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Résumé 

L’objectif de notre article est de montrer le rôle du bien vieillir désiré (BVD) dans la relation 

entre l’expérience du vieillissement et le comportement de consommation des personnes âgées 

en Côte d’Ivoire. Pour ce faire, deux études quantitatives ont été réalisées auprès de176 et 300 

personnes âgées. La première a servi à épurer les échelles de mesure, tandis que la seconde a 

permis de tester le modèle de recherche. Les personnes âgées ont été interrogées 

individuellement en face à face à leur domicile. Les entrevues ont duré en moyenne trente-cinq 

minutes.  L’analyse des résultats a fait ressortir globalement que le bien vieillir jouait un rôle 

modérateur et faible sur la relation entre l’expérience du vieillissement et le comportement de 

consommation chez les personnes âgées. En effet, ce sont le BVD Physique et le BVD social 

qui affectent la relation  alors que le BVD psychologique a un effet très faible. 

Mots clés : Bien vieillir ; expérience de vieillissement ; comportement du consommateur ; 

personnes âgées 

 

Abstract : 

The objective of our article is to show the role of desired aging well in the relationship between 

the experience of aging and the consumption behavior of elderly people in Côte d’Ivoire. To do 

this, two quantitative studies were carried out with 176 and 300 elderly people. The first was 

used to purify the measurement scales, while the second made it possible to test the research 

model. The elderly were interviewed individually face-to-face in their homes. Interviews lasted 

an average of thirty-five minutes. The analysis of the results showed overall that aging well 

played a moderating and weak role on the relationship between the experience of aging and 

consumption behavior among the elderly. In fact, it is the physical BVD and the social BVD 

that affect the relationship while the psychological BVD  has a very weak effect. 

Keywords : age well ; experience of aging ; consumer behavior ; elderly people. 
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Introduction 

Le vieillissement a été défini de plusieurs manières par de nombreux chercheurs. Par rapport à 

notre recherche, nous avons choisi de retenir la définition d’Austad (2024) qui nous informe 

que le vieillissement désigne l’ensemble des développements et changements, au cours du 

temps, des fonctions de l’organisme, pertes et gains, et la perception résultant de ces mutations. 

Ce processus peut avoir des répercussions sur les décisions d’achat. Son étude constitue donc 

un motif d’investigation, susceptible de se traduire par des implications managériales. 

 Ainsi, depuis une vingtaine d’années de nombreuses études portant sur le processus de 

vieillissement et le comportement d’achat sont apparus. Par exemple, Guiot (2006) ; dans son 

étude a proposé une liste de variables subjectives caractérisant le vieillissement et ayant un 

impact sur le comportement de consommation des personnes de plus de 60 ans. Ces variables 

sont la générativité et de l’âge subjectif.   Bien que ces recherches aient apporté des éléments 

de réponse au comportement de consommation en Occident, en Asie et en Afrique, les 

personnes âgées continuent de ne pas bénéficier d’offres adaptées à leurs besoins. Les 

entreprises ivoiriennes ne sont pas en marge de ce constat. Le faible niveau d’engagement des 

entreprises pour répondre aux besoins, constituent une préoccupation majeure des personnes 

âgées. 

La Cote d’ivoire n’est pas en reste dans ce processus de vieillissement de la population, puisque 

les personnes de 60 ans et plus constituaient 4.8% de la population générale en 2015 et ce 

pourcentage atteindra 10% en 2050, une proportion qui paraît plutôt faible au regard de celle 

attendue à l’échelle mondiale (soit 21,3% ; voir plus haut). En revanche, le nombre de personnes 

âgées de 60 ans et plus va presque quadrupler dans ce pays d’ici à 2050, pour passer de 990000 

en 2015 à plus de 4 millions en 2050 (ONU, 2017). 

Ces données montrent la dynamique du nombre de personnes âgées en Côte d’Ivoire et du coup, 

posent son impact sur l’organisation des systèmes sociaux. Ces personnes âgées constituent un 

groupe social qui nécessite d’être pris en compte par les entreprises à travers l’adaptation de 

leurs offres. Mais les critères actuels de segmentation du marché ne permettent pas de satisfaire 

au mieux les besoins de ces personnes âgées. D’ailleurs, différents acteurs et consultants en 

marketing (chevalier, 2003 ; Serrière, 2006 ; Stroud, 2007 ; Tréguer, 2007) soulignent la 

difficulté qu’ont les entreprises à s’adresser aux personnes âgées, en général, ou à adapter leur 

offre à cette partie de la population. Or, d’une part, la focalisation sur les besoins présents et 

futurs des clients est un élément qui participe à la définition même du marketing (Kotler et 
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Dubois, 1997) et d’autre part, les besoins en tant que source des motivations résultent en partie 

de l’anticipation de l’avenir par l’individu (Bandura, 1993). 

