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Synthèse et principaux points du
rapport

« Un carnet de voyage a pays qe nos irons tos habiter n jor : la vieillesse », Lare Adler
(La voyagese de nit, Éditions Grasset, Paris, 2020).

L’évoltion démographiqe de nos poplations vers n grand âge vient qestionner le rapport
des politiqes pbliqes avec le phénomène de vieillissement. Or, la notion de vieillissement
ne pet être pensée sans son rapport à la société : le senior n’a pas le même âge selon les
discors des instittions ni selon les époqes, de l’antiqité ou son statt est valorisé à l’ane
d nombre rédit de pls de 60 ans, à l’époqe actelle caractérisée par des politiqes
sectorisées et le poids des générations isses d baby-boom qi sohaitent demerer parties
prenantes des décisions les concernant. Ainsi la qestion de l’âge est-elle ne qestion de
perspectives, qi par ler diversité, entraînent différentes représentations de la vieillesse
faisant ajord’hi de celle-ci ne réalité plrielle.

La qestion d vieillissement est n enje majer de politiqes pbliqes et ne ne cesse de
gagner en importance dans les débats pblics. Por atant, la cltre demere fortement
absente des débats et des politiqes pbliqes sr le vieillissement alors même qe les
stéréotypes et préjgés sr le vieillissement sont sovent véhiclés, voire amplifiés, par les
acters cltrels.

Or le besoin est criant, s’agissant tant d rôle de la cltre en terme de socialisation et
d’évoltion d regard por les personnes concernées, qe d lien intergénérationnel mis à mal
dans nos sociétés compartimentées et q’il s’agit de reconstrire. A l’inverse des dérives de
« l’âgisme » solignées par le rapport il s’agit de repenser la capacité d’initiatives des individs
et à tirer profit de lers compétences et expériences, por ex-mêmes comme por la société
tote entière. C’est n enje majer et accessible : hors des dispositifs nationax conçs en
priorité por faire face ax enjex de la dépendance, de nombrex exemples de terrain
témoignent d’avancées concrètes à l’initiative d’acters locax qi constitent atant de
sorces d’inspiration.

C’est en prenant appi sr ces paramètres qe ce rapport très docmenté s’inscrit dans ne
démarche de remise en perspective et de déconstrction des poncifs et clichés por s’orienter
vers de novelles pistes créatives concernant le lien entre la cltre et le vieillissement de nos
poplations.

Ainsi, le sjet de l’âge est-il abordé sos dex axes principax:

 Comment faire évoler le regard de la poplation sr le sjet d vieillissement et qel
rôle ont les acters cltrels por ltter contre les discriminations liées à l’âge ?

 Comment favoriser le partage cltrel intergénérationnel grâce à des politiqes
cltrelles fondées sr les droits cltrels ? Comment s’inspirer des initiatives
développées à l’étranger sr ces enjex encore pe traités dans les politiqes cltrelles
nationales ?



1 – État des lieux et questionnements : le vieillissement, une notion et des réalités en évolution

Por mesrer l’importance de la qestion de l’âge, on citera le rapport :

 Le regard qu’on porte sur le vieillissement n’est pas linéaire dans le temps et dans
l’espace, il varie en fonction de l’organisation socio-économiqe et cltrelle d’ne
société et d rôle social et politiqe accordé ax personnes âgées.

 La génération de baby-boomers française née entre jin 1944 et 1973 s’est interrogée
sr n modèle de société et le rapport a travail en s’engageant notamment dans la vie
politiqe, économiqe et associative et en revendiquant l’idée que les personnes
vieillissantes devaient être co-constructrices des politiques publiques les concernant.

 Plsiers tornants sont amorcés en Erope dans la façon dont le monde envisage de
construire une société pour tous les âges avec notamment la réinvention d’ne
politiqe de la vieillesse en France dans les années 1960, pis son instittionnalisation
dans les années 1980 et enfin sa transposition à l’échelle eropéenne avec le Plan
Madrid de 2002.

