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Introduction

Entre 2016 et 2020, un important programme de travail a été mené dans le cadre de 
l’Action COST (Coopération européenne en science et technologie) ROSEnet (Reducing 
Old-Age Social Exclusion) 1 pour fédérer la recherche européenne dédiée à l’exclusion 
sociale des personnes âgées et réorienter les débats politiques sur le sujet.

Impliquant 41 pays et plus de 135 membres, l’Action COST-ROSEnet a permis de finan-
cer, pendant quatre ans, la mise en réseau transnationale et collaborative de dif-
férentes communautés de recherche et d’innovation incluant chercheurs, acteurs 
politiques et citoyens. Des groupes de travail ont été mis en place pour étudier, dans 
plusieurs contextes nationaux et en diversifiant les échelles d’analyses, les cinq diffé-
rents domaines d’exclusion identifiés par le réseau. En cela, le programme promeut 
une recherche participative et collaborative qui ancre la recherche dans un projet 
socio-politique global : varier les cadres conceptuels et thématiques d’étude du phé-
nomène d’exclusion et mettre en regard diverses compréhensions, littératures et 
données empiriques doit permettre d’élaborer, de manière durable et en accord avec 
les différents contextes juridictionnels et régionaux, des politiques de lutte contre la 
marginalisation des personnes âgées en Europe.

1 Consulter les actions et les ressources documentaires et scientifiques sur : www.rosenetcost.com.

caracter compus Vidovićová, Mikulionienė, 
S., Rapolienė

http://www.rosenetcost.com
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Le programme s’est terminé par la publication d’un ouvrage collectif 2, rassem-
blant 77 auteurs travaillant dans les 27 États membres de l’Union européenne et le 
Royaume-Uni.

Cet ouvrage a quatre objectifs principaux :

 - croiser et compléter les connaissances sur l’exclusion sociale des personnes 
âgées ;

 - démontrer la nature relative de ce phénomène, en adoptant une démarche 
interdisciplinaire et transnationale ;

 - combiner modèles théoriques et ancrage empirique et dynamiser la recherche 
en la matière ;

 - renforcer les capacités de recherche dans le domaine de l’exclusion sociale 
et du vieillissement, en établissant des collaborations significatives entre des 
chercheurs débutants et des universitaires d’un pays à l’autre.

Cadre d’analyse

Dans la première section, le concept d’exclusion sociale est défini de la façon suivante :

« L’exclusion des personnes âgées implique l’enchevêtrement de facteurs de risque, de pro-
cessus et de conséquences à plusieurs niveaux. Sa complexité, son impact et sa prévalence 
sont amplifiés par les vulnérabilités des personnes âgées, les désavantages accumulés par 
certains groupes et les possibilités limitées de rompre avec l’exclusion. L’exclusion des per-
sonnes âgées entraîne des inégalités en matière de choix et de contrôle, de ressources et de 
relations, de pouvoir et de droits dans les domaines clés du voisinage et de la communauté ; 
des services, des commodités et de la mobilité ; des ressources matérielles et financières ; 
des relations sociales ; des aspects socioculturels de la société ; et de la participation 
civique. L’exclusion des personnes âgées concerne les États, les sociétés, les communautés 
et les individus. Par conséquent, et comme le souligne cette définition, l’exclusion sociale 
des personnes âgées est une construction du parcours de vie qui est influencée et façonnée 
par des facteurs individuels, collectifs et institutionnels rencontrés tout au long de la vie, et 
pas seulement spécifiques à la phase de la vieillesse » (Walsh, Scharf, Van Regenmortel 
et Wanka, 2021, pp. 11-12 – traduction libre).

L’exclusion au grand âge est ainsi appréhendée en tant que phénomène processuel et 
multidimensionnel, constituant un champ de recherche extrêmement vaste et com-
plexe, dont certaines lacunes ont été pointées par une partie de la communauté scien-
tifique, soucieuse de rassembler, croiser et confronter des connaissances jusque-là 
« fragmentées », incomplètes et « déconnectées » des politiques publiques (ibid., p. 6). 
Deux types de difficultés sont ainsi mis en lumière :

 - des difficultés d’ordre conceptuel (un concept trop large qui n’a pas d’applica-
tion politique et dont la définition est délicate ; un champ d’étude fragmenté se 
concentrant sur des domaines uniques d’exclusion ; pas d’analyse multi-niveaux) ;

2 Il est en accès libre sur : https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-030-51406-8.pdf.

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-030-51406-8.pdf
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 - et socio-politiques (méconnaissance des besoins des personnes âgées, dont les 
difficultés sont circonscrites aux champs de la santé et de la protection sociale ; 
climat sociétal âgiste ; approche politique incomplète du phénomène d’exclu-
sion qui, limité à ses manifestations économiques, ne prend pas en compte une 
population « sensible à des formes multiples et interconnectées de désavantages » 
(ibid, p. 5 – traduction libre).