Face à ces enjeux économiques, il convient de s’interroger sur la manière dont le marketing 

peut adapter ses stratégies aux besoins générés par les personnes âgées. 

Malgré le grand nombre de travaux sur le sujet, la définition de ce concept reste vague (Martin, 

2003b). La difficulté de définir le phénomène de façon cohérente à favoriser l’émergence d’une 

multitude de théories qui tentent de cerner le bien vieillir et de comprendre les mécanismes à la 

base de son processus. Les théories ont été construites à partir des angles biologiques, cognitifs 

et psychosociologiques. Ce concept de bien vieillir, relativement nouveau, demeure peu 

investigué par la recherche en comportement du consommateur, alors qu’il pourrait constituer 

un facteur déterminant dans la consommation des seniors sur de nombreux marchés (santé, 

alimentation, cosmétiques, assurance, banque, logement, loisir, tourisme) Senges. E (2014). 

Aussi, Koffi (2021) à travers son étude portant sur l’identification des dimensions de 

l’expérience du vieillissement pouvant influencer le comportement de consommation des 

personnes âgées en Côte d’Ivoire, a pu formuler des hypothèses et proposer un modèle de 

recherche en ce sens. Au regard des limites des travaux de Koffi (2021), nous nous sommes 

interrogés sur la pertinence du rôle du bien vieillir dans la relation entre l’expérience du 

vieillissement sur le comportement de consommation des personnes âgées en Côte d’Ivoire. 

Cette problématique nous conduit à formuler la question de recherche suivante : Quel est le 

rôle du bien vieillir dans la relation entre l’expérience du vieillissement et le 

comportement de consommation des personnes âgées ? 

L’'objectif général de notre étude est de montrer le rôle du bien vieillir dans la relation entre 

l’expérience du vieillissement et le comportement de consommation des personnes âgées.  

L’intérêt de notre étude est de formes multiples, elle vient inéluctablement enrichir la littérature 

scientifique à travers ce thème pertinent qui pourrait aider les chercheurs à mieux s’orienter 

dans la recherche de l’expérience du vieillissement. Au niveau managérial, cette étude met en 

exergue un outil supplémentaire d’appui et d’orientation pour les prises de décision présentes 

et futures.  

Pour répondre à notre problématique de recherche, l’étude mixte (approche qualitative et 

approche quantitative) semble être la plus appropriée. Nous avons alors opté pour une démarche 

hypothético-déductive. Il s’agit de tester les hypothèses déduites de la littérature sur un 

échantillon supposé représentatif. Ceci nous permettra par la suite de confirmer ou d’infirmer 



Revue Internationale des Sciences de Gestion  

ISSN: 2665-7473   

Volume 8 : Numéro 1   
   

 

Revue ISG                                                        www.revue-isg.com                                                    Page 333 

la validité des hypothèses développées. La démarche hypothético-déductive consiste à 

soumettre à l’épreuve une hypothèse préalablement retenue. Il s’agit donc de la tester 

empiriquement.  

Le plan de cet article est structuré en quatre parties principales. La première partie porte tout 

d’abord, sur la littérature relative à nos concepts (le bien vieillir ; l’expérience du 

vieillissement ; le comportement de consommation des personnes âgées). Ensuite dans la 

seconde partie, nous exposons la méthodologie que nous avons adoptée dans le cadre de cette 

recherche. La troisième partie quant à elle, fait ressortir les différents résultats obtenus. Et enfin, 

la dernière partie, propose les discussions de ces résultats et ouvre la voie à de nouvelles 

perspectives.  

 

1. Revue de littérature 

Dans cette partie nous tenterons de définir l’expérience du vieillissement, puis le comportement 

du consommateur âgé ainsi que l’effet du  bien vieillir désiré sur la relation expérience du 

vieillissement et comportement de consommation des personnes âgées. 