 Dans les sociétés contemporaines, la tendance est à la disqualification de la vieillesse
et à la dégradation des représentations des personnes âgées, perçes comme intiles
dans n monde dicté par la performance, la rapidité et la prodctivité. Le regard porté
sr les personnes vieillissantes par des stéréotypes discriminatoires est qalifié
d’âgisme.

 Les recherches scientifiques récentes en matière de neurosciences révèlent
l’importance de la pratique culturelle dans la préservation des fonctions cognitives
chez les personnes âgées. Ainsi, ne meillere prise en compte des personnes
vieillissantes dans les politiqes cltrelles constite n levier pissant de prévention
des risqes liés a vieillissement.

2 – Vieillissement et secteur culturel : où sont les seniors ?

Le rapport se concentre sr trois axes d’observation : la fréqentation des liex cltrels, les
évoltions des pratiqes cltrelles et l’emploi d’acters cltrels.

Un qestionnaire adressé a résea CHEC concernant les pratiqes cltrelles des pblics
senior montre à la fois ler place réelle et le manqe d’identification par ne grande part (75%)
des strctres cltrelles. A l’inverse 85% des strctres développent ne offre spécifiqe
por les jenes en sivant l’objectif de renovellement des pblics. Qand selement 7% des
strctres citent ne volonté de renforcer le lien intergénérationnel.

 Contrairement ax idées reçes, les pratiqes nmériqes se démocratisent chez les
seniors qi sont de pls en pls nombrex àmaîtriser les otils nmériqes o à solliciter
des formations spécifiqes.

 Les seniors sont présents dans ne grande partie des emplois cltrels (artistes
plasticiens, artisans métiers d’art, jornalistes, tradcters/interprètes, archivage et
conservations, professers d’art). A noter par exemple qe 50% des professionnels de
l’adiovisel ont pls de 40 ans.

 Les emplois cltrels connaissent d’importantes mtations strctrelles – non salariat,
ato-entreprenariat, valorisation de novelles pratiqes notamment nmériqes -
appelant à n renforcement de la protection des seniors par les politiqes pbliqes.

 Âgisme et sexisme forment ne combinaison dévastatrice à titre d’exemple dans le
champ de l’adiovisel ou moins de 7% des rôles féminins des films prodits et tornés
en France sont confiés à des femmes de pls de 50 ans (alors q’elles représentent 22%
de la poplation française).



 Qel qe soit l’environnement, l’artiste impose son temps de création : n temps long.
Les artistes se qestionnent donc sr le temps qi passe et l’impact sr ler pratiqe
artistiqe en affirmant qe la barrière des 50 ans impose sovent n passage de la
création artistiqe à l’enseignement. Le caractère mltiforme des activités artistiqes
appelle donc à repenser la notion de parcors et demiex en accompagner la fragilité.

3 – Propositions à enrichir : et si les acteurs culturels travaillaient à changer le regard sur le
vieillissement pour redynamiser les liens intergénérationnels ?

A partir des démonstrations précédentes, le rapport insiste sr le rôle spécifiqe des acters
cltrels por transformer le regard posé sr le vieillissement et adapter les politiqes
pbliqes en faver dmaintien d’n lien intergénérationnel.



SYNTHESE DES PROPOSITIONS DU GROUPE 1

ESPACE PUBLIC

 Encourager une conception plus ouverte et adaptable des lieux culturels grâce à des
pratiques culturelles basées sur le « aller vers » et sur les projets intergénérationnels.
Ceci passe par ne valorisation des processs de création dans l’espace pblic (por
combattre les difficltés liées à la mobilité) mais assi par la mise en place de projets
dans des strctres spécialisées (EHPAD) por ltter contre l’isolement.