Le choix méthodologique du programme a donc été de proposer une analyse qui 
déconstruise la multidimensionnalité de ce phénomène, en étudiant ses manifesta-
tions dans 5 domaines : économique, social, des services, des droits civiques et des 
communautés/espaces.

Cinq dimensions de l’exclusion au grand âge

L’exclusion économique
Les auteurs mettent en évidence la nécessité d’examiner l’exclusion économique au 
grand âge en tant que processus construit à « toutes les étapes de la vie » (Ogg et Myck, 
2021, p. 25), c’est-à-dire dans une perspective longitudinale et d’étude multidimension-
nelle des parcours de vie. Les trois recherches présentées illustrent ce positionnement 
méthodologique en portant un regard sur l’expérience subjective de l’exclusion ainsi 
que sur les facteurs de risque de privation matérielle et financière.

 - La première s’appuie sur les données de l’enquête Survey of Health, Ageing and 
Retirement in Europe (SHARE) pour fournir une étude comparatiste des priva-
tions matérielles chez les plus de 50 ans en Europe et de l’impact de différents 
facteurs de risques socio-démographiques sur le degré de ces privations en 
fonction du type de régime de protection sociale en place (Sumil-Laanemaa 
et al., 2021). Les travaux révèlent l’influence du type de régime de protection 
sociale sur le degré de privation matérielle chez les personnes âgées.

 - La deuxième recherche propose une analyse quantitative des conséquences 
psychosociales de la perte d’emploi chez les personnes âgées (Murdock, Filbig et 
Borges Neves, 2021) et montre que la durée du chômage est corrélée au degré de 
satisfaction de l’individu par rapport à sa vie (Satisfaction with Life Scale, SWLS).

 - La troisième consiste en une analyse qualitative des expériences vécues par 
des femmes âgées divorcées, séparées ou veuves en Turquie et en Serbie et 
des mécanismes d’adaptation qu’elles mettent en place pour compenser leurs 
faibles revenus (Barlin et al., 2021). Cette recherche met en exergue la forte 
influence d’un divorce précoce sur les revenus ultérieurs et l’importance cru-
ciale des revenus sociaux.
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L’exclusion des relations sociales
L’exclusion des relations sociales (entendues comme ressources, connexions et 
réseaux) est définie comme une « situation dans laquelle les personnes sont déconnec-
tées de relations intimes, de réseaux sociaux, de soutien social et/ou d’opportunités sociales 
de niveaux et de qualité adéquats pour participer à la société au sens large » (Burholt et 
Aartsen, 2021, p. 78 – traduction libre). Cette forme d’exclusion et l’expérience qu’en 
ont les personnes âgées dans différents contextes nationaux sont examinées au tra-
vers des recherches suivantes :

 - La première est une recherche comparative transnationale qui s’appuie sur 
deux études menées en Grande-Bretagne et en Belgique pour proposer une 
analyse comparée de l’expérience des personnes âgées vivant en zones rurales 
en matière d’exclusion des relations sociales (Van Regenmortel et al., 2021). 
Cette comparaison met en évidence, pour des contextes différents, les liens 
existants entre cette forme d’exclusion et d’autres domaines (notamment éco-
nomiques et matériels), soulignant la nécessité d’une approche multi-niveaux 
qui ne soit pas seulement axée sur des facteurs individuels d’exclusion.

 - La deuxième est une analyse multi-niveaux des facteurs de solitude et de ses 
différentes manifestations dans onze pays européens (Morgan et al., 2021). Les 
facteurs micro et macro ont été analysés sur deux vagues, à deux ans d’inter-
valle, démontrant leurs effets dans le temps et, conséquemment, la nécessité 
de poursuivre ces recherches en allongeant la période d’étude.

