 124 .. 1970 148 _ 
1925 85 .. 1971 122 _ 
1926 136 97 1972 122 _ 
1927 159 .. 1973 104 70 
1928 167 .. 1974 218 _ 
1929 165 .. 1975 188 _ 
1930 105 .. 1976 150 _ 
1931 28 .. 1977 115 _ 
1932 21 .. 1978 86 56 
1933 14 .. 1979 113 _ 
1934 12 .. 1980 143 _ 
1935 11 .. 1981 128 — 
1936 11 24 1982 121 49 
1937 15 .. 1983 89 50 
1938 17 .. 1984 88 47 
1939 17 .. 1985 84 47 
1940 11 .. 1986 99 49 
1941 9 .. 1987 152 44 
1942 8 .. 1988 162 35 
1943 9 1989 192 39 
1944 13 .. 1990 214 _ 
1945 23 — 

Source : Annuaires du Canada n° 11-402 au catalogue. 
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Tableau A13. Statut de mobilite de la population Agee de 5 ans et plus 
et de 65 ans et plus (en pourcentage) 

Statut Population de 
5 ans et plus 

Population de 
65 ans et plus 

N'ayant pas &menage 56,3 78,3 

Ayant &menage dans : 
- la meme municipalite 24,2 12,7 
- la meme province 13,5 6,5 
- une autre province 4,0 1,4 
- hors du pays 2,0 1,1 

Total 100,0 100,0 

Source : Calculs effectues A partir des donnecs du recensement 1986. Statistique Canada, Regions 
urbaines et rurales, Canada, provinces et territoires (Partie I), n° 94-129 au catalogue. 

Tableau A14. Proportions de gens ayant &menage, &menage sans migrer 
et migre entre 1981 et 1986, selon leur age en 1986 1  

troupes 
d'age 

Ayant Ay 
&menage 

sans migrer 
Ayant migre Ayant 

&menage 

15-19 19,4 16,6 36,0 
20-24 30,0 28,7 58,7 
25-29 41,9 33,3 75,2 
30-34 35,1 28,1 63,2 
35-39 26,5 21,6 48,1 
40-44 21,5 16,5 38,0 
45-49 17,7 13,2 30,9 
50-54 15,6 11,1 26,7 
55-59 14,0 10,6 24,6 
60-64 13,0 10,5 23,5 
65-69 12,8 10,3 23,1 
70-74 12,3 9,2 21,5 
75-79 12,0 7,8 19,8 
80-84 13,6 6,9 20,5 
85 + 11,5 7,5 19,0 

I  Exclut les pensionnaires d'institutions. 

Source : Statistique Canada, compilations a partir des microdonnees A grande diffusion sur les 
ménages et les logements, recensement de 1986, Statistique Canada. 
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Tableau A16. Nombres et pourcentages par etat matrimonial des personnes agees 
selon le sexe et le groupe d'age, Canada, 1991 

Groupes d' age 

65-69 ans 70-74 ans 75-79 ans 80-84 ans 
85 ans et 

plus 

Hommes 

Celibataire 	Nbres 33 930 23 470 17 290 10 180 7 510 

% 6,9 6,5 6,8 7,3 8,7 

Marie 	Nbres 409 415 290 215 191 145 94 280 43 890 

go 83,1 80,8 75,7 67,3 50,9 

Veuf 	Nbres 30 620 35 175 38 630 33 320 33 870 

% 6,2 9,8 15,3 23,8 39,2 

Divorce 	Nbres 18 530 10 095 5 465 2 355 1 035 

go 3,8 2,8 2,2 1,7 1,2 

Total 	Nbres 492 495 358 955 252 530 140 135 86 305 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Femmes 

Celibataire 	Nbres 35 385 32 225 30 380 22 615 20 555 

% 6,1 7,0 8,4 9,6 10,4 

Mari& 	Nbres 356 135 227 860 127 955 52 360 19 685 

% 61,3 49,2 35,3 22,1 10,0 

Veuve 	Nbres 161 990 187 900 195 970 158 350 155 175 
% 27,9 40,6 54,1 66,9 78,8 

Divorcée 	Nbres 27 160 14 960 7 945 3 330 1 620 
% 4,7 3,2 2,2 1,4 0,8 

Total 	Nbres 580 670 462 945 362 250 236 655 197 035 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

I  Comprend les personncs separecs ou vivant cn union librc. 
Source : Statistiquc Canada, Rcccnscmcnt du Canada de 1991, Age, sexe e tat matrimonial, 

no 93 -310 au catalogue. 
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Tableau A17. Taux d'activitel des personnes de 50 ans et plus, selon le sexe 
et le groupe d'age, Canada, 1951-1986 

