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Le projet “Villes-amies des
aînés au Québec”
Mario Paris *, Suzanne Garon **, Marie Beaulieu **
* Ph.D student, Université de Sherbrooke, Gérontologie, Centre de

recherche sur le vieillissement

** Ph.D, Université de Sherbrooke, Gérontologie, Centre de recherche sur le
vieillissement

Depuis plusieurs années, de nombreuses initia-
tives visent à modifier l’environnement, bâti et
social, afin que les aînés soient activement impli-
qués dans la société, pleinement valorisés dans
l’espace public et adéquatement soutenus par des
infrastructures et des services rattachés à leurs
besoins (Alley/Liebig/Pynoos/Banerjee/Choi,
2007). Ainsi, des projets comme Livable com-
munity, Elder-Friendly communities ou Com-
munity partnerships for older adults sont autant
d’initiatives visant à améliorer la qualité de vie
des aînés à partir de l’adaptation de l’environne-
ment à leurs besoins particuliers.

Dans un numéro spécial de la revue Generations, les propos édito-
riaux de Mary Johnson sont affirmatifs : « In a real way, efforts for
aging-friendly communities are in their infancy » (Johnson, 2009, p.
4). Pourtant, à peine deux ans plus tard, il est difficile de ne pas
prendre en compte l’approche écologique dans la mise en œuvre de
nouvelles politiques publiques sur le vieillissement. Cet essor est dû,
entre autres, au Guide mondial des villes-amies des aînés (Oms,
2007) de l’Organisation mondiale de la santé (Oms), qui met l’accent
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autant sur les environnements bâtis que sociaux. Résultat d’un par-
cours débutant en juin 2005 lors du 18e Congrès mondial de l’Asso-
ciation Internationale de gérontologie et de gériatrie à Rio de Janeiro
au Brésil, la consultation mondiale auprès de trente-trois villes en
2006 a permis d’identifier les caractéristiques d’une ville accueillante
pour les aînés.

La ville de Sherbrooke, au Québec, faisait partie des trente-trois
villes initialement consultées pour élaborer le programme Villes
amies des aînés (VADA) de l’OMS. En avril 2008, le gouvernement du
Québec annonce la mise en place du projet-pilote quinquennal appe-
lé « VADA au Québec », ci-après VADA-QC (Garon, Beaulieu, & Veil,
2008). En tout, VADA-QC est implantée dans sept milieux distincts, soit
cinq municipalités, un arrondissement d’une grande ville et une
municipalité régionale de comté (soit un regroupement de 22 petites
municipalités sur un très vaste territoire). S’inscrivant dans une
démarche évaluative de logique de programme, telle que pratiquée
depuis la fin des années quatre-vingt-dix dans le monde anglo-saxon
(Chen, 2005), l’ensemble des projets-pilotes comporte sept étapes : a)
mandater un responsable administratif et politique pour le projet ; b)
mettre en place un comité de pilotage intersectoriel ; c) réaliser un
diagnostic du milieu ; d) rédiger un plan d’action ; e) mettre en œuvre
des projets associés au plan d’action ; f) évaluer la démarche d’im-
plantation et des effets ; et g) transférer les connaissances. Fort des
acquis de VADA-QC, le gouvernement, par l’entremise du Secrétariat
aux aînés, a proposé de nouvelles mesures incitatives pour étendre
les initiatives VADA (1) à l’ensemble des municipalités. À ce jour, 316
municipalités québécoises ont amorcé une démarche VADA, soit le
tiers des municipalités au Québec. Le succès de VADA-QC n’est pas
étranger au fait que le concept de “vieillissement actif” soit devenu
un élément phare du développement des politiques publiques en
faveur du vieillissement au Québec (2).