 - La dernière recherche s’intéresse à trois types de « relations sociales néga-
tives » et à leurs impacts dans différents pays : les relations conflictuelles, abu-
sives et discriminatoires. Elle donne des clés pour élaborer des politiques axées 
sur l’inclusion sociale en prenant en compte les interrelations entre différents 
mécanismes d’exclusion (Waldegrave et al., 2021).

L’exclusion des infrastructures de services
L’exclusion des services est appréhendée dans une approche intersectionnelle sous 
un angle macro et micro pour à la fois évaluer l’individualisation des risques mais 
également avoir une analyse fine, multidimensionnelle et multidisciplinaire des liens 
entre l’exclusion des personnes âgées des services et tels ou tels risques sociaux, 
sans basculer vers une homogénéisation de cette catégorie de population (Draulans et 
Lamura, 2021). Les travaux présentés dans cette section sont :

 - Une étude comparée menée dans deux zones de montagne, en France et en 
Italie (Cholat et Daconto, 2021). Dans ces zones reculées, les auteurs étu-
dient les mobilités « inversées » (les services se déplacent vers les usagers) 
et montrent comment elles peuvent favoriser l’inclusion des personnes âgées 
fragiles dans les zones de montagne.
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 - Une analyse de l’exclusion des personnes âgées des services de soins à domi-
cile dans des pays d’Europe centrale et orientale avec une attention particulière 
pour la Hongrie et la Russie (Széman, Golubeva et Patyán, 2021), mettant en 
évidence la prédominance d’un modèle familiariste reléguant aux familles et 
aux aidants informels la prise en charge des aînés.

 - Une étude portant sur l’exclusion des personnes âgées des services de santé 
numériques (de type télémédecine), ses principaux facteurs de risque (structu-
rels, environnementaux, socio-techniques et individuels) et ses conséquences 
en termes d’isolement social et de santé (Poli, Kostakis et Barbabella, 2021).

L’exclusion communautaire et spatiale
Les aspects communautaires et spatiaux de l’exclusion sociale renvoient à la « réduc-
tion involontaire de la participation à la vie locale et […] de la mobilité à l’extérieur et à 
l’ intérieur du domicile » (Tournier et Vidovićová, 2021, p. 185 – traduction libre). Les 
autrices rappellent brièvement comment le lieu de vie, en tant qu’il impacte le degré 
de participation à la vie sociale et sociétale, influe sur le risque d’exclusion ; ce faisant, 
elles reviennent sur la notion de « good place » et mobilisent le modèle théorique 
écologique du vieillissement pour insister sur la nécessité de prendre en compte les 
spécificités du grand âge afin d’adapter l’environnement aux besoins des personnes et 
assurer la continuité de leur participation à la vie locale.

 - La première recherche porte sur le triangle « ASE » (Ageing, Space and Exclusion), 
un modèle développé dans le but de théoriser les dimensions relationnelles du 
concept d’espace (appréhendé en termes de vécu, de conception et de percep-
tion). Les potentialités et limites de son application empirique sont explorées au 
travers de deux études de cas en Irlande et à Chypre (Drilling et al., 2021).

 - La deuxième porte sur des études de cas en Allemagne, Irlande et Pologne 
pour étudier l’interrelation entre l’exclusion à un âge avancé, le rapport des 
personnes âgées à leur environnement et deux types de transitions dans les 
parcours de vie : le deuil et la retraite (Urbaniak et al., 2021).

 - La troisième examine la situation démographique de trois pays européens 
(République tchèque, Allemagne et Pologne) et montre que les inégalités d’ac-
cès au soin dans les zones rurales peuvent être considérées comme une exclu-
sion sociale liée au lieu (Vidovićová et al., 2021).

L’exclusion civique et socioculturelle
L’exclusion civique et l’exclusion socioculturelle – entendues comme des limitations 
relatives à la participation à la vie civique et sociale – sont des aspects de l’exclusion 
au grand âge relativement délaissés par les sciences humaines et sociales, et qui 
demandent de s’emparer de ses dimensions symboliques et sociopolitiques à une 
échelle nationale et infranationale (Torres, 2021).
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 - La première recherche met en avant l’importance de considérer l’exclusion des 
personnes âgées au regard de l’« engagement civique » et invite la communauté 
scientifique à être particulièrement attentive vis-à-vis de quatre dimensions : la 
nature dynamique et multidimensionnelle de l’exclusion civique, son ancrage 
culturel et l’hétérogénéité de la population âgée (Serrat, Scharf et Villar, 2021).