1951 2  1961 1971 2,3  1981 1986 

Hornmes 

50-54 ans ... ... 89,0 91,0 90,1 

55-59 ans 89,6 81,9* 85,4 83,6 81,8 

60-M ans 81,4 ... 72,9 68,1 60,4 

65-69 ans 60,1 47,6 37,0 25,6 22,8 

70-74 ans ... ... 20,4 13,7 13,1 

75-79 ans ... ... 12,4 9,1 9,8 

80-84 ans ... ... 8,2 6,1 5,8 

85 ans et plus ... ... 5,0 3,1 3,1 

65 ans et plus 38,6 28,4 23,6 16,3 13,7 

Femmes 

50-54 ans ... ... 43,4 53,0 57,8 

55-59 ans 16,3 24,4* 38,8 41,6 43,8 

60-64 ans 12,4 ... 30,5 29,1 27,7 

65-69 ans 8,5 12,0 13,2 9,3 7,9 

70-74 ans ... ... 6,4 5,2 3,6 

75-79 ans ... ... 5,0 3,1 2,4 

80-84 ans ... ... 3,5 2,2 1,7 

85 ans et plus ... ... 3,3 1,9 1,5 

65 ans et plus 5,1 6,7 8,3 5,4 4,2 

• 55-64 ans. 
I  Dc 1951 a 1971, la definition d'activite etait Ins& sur la situation pendant la scmainc precedant 

le recensement ct incluait les pensionnaires dans la categoric des inactifs (c'est-à-dire au denomi-
natcur). Depuis 1981, des changcmcnts mincurs ont ete introduits mais la principals raison de 
la discontinuite est ('exclusion des pensionnaires d' institutions. Dans cate etude, pour assurer 
une comparaison approximative, les pensionnaires d'institutions ont etc ajoutes au denominateur 
des taux. 

2  Ne comprend pas le Yukon et les Territoires du Nord-Oucst. 
3  Exclut les travaillcuses agricoles ayant travaille moins dc 20 hcurcs sans remuneration dans une 

ferme ou une entreprise familiale. 

Source : Compilations effectuecs a partir du « Fichicr de microdonnecs a grandc diffusion sur les 
particuliers» du recensement de 1986. 
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Tableau A18. Revenu total moyen des gens ages de 50 ans et plus selon le sexe, 
le groupe d'ilge et la source de revenu, Canada, 19851 

Sources de revcnu 

Revenu 
Age Revenu 

total 

d'emploi 
ou de 
travail 

autonomc 

Revenu de 
placements 

Rentes 
publiqucs2  

Rentcs 
privecs 3  

Autres4  

Hommcs 

50-54 	$ 29 882 26 502 1 622 85 369 1 305 

% 100,0 88,7 5,4 0,2 1,2 4,4 

55-59 	$ 27 702 23 000 2 031 172 1 125 1 374 

% 100,0 83,0 7,3 0,6 4,1 5,0 

60-64 	$ 24 159 16 056 2 722 510 2 968 1 904 

% 100,0 66,5 11,3 2,1 12,3 7,9 

65-69 	$ 19 965 5 479 3 296 5 589 4 010 1 590 

% 100,0 27,4 16,5 28,0 20,1 8,0 

70-74 	$ 16 865 1 844 3 825 7 066 3 392 738 

% 100,0 10,9 22,7 41,9 20,1 4,4 

75-79 	$ 14 830 1 283 3 802 6 534 2 578 632 

% 100,0 8,7 25,6 44,1 17,4 4,3 

80-84 	$ 12 815 625 3 713 6 030 1 822 625 

% 100,0 4,9 29,0 47,1 14,2 4,9 

85 + 	$ 12 295 611 3 775 5 730 1 518 661 

% 100,0 5,0 30,7 46,6 12,3 5,4 

65 + 	$ 17 114 2 976 3 605 6 246 3 255 1 033 

% 100,0 17,4 21,1 36,5 19,0 6,0 
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Tableau A18. Revenu total moyen des Bens ages de 50 ans et plus selon le sexe, 
le groupe d'age et Ia source de revenu, Canada, 1985 1  - fin 

Age 

Sources de revenu 

Rcvcnu 
total 

cmp
Revcnu  

loi 
ou dc 
tr  avail 

autonomc 

Revenu dc 
placements 

Rentcs 
publiqucs2  

Rcntcs 
privecs 3  

Autres4  

Femmes 

50-54 	$ 11 095 8 730 1 291 155 134 786 

% 100,0 78,7 11,6 1,4 1,2 7,1 

55-59 	$ 9 732 6 627 1677 261 357 810 

oh 100,0 68,1 17,2 2,7 3,7 8,3 

60-64 	$ 9 077 4 331 2 186 733 719 1 108 

oh 100,0 47,7 24,1 8,1 7,9 12,2 

65-69 	$ 10 465 1 230 2 575 4 539 1 176 944 
0/ 100,0 11,8 24,6 43,4 11,2 9,0 

70-74 	$ 11 030 379 2 936 5 996 1 183 536 

% 100,0 3,4 26,6 54,4 10,7 4,9 

75-79 	$ 10 928 270 2 940 6 071 1 063 583 

oh 100,0 2,5 26,9 55,6 9,7 • 	5,3 

80-84 	$ 11 012 199 3 128 6 126 895 664 

oh 100,0 1,8 28,4 55,6 8,1 6,0 

85 + 	$ 10 683 190 2 708 6 268 696 822 

oh 100,0 1,8 25,3 58,7 6,5 7,7 

65 + 	$ 10 789 625 2 817 5 532 1 095 720 

% 100,0 5,8 26,1 51,3 10,1 6,7 

I  Exclut les pensionnaires d'institutions. 
2  Pension de securite de Ia vicillesse, supplement de revenu garanti ct prcstations du Regime de 