Afin de bien saisir la portée de l’initiative québécoise en matière
d’adaptation de l’environnement aux besoins des aînés, et plus spé-
cifiquement au “vieillissement actif”, il faut certes en faire une lectu-
re adéquate. À titre d’exemple, l’analyse de Rochman et Tremblay
(2010) qui impute à la municipalité la seule responsabilité de la mise
en œuvre de VADA-QC nous paraît insuffisante. Une pareille lecture
suggère que VADA-QC constitue une version modifiée de l’approche
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étatique descendante, où les liens sociopolitiques sont toujours hié-
rarchiques, centralisés, autoritaires et coercitifs. Pourtant, la finalité
de VADA-QC, qui s’inscrit directement dans l’esprit de l’initiative de
l’OMS (2007), est tout autre. Elle vise à développer une approche plu-
raliste, participative et horizontale des politiques publiques
(Paquet/Wilson, 2011). En effet, la démarche de VADA-QC instaure une
approche ascendante et participative, communément nommée bot-
tom-up, impliquant les aînés, ainsi que les organisations leur étant
adressées, dans les étapes primordiales des projets-pilotes
(Garon/Beaulieu/Veil/Paris/Bigonnesse, 2011). En plus d’une
approche ascendante et participative, VADA-QC développe, promeut
et soutient notamment un empowerment communautaire (Ninacs,
2008), et plus particulièrement, un développement des communautés
(Bourque/Comeau/Favreau/Fréchette, 2007). En d’autres mots, les
aptitudes et les qualités des aînés sont non seulement mises à contri-
bution, mais elles sont aussi reconnues socialement. Par le fait
même, VADA-QC vise à rendre l’environnement social plus accessible,
respectable et viable pour les aînés (Garon et al., 2008) tout en les
incluant dans l’espace social.

À la lumière des spécificités de VADA -QC, il est pertinent de s’in-
terroger sur la nature du concept de “vieillissement actif”, étant
donné qu’il constitue la base même de l’initiative de l’OMS (2007) :
« Une ville-amie des aînés encourage le vieillissement actif en opti-
misant la santé, la participation et la sécurité des citoyens âgés, pour
améliorer leur qualité de vie » (p. 1). Cette définition de VADA s’appuie
clairement sur le cadre d’orientation de Vieillir en restant actif publié
cinq ans plus tôt par l’OMS (2002). Ce rapprochement entre le concept
de “vieillissement actif” et VADA constitue les propos de notre article.
Plus particulièrement, nous faisons un court survol des significations
et des usages conceptuels du vieillissement actif au cœur du projet
VADA-QC.

1. Vieillir en restant actif
Les sources du “vieillissement actif” sont multiples. D’abord, il

est reconnu que le concept puise dans les fondements de la théorie
de l’activité (Walker, 2002). Celle-ci reconnaît l’importance de l’activi-
té dans le processus du bien vieillir. Prenant assise sur les travaux
menés au début des années cinquante par Robert Havighurst et Ruth
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Albrecht, la théorie de l’activité repose sur le postulat suivant : l’acti-
vité contribue à la satisfaction de la vie chez les gens. Ainsi, l’estime
de soi des personnes dépend de leur engagement dans des activités
personnelles et sociales, de leur participation active à la vie sociale,
de leur capacité à maintenir ou à trouver des rôles sociaux significa-
tifs. Cette façon d’aborder la période avancée de la vie constitue un
jalon dans la connaissance du vieillissement, voire de l’emprise de la
pratique gérontologique sur le processus du vieillissement (Katz,
2000). Le principal reproche adressé à la théorie de l’activité réside
dans son manque d’acuité empirique (Lemon/Bengtson,/Peterson,
1972). Par la suite, plusieurs travaux de recherche, lient le vieillisse-
ment actif à la théorie du vieillissement réussi (Rowe & Kahn, 1999),
ce qui va entraîner certains imbroglios dans la compréhension géné-
rale du concept. Sans revenir sur ses détails, l’étude de la Fondation
MacArthur a établi que le vieillissement réussi est en grande partie le
résultat de saines habitudes de vie, d’un maintien des capacités
cognitives et physiques et d’un engagement actif dans la vie sociale.
Si le vieillissement actif ne nie pas ces éléments, il les traduit à partir
d’une implication non seulement de l’individu mais aussi du social.
Tout comme la théorie de l’activité, celle du vieillissement réussi n’est
pas sans écueil. En effet, elle présente une vue normalisée et idéali-
sée du processus du vieillissement, ce qui en diminue sa portée holis-
tique par l’exclusion des parcours particuliers tels ceux des per-
sonnes touchées par des handicaps physiques ou mentaux. Enfin,
corollaire de l’association des théories de l’activité et du “vieillisse-
ment actif”, celui-ci est parfois présenté comme un synonyme de
vieillissement productif. Cette fois, la principale critique se réfère aux
exigences de l’économie de marché, dont plusieurs dénoncent l’utili-
sation restrictive, par les gouvernements, à l’employabilité. Dans ce
cas, “vieillir en restant actif” se limite aux capacités productives des
aînés, notamment à travers le bénévolat et le travail après la retraite,
ce qui a pour effet de réduire la contribution sociale des aînés à une
implication active dans la vie socioéconomique des milieux. Ces trois
façons d’aborder le vieillissement actif partagent un point de vue, soit
l’explication du vieillissement uniquement à partir de l’individu. Cette
disposition se situe dans un paradigme particulier, à savoir celui de
l’individualisme méthodologique, où « [...] tout phénomène social
résulte de la combinaison d’actions, de croyances ou d’attitudes indi-
viduelles » (Boudon, 1999, p. 277). Une telle conception du vieillisse-