 

1.1. L’expérience de vieillissement 

S’adapter aux changements induits par le vieillissement, se défendre des imprévus et des 

vicissitudes de l’avancée en âge, est matière de culture, de savoir-faire, d’apprentissage, de 

ressources, d’expériences individuelles et socialement situées. La vie réelle des individus ne se 

déroule pas dans une dimension de pur calcul ou d’un utilitarisme propre à l’être humain. Elle 

implique d’autres données, comme « la valeur donnée à une action, le plaisir pris à l’accomplir, 

la présence des autres à ce moment, etc. » (Le Breton, 2000). Ainsi une recension des écrits en 

gérontologie permet de constater que les études empiriques portant sur les expériences du 

vieillissement sont effectuées auprès d’un échantillon composé aussi bien d’hommes que de 

femmes. Cependant, le nombre de femmes est largement supérieur au nombre d’hommes, dans 

la plupart des articles étudiés. Ce constat se justifie notamment parce que partout dans le monde, 

la proportion des femmes vieillissantes est plus grande que celle des hommes du même âge 

(ONU, 1999). 

Plusieurs travaux scientifiques ont été effectués sur les expériences du vieillissement (Keller, 

Leventhal & Larson, 1989 ; DeVore, 1995 ; Adams-Price, Henley & Hale, 1998 ; Sharon, 

2000 ; Brunell et al, 2001 ; Duggleby & al., 2002 ; Durham, 2003 ; Easley & Challer, 2003 ; 

Carey, 2004 ; Hinck, 2004).  
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L’étude de Keller, Leventhal et Larson (1989), porte sur l’expérience du vieillissement des 

personnes âgées, demeurant dans la communauté. La signification du vieillissement est 

généralement positive, pour ces personnes. L’étude fait apparaitre un degré élevé de satisfaction 

et d’efficacité dans la réalisation de leurs activités. En revanche, les répondants associent tout 

de même au vieillissement des changements négatifs. Ces participants suggèrent des stratégies 

d’ajustement à l’âge mûr pour faire face aux pertes, la gestion du stress, l’engagement envers 

d’autres individus et le changement de la vision donnée au vieillissement. En conclusion de 

cette recherche, les auteurs soutiennent que, même si la vieillesse s’accompagne de 

changements négatifs et fait appel à des stéréotypes dans la société, elle est perçue comme une 

période positive de la vie. 

 

1.2. Le comportement de consommation 

Guiot (2006) a proposé un cadre d’analyse du comportement du consommateur âgé. Davantage 

que le vieillissement objectif qui est caractérisé par des changements biologiques (détérioration 

générale des principales fonctions du corps humain) et des changements cognitifs (déficits 

d’attention et de mémorisation, épanouissement de la créativité, etc.), c’est la manière dont 

ceux-ci sont perçus qui détermine la nature des répercutions sur le comportement. Les travaux 

de Guiot (2006) mettent en avant le rôle médiateur des mécanismes d’ajustement au 

vieillissement dans la relation entre les effets du vieillissement subjectif et le comportement 

d’achat. Chez les personnes âgées, les événements stressants sont nombreux. Elles sont 

progressivement exposées à de nombreuses menaces du concept de soi comme la diminution 

du réseau social, la perte d’autonomie, le décès du conjoint, etc. dès lors, pour s’adapter à ces 

événements de vie déstabilisants, l’individu doit avoir recours à des stratégies d’ajustement. 

Lazarus et Folkman (1984) ont fourni un travail considérable sur le coping dans le contexte de 

l’approche cognitive du stress. Cette approche s’inscrit dans une perspective appliquée, 

interventionniste et comportementale puisqu’elle vise à permettre un meilleur ajustement face 

à un évènement stressant. L’étude du coping en tant que processus implique donc que l’attention 

soit portée sur le changement permanent des stratégies de coping au cours du temps en fonction 

des situations.  

Selon Lazarus et Folkman, (1984), la stratégie d’ajustement désigne l’ensemble des efforts 

cognitifs et comportementaux destinés à maitriser, tolérer ou diminuer l’impact d’une situation 

difficile sur le bien-être physique et psychologique. Les auteurs ajoutent que les consommateurs 

âgés ne subissent pas passivement les situations difficiles, ils interviennent pour établir les 
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conditions qui leur soient propices. En ce sens, la stratégie d’ajustement serait une fonction 

permettant de s’adapter à un environnement.  