pensions du Canada et du Regime des rentes du Quebec. 
3  Prestations d'un regime de rctraitc prive et rentcs d'un REER vcnu a &Hance, d'unc compagnie 

d'assurance, etc. 
4  Comprcnd les transfcrts recus des administrations (prcstat ions d'assurance-ch8mage, par exemplc) 

et divers autres revcnus (pension alimentairc ou indemnites de cessation d'cmploi, par exemple). 

Source: Compilations effectuees a partir du « Fichier de microdonnees a grandc diffusion sur les 
particuliers du recensement » de 1986. 
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Tableau A19. Distributions en pourcentage du revenu total des gens de 50 ans 
et plus selon rage et la tranche de revenu, Canada, 1985 

Tranche 
de revenu 

(en milliers de $) 

Groupes d'age 

50-59 ans 60-64 ans 65-69 ans 70-79 ans 
80 ans et 

plus 

Hornmes 

Moins de 5 9,9 12,3 5,9 2,2 2,1 

5-10 8,5 12,0 23,0 39,1 59,3 

10-15 8,8 12,8 22,4 25,9 20,7 

15-20 8,9 11,3 15,0 11,9 6,0 

20-25 11,0 12,1 9,8 6,8 3,5 

25-30 11,5 10,5 7,1 4,5 2,1 

30-35 10,5 8,1 4,6 2,6 1,7 

35+ 30,9 20,9 12,2 7,0 4,5 

Femmes 

Moins de 5 44,4 46,2 23,2 10,0 4,0 

5-10 15,9 21,7 44,6 57,0 67,5 

10-15 11,2 10,8 14,3 17,3 15,4 

15-20 9,8 7,5 7,0 6,6 5,4 

20-25 7,0 5,1 4,0 3,3 2,6 

25-30 4,3 3,1 2,6 1,7 1,5 

30-35 2,9 2,0 1,3 1,3 0,9 

35+ 4,6 3,5 3,0 2,7 2,6 

Source : Compilations a partir du « Fichier de microdonnees a grande diffusion sur les particuliers», 
recensement dc 1986. 
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Tableau A20. Proportions des survivants selon rage, le sexe et l'etat de sante, 
Canada, 1986 

Age 

Hommes Femmes 

Tous etats Sans 
incapacite Tous etats Sans 

incapacite 

0 100,0 96,8 100,0 99,3 

5 99,0 93,8 99,2 95,2 

10 98,8 91,9 99,1 94,0 

15 98,7 93,3 99,0 94,0 

20 98,2 93,5 98,8 94,0 

25 97,5 92,1 98,6 93,6 

30 96,9 90,0 98,4 92,1 

35 96,2 87,9 98,1 90,2 

40 95,4 86,5 97,7 88,3 

45 94,3 83,8 97,0 85,5 

50 92,5 77,7 95,8 82,0 

55 89,4 70,7 94,0 75,4 

60 84,6 62,1 91,3 67,7 

65 77,3 51,2 87,3 61,5 

70 66,9 40,3 81,2 52,9 

75 53,4 30,1 72,3 39,1 

80 37,5 18,9 59,4 24,3 

85 21,8 8,1 42,6 11,4 

90 9,4 2,1 23,8 3,3 

95 2,8 0,3 9,5 0,5 

100 0,3 0,0 1,2 0,0 

Source: Wilkins, Russel et Owen B. Adams «L'esperance dc vie en sante au Canada en 086». 
Dans Jean-Marie Robinc, Madeleine Blanchet ct John Ed Dowd Ed., Esperance de sante, 
Paris Editions INSERM, Collection Analyse ct prospective, 1992. 
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• En 2036, it est pet; probable que les 
personnes Ogees representent 
moins de  23% de  la population 
canadienne et une pe ► sonne sur 
deux aura plus de 42 ans. 

• Pres de trois personnes Ogees sur 
qualm ne l'etaient pas dix ans plus tot. 

• Contrairement d beaucoup de pays 
europeens, le Canada rural est plus 
jole» que le Canada urbain. 

• De nos fours un bomtne dge stir dix est 
veuf  -  une femme Ogee sur deux est mute 

• De 1951 a 1991 le nombre des mums a augmente 
de 235%  -  celui des reefs de 40%. 

• Dans 36% des menages dune settle pe ► sonne celle-ci a 
plus de 65 ans. 

• Pour celles qui, ionic leu• rug it oat pas t;te sur le marche 
du travail, leur6'e annive ► saire se marque par trite 
augmentation de revenu. 
Sexes Mods, a 65 ans, des dix -sepi (tunics que les Canadiens 
rirront encore en moyenne,  la  ntoitie semi marquees dune 
quekonque incapacite. 
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