94

Les politiques sociales
1 & 2 / 2012

Le viellissement-02/04:-  2/04/12  21:04  Page 94

©
 S

er
vi

ce
  s

oc
ia

l d
an

s 
le

 M
on

de
 | 

T
él

éc
ha

rg
é 

le
 1

6/
04

/2
02

1 
su

r 
w

w
w

.c
ai

rn
.in

fo
 (

IP
: 7

0.
80

.1
45

.1
48

)©
 S

ervice  social dans le M
onde | T

éléchargé le 16/04/2021 sur w
w

w
.cairn.info (IP

: 70.80.145.148)



ment actif entraîne de facto l’impossibilité d’envisager le vieillisse-
ment de manière holistique.

La démarche de l’OMS, comportant elle-même des limites, tente
d’éviter un certain enfermement individualiste. Le concept « vieillir en
restant actif » de l’OMS, se développe au cours des années 1990 (Wal-
ker, 2002). Initialement, les bienfaits de l’activité physique sur la
santé, présentés sous l’appellation vieillir en santé (OMS, 1993), inci-
tent l’OMS à promouvoir le « vieillissement actif ». Lors de l’Année
internationale des personnes âgées en 1999 organisée par l’ONU,
l’OMS fait un premier pas avec un document intitulé “Restons actifs
pour bien vieillir”. Le concept, mal défini, est reformulé quelques
années plus tard, en 2002, lors de la Deuxième assemblée mondiale
sur le vieillissement à Madrid. Cette fois l’OMS développe un cadre
d’orientation sur le concept du “vieillissement actif” (OMS, 2002). Ce
cadre d’orientation, voire de référence, permet non seulement d’ap-
précier le concept d’une manière beaucoup plus élargie, mais offre
aussi toute une série de facteurs rattachés au vieillissement actif, sui-
vie de mesures d’action. Le concept prend alors le sens qu’on lui
accorde le plus couramment aujourd’hui, à savoir un « [...] processus
consistant à optimiser les possibilités de bonne santé, de participa-
tion et de sécurité afin d’accroître la qualité de la vie pendant la
vieillesse » (OMS, 2002, p.12). On y retrouve les trois principales
dimensions, que l’on peut aussi déterminer comme étant les trois
socles du vieillissement actif : la santé, la participation et la sécurité.