Cependant, la littérature ne fait pas distinction entre le vieillissement réussi en tant que résultat 

et les moyens et comportements déployés pour l’atteindre. Il convient donc de clarifier la 

distinction entre, d’une part, une approche normative et objective centrée sur le résultat du 

vieillissement, et une approche subjective centrée sur les stratégies d’ajustement au 

vieillissement mises en œuvre pour atteindre les objectifs propres à chacun, d’autre part. si les 

deux approches ne sont pas encore mobilisées en marketing, la seconde, de nature subjective et 

adaptive, semble présenter davantage de potentiels pour cette discipline car elle envisage le 

réussite du vieillissement comme la mise en œuvre de stratégies d’ajustement pouvant faire 

l’objet d’une offre de produits et de services.  

 

1.3. Bien vieillir désiré 

Le bien vieillir se définit par le maintien de l’autonomie fonctionnelle, notamment via 

l’optimisation du bien-être physique, mental et social (Gangbè & Ducharme, 2006). Toutefois, 

des divergences apparaissent quant à la définition précise du concept de bien vieillir. Ces 

contradictions apparaissent au niveau de la culture (occidentale par opposition à celle des autres 

pays), de la perspective d’utilisation du concept (celle des chercheurs ou celle des personnes 

âgées) et de la perspective de contenu de la notion (biomédicale ou holistique) (Gangbè & 

Ducharme, 2006). Le concept de bien vieillir désiré introduit par Sengès et ses collègues est 

défini comme « la perception de l’importance relative aux objectifs à poursuivre dans la quête 

du vieillissement souhaité par l’individu selon les ressources physiques, sociales, 

psychologiques et financières» (Sengès, Guiot, et Chandon, 2019).  Nous avons donc choisi le 

bien vieillir désiré comme cadre général dans lequel nous inscrivons ce travail de recherche.Ces 

dimensions composées de trois facettes ont été proposées par Sengès et al, (2014), en suivant 

la méthodologie de Churchill(1979) il s’agit du BVD physique, du BVD social et du BVD 

psychologique. 

Le BVD physique fait référence aux objectifs de maintien d’une apparence physique attrayante 

en vieillissant.  

Cet aspect semble être un point de consensus dans les études de plusieurs auteurs proposant des 

solutions à un vieillissement optimal. Comme relaté dans la problématique, Rowe et Kahn 

(1997) dans leur définition du vieillissement réussi, mentionnent les aspects normatifs du 

vieillissement réussi et estiment que la faible probabilité de maladie est primordiale certes, mais 



Revue Internationale des Sciences de Gestion  

ISSN: 2665-7473   

Volume 8 : Numéro 1   
   

 

Revue ISG                                                        www.revue-isg.com                                                    Page 336 

que le maintien de l’activité physique est incontournable pour prévenir les maladies et donc 

pour bien vieillir. Ils pensent que même si on est à un âge avancé, il n’est pas trop tard pour 

réduire les risques de certaines maladies (ibid., p. 121). La littérature montre que l’activité 

physique permet de réduire les risques de développer certaines pathologies, telles que certains 

types de cancers ou les maladies cardiovasculaires, de lutter contre l’obésité incidente et le 

diabète non insulinodépendant, ou encore de prévenir l’ostéoporose (Prakash, Voss, Erickson, 

et Kramer, 2015). 

Sur le plan psychologique, le BVD psychologique fait référence  aux objectifs d’acceptation 

sereine du vieillissement, la capacité de s’adapter au vieillissement et une meilleure 

connaissance de soi en vieillissant. Ainsi, + l’activité physique engendre notamment des bien 

faits sur le sentiment de bien-être (Netz, Wu, Becker, et Tenenbaum, 2005), diminue l’anxiété 

(Anderson et Shivakumar, 2015) et est lié à une meilleure qualité de vie (Omorou, Langlois, 

Lecomte, Briançon, et Vuillemin, 2016) Cette affirmation est corroborée par les recherches de 

la fondation Mac Arthur (Rowe et Kahn, 1998), qui au terme d’une longue et minutieuse étude 

sur des personnes âgées, concluent que pour continuer de bien « fonctionner » physiquement et 

mentalement, il est vital non seulement d’améliorer son bien-être physiologique par des 

activités sportives, mais aussi de maintenir sa santé mentale, ses relations sociales.  