 Développer une politique architecturale volontariste d’adaptation au vieillissement de
la population en remettant l’usager au cœur de la démarche : réinvention de l’habitat
et de l’espace pblic, conjgaison de l’espace intime et la création d’n espace collectif,
synthétiser la ville écolo et la ville silver (accès ax éqipements cltrels, ltte contre
l’isolement, les relations intergénérationnelles).

LE BIEN VIEILLIR

 Exiger des politiqes pbliqes sr le vieillissement qu’elles prennent en compte les
besoins de l’esprit tout autant que ceux du corps. Certains exemples pionniers existent
à l’échelle territoriales comme les Villes Amies des Aînés (VADA) mais manqent d’être
transposées à l’échelle nationale.

 Lancer une campagne nationale, portée par le Ministère de la Culture, de sensibilisation
ax problématiqes d grand âge et sr l’importance des activités et pratiqes
cltrelles intergénérationnelles por bien vieillir.

 Prescription des activités culturelles sur ordonnance par les médecins sos l’égide de
la « santé cltrelle » et conditionner les sbventions d’État et des conseils régionax
ax EHPAD à la mise en place d’activités cltrelles por les résidents.

CREATION

 Inclure une clause de bonification intergénérationnelle aux subventions et appels à
projet : ne discrimination positive por l’emploi et/o la représentation de personnes
âgées porrait concerner l’ensemble des dispositifs de sotien à l’activité cltrelle.

 Promotion de la diversité au sein des ensembles artistiques, et construction d’un
imaginaire plus valorisant pour les aînés (à travers n renovellement des récits et des
formats dans le champ de la cltre). Cela comprend également l’action sr les
stéréotypes « âgistes » et sexistes en promovant des femmes à des instances de
governance et en valorisant l’engagement des acters cltrels contre l’âgisme.

 Encourager la fabrication d’œuvres communes, processs associant artistes et citoyens
de tos les âges.

 Donner plus de visibilité à de nouvelles formes de production et d’accompagnement
artistique et d’initiatives citoyennes qui décloisonnent les regards et prennent la forme
de projets inclsifs, collectifs, intergénérationnels et co-constrits (ex : Les Noveax
Commanditaires).



EMPLOI

 Encourager la diversification des activités et de la temporalité dans les parcours
d’artistes et repenser le modèle sccès/échec et activité/chômage en valorisant par
exemple les artistes-enseignants.

 Favoriser l’emploi des seniors en valorisant l’expérience des individs.

FORMATION

 Intégrer une dimension intergénérationnelle à l’Éducation artistique et culturelle (EAC),
imaginant des parcors de formation spécifiqes por revaloriser certains métiers d
grand âge.

 Opérer une mission de recensement des initiatives culturelles intergénérationnelles
avant d’en élaborer les prolongements, sos forme de sotien o d’accompagnement
en faisant par exemple d PassCltre n otil de développement de liens
intergénérationnels.

TRANSMISSION

 Renforcer la politique de capitalisation et d’archivage du spectacle vivant pour faire
dialoguer les mémoires, inciter à la transmission et témoigner de l’évoltion des regards
sr les qestions de vieillissement. Il s’agit de considérer la personne âgée comme ne
ressorce de transmission : s’appyer sr l’expérience, les savoirs et les pratiqes
cltrelles des anciens par ne approche inclsive et le faire devenir ne mission de
politiqe pbliqe.

 Création d’un observatoire culturel intergénérationnel au sein du Ministère de la
Culture et explorer de novelles modalités de transmission intergénérationnelle dans
les liex de formation (ttorat individel entre artiste senior et étdiant artiste).

 Faire du bénévolat culturel intergénérationnel un cadre d’action à double sens : donner
d temps por faciliter l’accès des personnes âgées à la cltre et encorager les
personnes âgées à transmettre ler cltre ax pls jenes.

 Penser des tiers-lieux comme des refuges climatiques et des espaces de transmission
culturelle intergénérationnelle.