Tout d’abord, compte tenu du mandat de l’OMS, il n’est pas éton-
nant de retrouver la santé comme l’une des dimensions du « vieillis-
sement actif ». La proposition de départ consiste à reconnaître que
les individus vivent mieux et plus longtemps lorsqu’ils sont en bonne
santé, c’est-à-dire quand les maladies chroniques et le déclin fonc-
tionnel sont minimisés. De fait, être en bonne santé amène l’accrois-
sement de l’autonomie et du bien-être personnel, limitant ainsi les
besoins en matière de soins médicaux ou de traitements pharmaceu-
tiques. Ce n’est cependant pas seulement la considération individua-
liste qui importe ici. La position de l’OMS met en avant l’importance
de développer et d’assurer des services sociosanitaires adéquats
abordables et accessibles. Autrement dit, le “vieillissement actif ” se
présente comme un droit individuel, soit celui d’être membre à part
entière de la société.
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Ensuite, l’OMS cible la dimension de la participation, soit les
besoins et les droits des aînés à participer aux sphères sociale, éco-
nomique, culturelle et spirituelle de la vie. Ce faisant, les aînés peu-
vent continuer à participer à des activités qui portent un sens à leurs
yeux, ainsi qu’un sens pour la société, permettant ainsi une meilleu-
re inclusion sociale.

Enfin, l’OMS met en valeur la dimension de sécurité par le soutien
et la protection des personnes vieillissantes vulnérables. La dignité
des aînés ne peut être assurée qu’à partir du moment où les besoins
de sécurité sociale, financière et physique sont satisfaits. À cet égard,
la dimension de sécurité devient un préalable à la mise en application
des autres dimensions du “vieillissement actif”. Par cette démonstra-
tion, nous comprenons que le cadre d’orientation de l’OMS va au delà
de ses trois dimensions (santé, participation et sécurité) afin d’y inclu-
re, a priori, les droits des aînés tels que définis dans les Principes des
Nations Unies pour les personnes âgées. Au risque de nous répéter,
ce cadre d’orientation sur le vieillissement actif constitue la pierre
d’angle conceptuelle pour l’implantation et la mise en œuvre d’une
ville-amie des aînés.

2. Ville-amie des aînés au Québec
L’importance du concept de “vieillissement actif” au sein de VADA-

QC ne peut s’appréhender qu’à travers ses différents cadres métho-
dologiques. Tout d’abord, le vieillissement actif se fixe à partir d’un
cadre écologique mettant en valeur l’interaction entre l’individu et
son milieu. Ce cadre « [...] place la personne au centre de son envi-
ronnement interpersonnel et lui juxtapose l’environnement supraper-
sonnel (s’apparentant au milieu de vie), l’environnement social (insti-
tutions et normes sociales) et l’environnement physique » (Cardinal,
Langlois, Gagné, & Tourigny, 2008, p. 17).

L’accent peut ainsi être mis sur différents objets puisque, passant
d’une perspective macrosociale (politiques publiques) à une perspec-
tive individuelle (comportements) en tenant en compte du milieu de
vie, il est possible de considérer les actions dans leur continuité.
VADA-QC s’intéresse plus particulièrement aux relations complexes
qui relient l’individu à son environnement tout en reconnaissant la
capacité des humains à agir sur les systèmes sociaux qui influencent
leurs conditions de vie (Garon & Veil, 2011).
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Un second cadre de référence se retrouve dans le développement
des communautés, soit un processus global par lequel les forces
vives d’une communauté locale se rassemblent pour travailler
ensemble à la réalisation d’un objectif commun. Ce cadre se fonde
entre autres sur les capacités des individus engagés dans le change-
ment d’une situation (Ninacs, 2008). VADA-QC convie d’abord les indi-
vidus à participer à la définition de leur communauté pour transfor-
mer par la suite le milieu. Ainsi, les aptitudes et les qualités des indi-
vidus, particulièrement celles des aînés, sont non seulement mises à
contribution, mais aussi reconnues par l’ensemble de la société. Dans
ces conditions, le territoire vécu devient un élément fondamental
dans VADA-QC en s’appuyant sur l’attachement identitaire des indivi-
dus afin de développer un sentiment d’appartenance significatif. Les
villes, les quartiers, les voisinages sont davantage que des environ-
nements bâtis, ils représentent de véritables ancrages identitaires.