 

1.4 Synthèse des hypothèses 

Il s’agit ici de faire ressortir les différentes relations entre les dimensions du bien vieillir désiré  

et (l’expérience de vieillissement et le comportement de consommation des personnes âgées). 

Tableau 1: Tableau récapitulatif des hypothèses 

 HYPHOTHESES 

H1 Le BVD désiré physique modère faiblement  la relation entre l’expérience du 

vieillissement et le comportement de consommation des personnes âgées 

H2 Le BVD désiré social modère significativement la relation entre l’expérience du 

vieillissement et le comportement de consommation des personnes âgées 

H3 Le BVD désiré psychologique modère significativement la relation entre 

l’expérience du vieillissement et le comportement de consommation des 

personnes âgées 

Source : Auteur 
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2. Méthodologie adoptée 

L’étude quantitative est la méthodologie appropriée pour notre étude. Deux étapes ont 

caractérisé cette phase : ce sont la collecte de données et l’analyse des tests de la structure 

factorielle des échelles et les tests de fiabilité.    

Plusieurs méthodes existent en ce qui concerne l’administration d’un questionnaire. Dans notre 

étude, c’est l’administration en face à face qui a été retenue. Elle constitue en Afrique, le mode 

d’administration du questionnaire le plus efficace pour les enquêtes puisqu’elle permet 

d’obtenir des informations fiables auprès des populations qui sont le plus souvent des 

analphabètes (Ouattara, 2003). En outre, la méthode d’administration en face à face, a permis 

également de recueillir de manière instantanée les opinions des consommateurs, de traduire les 

items dans la langue locale de l’enquêté. Au total 176 personnes âgées ont été interrogées. 

Nous avons rédigé un questionnaire pour une deuxième collecte, comme ce fut le cas lors de la 

première collecte de données. Il comprend essentiellement les items épurés de la première 

collecte de données. Cette seconde collecte des données s’est effectuée auprès de personnes 

âgées de plus de 50 ans. Grace à L’échelle de Likert à cinq points la collecte des réponses aux 

différentes questions a été réalisée. Toutefois, dans le cadre d’une analyse factorielle 

confirmatoire, la taille de l’échantillon doit excéder 150 observations (Anderson et Gerbing, 

1988), voire 200 (Evrard et al. 2003). En deçà de ce seuil la probabilité d’accepter un modèle 

théorique faux est plus élevée (McQuitty, 2004). Il nous fallait alors avoir un échantillon dont 

la taille est supérieure à 200 individus. Ainsi, la taille de notre échantillon dans cette phase 

d’analyse confirmatoire est de 300 personnes âgées sélectionnées selon la méthode de 

convenance. 

Une fois le modèle spécifié, nous avons réalisé des études quantitatives sur deux échantillons. 

Sur le premier échantillon de 176 personnes âgées, les différents instruments de mesure dont 

l’instrument de mesure du bien vieillir ont été testés, essentiellement à partir des verbatim et de 

l’étude qualitative et les outils de mesure des autres variables mobilisées par le modèle de 

recherche ont été validés. Sur le deuxième échantillon de 300 personnes âgées, une étude 

quantitative confirmatoire a été réalisée. C’est donc sur cette étude que se développera notre 

analyse de recherche. Il s’agit dans cette étude, de tester les liens entre les concepts à partir de 

la méthode de l’équation structurelle. Cette dernière enquête servira à tester le modèle final. Au 

total, ce sont 476 personnes âgées de 50 ans et plus qui ont été interrogées. 
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3. Résultats de la recherche 

Nous analysons le rôle de chacune des dimensions du BVD sur les liens entre Expérience du 

vieillissement et Comportement de Consommation. 

  

3.1 Analyse du rôle modérateur du BVD physique 

Notre résultat souligne globalement que le rôle modérateur de cette variable est faible sur la 

relation entre l’expérience du vieillissement et le comportement de consommation chez les 

personnes âgées. En effet, ce sont essentiellement trois liens qui paraissent affectés par le BVD 

Physique, en l’occurrence les liens Générativité-Epargne, Nostalgie-Epargne et Anxiété-

Loisirs. 