 - La deuxième propose une analyse factorielle de la fréquence de participation 
des personnes âgées à trois différents types d’activités culturelles en Autriche : 
les activités relatives à une « culture d’appartement », une « culture de sortie » 
et une « culture identitaire » (Gallistl, 2021).

 - La dernière s’intéresse à la position civique et sociale des migrants âgés en 
Suède, au regard des droits au travail et à la protection sociale et argue que les 
principes d’égalité et de non-discrimination peuvent contribuer à lutter contre 
l’exclusion des personnes âgées immigrées (Lui Gallassi et Harrysson, 2021).

Des dimensions en interrelation :  
quels défis de politiques publiques ?

Étudier l’interrelation des situations d’exclusion  
et leur construction interdépendante
Après avoir été individuellement présentés, les cinq différents domaines d’exclusion 
sociale et la manière dont la recherche traite leurs interconnexions font l’objet de la 
septième section. Lena Dahlberg fournit une revue de littérature internationale sur le 
sujet, des principales interconnexions qui ont été identifiées et des lacunes qu’il reste 
à combler (notamment en termes d’analyses comparatistes et longitudinales). Elle 
insiste sur la nécessité d’une approche multidimensionnelle de l’exclusion au grand 
âge pour orienter de manière adéquate les politiques publiques et illustre son propos 
par les événements observés dans la crise de la Covid.

 - Une première étude s’intéresse aux personnes en institutions de soins de 
longue durée à l’aune des interrelations entre deux formes d’exclusion sociale, 
relatives aux relations d’une part, et à l’engagement civique et à la vie socio-
culturelle d’autre part. Elle met en avant l’impact de la rigidité du cadre insti-
tutionnel, notamment s’agissant des activités et des relations professionnels/
résidents, sur le sentiment d’exclusion (Villar et al., 2021).

 - Une deuxième étude mobilise les données longitudinales de l’enquête SHARE 
pour examiner les interrelations qu’entretiennent les domaines de l’exclusion 
économique et relationnelle et, plus précisément, l’effet dynamique de l’exclu-
sion matérielle sur la solitude (Myck, Waldegrave, et Dahlberg, 2021).

 - La troisième porte sur le concept de « décalage structurel » (Riley, Kahn et Foner, 
1994) et la manière dont il pourrait permettre de saisir les liens entre la mobilité 
des transports, le bien-être au grand âge et l’exclusion sociale au sens large. 
Appréhendés comme une « structure sociétale » conditionnant l’environnement 
des personnes âgées, les transports sont présentés ici comme un indicateur de 
l’exclusion sociale qui ne saurait se limiter à l’accès aux services (Siren, 2021).
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 - La dernière étude porte sur le sans-abrisme dans la littérature scientifique 
gérontologique et gériatrique. Dans le corpus étudié, le sans-abrisme est géné-
ralement associé aux dimensions relatives aux ressources financières, à la vie 
communautaire, aux services et à la mobilité. En revanche, l’exclusion liée au 
logement y est moins souvent examinée à l’aune de l’exclusion socioculturelle, 
civique ou relationnelle (Korkmaz-Yaylagul et Bas, 2021).

Des défis globaux en termes de politiques publiques

La huitième section porte sur les défis politiques liés à l’exclusion sociale des per-
sonnes âgées. Le contexte politique étant un bon indicateur de la place des personnes 
âgées et de leur perception au sein de la société, l’objet de cette section est de faire le 
point sur les modalités de problématisation publique de l’exclusion sociale au grand 
âge dans différents pays « en mettant en évidence les débats clés et les domaines dans 
lesquels nous devrions aller au-delà de la simple rhétorique » (Keating et Cheschire-
Allen, 2021, p. 354 – traduction libre). Cette section se compose de six chapitres 
présentant :

 - Une analyse des modalités d’intégration de la lutte contre l’exclusion sociale 
des personnes âgées au Programme de développement durable à l’horizon 2030 
adopté par les États membres des Nations Unies en 2015 (Conboy, 2021).

 - Une analyse du rôle crucial joué par les politiques de retraite dans la prévention 
de l’exclusion sociale des personnes âgées (Ogg, 2021).

 - Une recherche comparative des systèmes de retraite et des structures des ser-
vices sociaux en Russie et en Ukraine (Grigoryeva, Parfenova et Dmitrieva, 2021) 
démontrant l’impact différentiel des réformes de pensions sur les barrières 
structurelles qui contribuent à l’exclusion des personnes âgées (éducation, 
faibles revenus, inégal accès aux soins sociaux et de santé, etc.).