Nous le voyons bien, VADA-QC transcende la définition de l’OMS
lorsqu’il est question de « vieillissement actif ». D’ailleurs, nous pen-
sons que la définition qu’en donne Alan Walker (2002) offre une
meilleure compréhension de l’utilisation du « vieillissement actif » au
sein de VADA au Québec. Cette définition se développe à travers sept
principes :
(1) Le vieillissement actif comprend toutes les activités significatives

pour le bien-être de l’individu, de sa famille, de la communauté ou
de la société et ne se restreint pas à l’employabilité et à la pro-
ductivité ;

2) Le vieillissement actif est avant tout un concept de prévention et,
par le fait même, englobe tous les groupes d’âge à travers le par-
cours de vie ;

3) Le vieillissement actif englobe tous les aînés, quelles que soient
leurs conditions, même ceux qui sont vulnérables et dépendants ;

4) Le maintien de la solidarité intergénérationnelle est un élément
important du vieillissement actif ;

5) Le vieillissement actif signifie à la fois les obligations et droits
sociaux attribués aux aînés ;

6) La stratégie du vieillissement actif englobe la participation et l’em-
powerment ;

7) Le vieillissement actif respecte les diversités nationales et cultu-
relles.
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Pour Walker (2002), le concept n’en reste cependant pas là. Il
conclut que ces sept principes posent l’obligation de déployer des
politiques publiques s’appuyant sur un partenariat entre les aînés
et la société. Le rôle de l’État, dans un tel contexte, consiste à
développer des initiatives sociales où les aînés se sentent sensibi-
lisés, engagés et reconnus par l’ensemble de la société. C’est
exactement dans ce sens que VADA-QC travaille, et cela, en attri-
buant une place privilégiée à la participation des aînés. D’ailleurs,
ce ne sont pas que les aînés qui sont interpellés dans VADA-QC,
mais l’ensemble des acteurs de la société civile, de l’administra-
tion municipale et du politique (Garon et al., 2011).

3. Conclusion
En conclusion, ce bref survol des significations et des usages

conceptuels du “vieillissement actif ” nous a permis d’expliquer la
position du projet VADA-QC. À l’instar de Walker (2002), nous croyons
que « vieillir en restant actif » ne peut être bénéfique à tout un cha-
cun que s’il dynamise le meilleur des individus, et cela, par l’entre-
mise de la société.

L’une des limites de la définition du “vieillissement actif ” de Wal-
ker (2002) est qu’il n’a pas encore passé le test de l’empirie ! La
recherche en cours de VADA-QC promet d’être un terrain intéressant
pour mieux mettre le concept à l’épreuve de la réalité. D’une part, les
sept milieux où est implanté VADA-QC constituent un échantillon
contrasté qui pourra montrer la réception et la traduction du concept
du « vieillissement actif » dans une diversité de contextes. D’autre
part, les résultats vont permettre de dégager des exemples concrets
de pratiques et de politiques rattachées au « vieillissement actif ».

Au bout du compte, il est à espérer que les principes théoriques
développés par Walker (2002) pourront être mis à l’épreuve dans le
projet de VADA-QC et, qui sait, peut-être sera-t-il possible d’affirmer ou
d’infirmer la proposition de Walker (2002), à savoir que le “vieillisse-
ment actif” est bon pour tous.

Notes
(1) Les initiatives sont maintenant appelées municipalités-amies des aînés

(MADA). La démarche entreprise dans le programme MADA est sensible-
ment le même que celle développée dans VADA. Pour les fins de cet
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article, nous avons choisi d’utiliser le VADA de façon générique pour
désigner à la fois les projets-pilotes VADA et les projets MADA.

(2) Nous dirions même au Canada, étant donné que, depuis 2007, ce sont
sept provinces – sur un total de 10 provinces et de 3 territoires – qui ont
entrepris un processus VADA inspiré de l’OMS (Plouffe, 2011).
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