En effet, la Générativité, qui influençait positivement l’épargne à hauteur de 0,873, en l’absence 

du BVD Physique, exerce un effet réduit à 0,120 en présence de ce modérateur. Il en est de 

même pour le lien Nostalgie-Epargne où l’effet baisse de 0,356 à 0,115. Nous pouvons en 

déduire que le BVD Physique réduit l’intensité de l’effet de la Générativité et de la Nostalgie 

sur l’Epargne. 

A contrario, la présence du BVD Physique a rendu significative la relation Anxiété-Loisirs. A 

cet effet, l’indice de significativité p est passé de 0,879 à 0,000 (inférieure à 1%) et l’intervalle 

de confiance (symbolisant le second indice de significativité) exclut zéro (0). Cependant cette 

influence s’avère négative (β= - 0,208). En d’autres termes, en présence du BVD Physique, 

l’augmentation de l’Anxiété conduit à la réduction de la fréquence des loisirs. 

Excepté ces trois liens, le BVD Physique n’a aucune autre influence significative sur les autres 

relations. 

 

3.2 Analyse du rôle modérateur du BVD social 

Cette analyse a aussi été réalisée à l’aide de la Macro process de Hayes (2013). Chacun des 

liens a fait l’objet de test. 

Il apparait que le BVD Social modère les liens entre d’une part la Générativité, l’Age subjectif 

et la Nostalgie et d’autre part l’Epargne (Tableau 32). A cet effet, même si nous apercevons une 

modération positive dans les trois cas, il importe, certes, de souligner le fait que le BVD Social 

réduit l’effet de la Générativité et de la Nostalgie sur l’Epargne. Ces influences s’amenuisent 

respectivement en passant de 0,871 et 0,352 à 0,146 et 0,124. Nous en concluons qu’en présence 

du BVD Social, l’intensité des effets de la Générativité et de la Nostalgie sur l’Epargne baisse. 
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En outre, le troisième effet modérateur rend le lien Age subjectif-Epargne significatif (de p = 

0,055 à p= 0,020). Ce lien était aussi négatif. Cependant, la présence du BVD Social rend l’effet 

de l’Age subjectif significatif et positif. 

Cette analyse est aussi valable pour la modération du BVD Social sur la relation Anxiété-

Loisirs. En effet, bien qu’il n’existait pas de significativité entre ces deux dernières variables, 

la présence du modérateur a permis de modifier la donne tout en maintenant l’influence négative 

qui prévalait. Le BVD Social modère négativement l’effet de l’Anxiété sur les Loisirs. 

Enfin, contrairement aux autres effets, le BVD Social amplifie l’effet de l’Anxiété sur 

l’Assurance (p= 0,024 et β= 0,205) : effet étant égal à 0,124 en l’absence du modérateur. On en 

conclut que l’interaction « Anxiété*BVD Social » influe plus fortement sur l’Assurance. 

En dehors de ces 5 liens, l’effet du BVD Social reste insignifiant au total sur 11 liens. 

 

3.3 Analyse du rôle modérateur du BVD psychologique 

Sur les 16 liens entre Expérience du vieillissement et Comportement de consommation chez les 

personnes âgées, seules 4 sont influencées par le BVD Psychologique. Il s’agit des relations 

Nostalgie-Epargne, Nostalgie-Loisirs, Anxiété-Assurance et Anxiété-Loisirs. 

Le BVD Psychologique ralentit l’influence de la Nostalgie sur l’Epargne (de 0,253 à 0,091), et 

par la même occasion accentue l’effet négatif de la Nostalgie sur les Loisirs (de -0,129 à -0,182. 

Enfin, le BVD Psychologique améliore l’effet positif de l’Anxiété sur l’Assurance (de 0,126 à 

0,229) tandis qu’il permet de passer d’une relation non significative entre Anxiété et Loisirs à 

une relation significative et négative (p˂5% et intervalle excluant 0). En présence du BVD 

Psychologique, les personnes âgées anxieuses réduisent la fréquence des loisirs (-0,122). 

L’ensemble des résultats ayant étés présentés, nous nous proposons maintenant de les analyser 

un peu plus en profondeur et de les discuter.  

 

4. Discussion des résultats 

Nous analyserons successivement le rôle modérateur du bien vieillir désiré physique, du bien 

vieillir désiré social, du bien vieillir désiré psychologiques dans la relation entre l’expérience 

du vieillissement et le comportement de consommation des personnes âgées. 