 - Une étude de cas conduite aux Pays-Bas et au Danemark mettant en exergue 
la façon dont l’architecture et les politiques d’aménagement urbain impactent 
l’intégration des résidents des maisons de retraite à la vie de la communauté 
locale (Andersen, Bilfeldt, Mahler et Sigbrand, 2021).

 - Une étude menée en Finlande et en Estonie se penchant sur les politiques 
publiques en matière de services numériques et sur la marge de manœuvre 
dont elles disposent pour parvenir à une véritable inclusion numérique  
des personnes âgées (Leppiman, Riivits-Arkonsuo et Pohjola, 2021).

 - Une analyse des droits sociaux proclamés lors du Sommet social pour des 
emplois et une croissance équitable de 2017, perçus comme un premier pas vers 
le déploiement d’une stratégie cohérente de lutte contre l’exclusion multidimen-
sionnelle des personnes âgées (Kucharczyk, 2021).
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En conclusion d’ouvrage

La manière dont les travaux présentés dans cet ouvrage se complètent et se répondent 
démontre la richesse des partenariats développés dans le COST-ROSEnet.

Le réseau COST-ROSEnet fait une préconisation fondamentale : les modalités d’étude 
de l’exclusion sociale au grand âge doivent être pensées pour saisir la nature multidi-
mensionnelle, interdépendante, relative, dynamique et cumulative de ce phénomène.

Les objectifs prioritaires pour la recherche et les politiques publiques sont de trois 
ordres :

1. adapter la recherche et les politiques publiques à la nature multidimensionnelle 
du phénomène,

2. visibiliser les désavantages accumulés et les groupes à risque et, enfin,
3. identifier les facteurs de risques à une plus large échelle pour réagir au mieux 

aux chocs multiniveaux.

Cela nécessite de prendre en compte des défis de différents ordres :

 - des défis méthodologiques : sans cesse réévaluer la pertinence des cadres 
conceptuels utilisés ; repenser les modes de collectes et d’exploitation des don-
nées (notamment dans le cadre d’études longitudinales et de cohortes) ; diver-
sifier les indicateurs mobilisés en recherche empirique pour saisir la manière 
dont s’influencent et se combinent différentes formes de désavantages ; identi-
fier les groupes et événements biographiques à risque dans une logique inter-
sectionnelle, c’est-à-dire qui ne cible pas seulement « des groupes spécifiques 
exposés au risque d’exclusion sociale, mais [qui examine aussi] les façons dont les 
individus et les groupes sont enclins à subir l’accumulation de désavantages au fil du 
temps », et ce, « en évaluant comment des facteurs tels que l’âge, le sexe, la race et 
l’origine ethnique, le statut socio-économique, l’orientation sexuelle, l’état de santé, 
la situation géographique et leurs combinaisons influencent l’exclusion sociale des 
personnes âgées » (Walsh, Scharf, Van Regenmortel et Wanka, 2021, pp. 446-
447 – traduction libre) ; viser une meilleure représentativité des différents sous-
groupes d’adultes vieillissants.

 - des défis politiques : profiter des avancées de la recherche pour adopter des 
politiques globales et cohérentes c’est-à-dire prenant en compte les différents 
domaines de désavantage dans une perspective des parcours de vie, et donnant 
une importance cruciale à la prévention et la lutte contre l’exclusion aux stades 
antérieurs de la vie et aux « groupes reconnus comme étant les plus exposés au 
risque d’exclusion sociale cumulée tout au long de la vie » (ibid., p. 447 – traduction 
libre) ; s’appuyer sur ces connaissances pour mieux anticiper les impacts multi-
formes et multiniveaux de chocs sociétaux (financiers, environnementaux, sani-
taires, etc.) sur la vie des personnes âgées, et en particulier celle des individus 
déjà marginalisés.
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L’action COST ROSEnet a fait un premier pas vers « le renforcement des capacités de 
recherche et la collaboration transnationale dans le domaine de l’exclusion sociale et du 
vieillissement » (ibid., p. 6 – traduction libre) ; cet ouvrage constitue un premier élément 
de réponse au défi multiforme de l’exclusion des aînés, et ses conclusions peuvent 
servir de base à l’élaboration d’un prochain programme de recherche.
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