 

4.1 Le BVD désiré physique dans la l’expérience du vieillissement et le comportement 

de consommation des personnes âgées 

Nos résultats soulignent globalement que le rôle modérateur de cette variable est faible sur la 

relation entre l’expérience du vieillissement et le comportement de consommation chez les 
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personnes âgées. En effet, ce sont essentiellement trois liens qui paraissent affectés par le BVD 

Physique, en l’occurrence les liens Générativité-Epargne, Nostalgie-Epargne et Anxiété-

Loisirs. Le BVD physique qui fait référence aux objectifs de maintien d’une apparence 

physique attrayante en vieillissant. Nos résultats indiquent que la personne âgée, lorsqu’elle 

augmente les dépenses en médicaments ou en aliments fonctionnels en vue de maintenir une 

bonne santé physique, elle diminue sa propension à épargner. Nous pouvons en déduire que le 

BVD Physique réduit l’intensité de l’effet de la Générativité et de la Nostalgie sur l’Epargne. 

A contrario, la présence du BVD Physique a rendu significative la relation Anxiété-Loisirs. En 

d’autres termes, en présence du BVD Physique, l’augmentation de l’Anxiété conduit à la 

réduction de la fréquence des loisirs. 

 

4.2 Le BVD désiré social dans la l’expérience du vieillissement et le comportement de 

consommation des personnes âgées 

Il apparait que le BVD Social modère les liens entre d’une part la Générativité, l’Age subjectif 

et la Nostalgie et d’autre part l’Epargne. A cet effet, même si nous apercevons une modération 

positive dans les trois cas, il importe de souligner le fait que le BVD Social réduit l’effet de la 

Générativité et de la Nostalgie sur l’Epargne. Il faut rappeler que Le BVD social reflète la 

volonté d’assumer ses responsabilités sociales et familiales en vieillissant. Il s’agit en particulier 

de veiller au bien-être de sa famille, de ses proches et des nouvelles générations, et comme la 

personne âgée continue d’assumer ses responsabilités (la sante, l’éducation...) cela fait baisser 

sa propension à épargner. Les résultats des recherches montrent une évolution des centres 

d’intérêt des personnes âgées vers des buts liés à la famille et des buts génératifs. Ces résultats 

corroborent les travaux de Lang et Carstensen, (2002). 

L’importance accrue avec l’âge, des buts relatifs à la famille et à ses membres peut être 

expliquée par la théorie de la sélectivité socio affective (Carstensen ,1991). Sur ce point, 

Castano et al, (2002) ont montré que lorsque l’on évoque la mort, les individus tendent à 

ressentir plus fortement leur appartenance à un groupe. Or, les personnes âgées sont 

probablement plus que d’autres exposées à l’idée de la mort (Urien et Guiot, 2007). 

 

4.3 Le BVD désiré psychologique dans la l’expérience du vieillissement et le 

comportement de consommation des personnes âgées 

Les objectifs psychologiques reflètent essentiellement l’acceptation sereine du vieillissement, 

la capacité de s’adapter au vieillissement et une meilleure connaissance de soi en vieillissant. 

Les résultats de cette étude font ressortir que le BVD Psychologique influence les relations 
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Nostalgie-Epargne, Nostalgie-Loisirs, Anxiété-Assurance et Anxiété-Loisirs. A l’analyse on se 

rend compte que le BVD Psychologique ralentit l’influence de la Nostalgie sur l’Epargne et par 

la même occasion accentue l’effet négatif de la Nostalgie sur les Loisirs. 

Enfin, le BVD Psychologique améliore l’effet positif de l’Anxiété sur l’Assurance tandis qu’il 

permet de passer d’une relation non significative entre Anxiété et Loisirs à une relation 

significative et négative. En présence du BVD Psychologique, les personnes âgées anxieuses 

réduisent la fréquence des loisirs. 

 

Conclusion  

Cette communication a pour but de mettre en exergue le rôle du bien vieillir désiré dans la 

relation entre l’expérience du vieillissement et le comportement de consommation des 

personnes âgées.  

Pour atteindre ce but, nous avons adopté une méthodologie de recherche qui repose sur une 

approche hypothético déductive. 

Par rapport aux objectifs de recherche, le modèle issu de cette étape qualitative repose sur deux 

hypothèses. Lors de l’analyse de l’enquête, nous avons identifié trois dimensions du bien vieillir 

désiré (bien vieillir désiré physique, bien vieillir désiré social et bien vieillir désiré 

psychologique). Ces variables ont été intégrées dans notre modèle de recherche afin d’expliquer 

le comportement de consommation des personnes âgées. Suite à cette première partie théorique, 

nous avons procédé à l’étude empirique. Ainsi, lors de la mise à l’épreuve de notre modèle, au 

niveau empirique, l’enquête par questionnaire en face à face a été retenue. Nous tenons à 

préciser que des études quantitatives sur deux échantillons ont été réalisées. Sur le premier 

échantillon de 176 personnes âgées, les différents instruments de mesure, dont l’instrument de 

mesure du bien vieillir ont été testés, essentiellement à partir des verbatim de l’étude qualitative 

et les outils de mesure des autres variables mobilisées par le modèle de recherche ont été validés. 

Sur le deuxième échantillon de 300 personnes âgées, une étude quantitative confirmatoire a été 

réalisée sous le logiciel AMOS 23. Cette analyse  nous a permis de valider nos échelles de 

mesure et tester notre modèle de recherche. 

A l’issue de cette phase, nous avons abouti à des échelles valides et fiables. Aussi, le test de 

notre modèle de recherche, dont l’objectif était de confirmer ou d’infirmer un ensemble 

d’hypothèses issues de la théorie, nous a permis de valider certaines d’entre elles et d’en rejeter 

d’autres.  
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Ce travail a nécessité au niveau théorique, le recours à plusieurs variables et modèles théoriques 

avec une méthodologique complexe et rigoureuse. D’un point de vue méthodologique, cette 

thèse a permis la conception et la construction d’échelle de mesures fiables pour l’ensemble des 

variables de notre modèle et particulièrement pour les dimensions du bien vieillir désiré à partir 

de la revue de littérature, d’entretiens semi-directifs et d’analyses quantitatives. L’échelle ainsi 

obtenue présente de bons indices d’ajustement, de fiabilité et de validité. Elle peut donc être 

réutilisée dans d’autres recherches pour découvrir des liens avec d’autres concepts. 

L’identification des motivations à bien vieillir des personnes âgées permet de mieux 

comprendre les attentes de cette clientèle hautement stratégique. Il ressort de ce travail qu’une 

personne qui souhaite bien vieillir physiquement n’a pas les mêmes besoins et attentes qu’une 

autre qui souhaite bien vieillir socialement dans un contexte du vieillissement réussi. 

L’un des points d’appui de cette communication était l’insuffisance de compréhension du 

comportement de consommation d’une clientèle stratégique : les personnes âgées. A l’issue de 

ce travail, nous avons accès à une meilleure compréhension des motivations des personnes 

âgées à bien vieillir. 

Nos résultats, en accord avec la littérature, fournissent un cadre explicatif qui permet aux 

managers de cibler leurs actions incitatives en fonction des facteurs qui influence le 

comportement d’achat des personnes âgées. L’idée est d’utiliser les notions de partage et de 

transmission pour élaborer le « mix-marketing ». Autrement dit, il convient d’utiliser les 

motivations qui ont une influence significative sur l’intention de consommer pour adapter le 

nom et la communication des produits.  L’introduction du BVD dans les stratégies de 

segmentation semble d’autant plus intéressante que les personnes âgées sensibles au bien vieillir 

pourraient constituer une cible de prédilection pour les entreprises dans plusieurs domaines tels 

que les loisirs, les produits financiers, la santé. Nos travaux offrent également aux 

professionnels du marketing une meilleure compréhension de cette cible en mettant à jour la 

nature de l’aspiration à bien vieillir des personnes âgées.  

Les entreprises peuvent aussi jouer sur la nostalgie, et le besoin de postérité et de transmission, 

que peuvent avoir certaines personnes âgées, et leur proposer des produits ou services de 

qualités. Ils font en effet attention à ne pas consommer inutile. La nostalgie et les désirs de 

postérité et de transmission peuvent être également utilisés par les pouvoirs publics dans des 

campagnes d’incitation de comportements écologiques. De plus, l’adoption de ce type 

d’attitudes peut permettre aux personnes âgées de mieux vivre leur vieillissement. 
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Par ailleurs, la qualité des conseils adressés aux clients peut être améliorée. En complément 

nous pensons que cette recherche offre un cadre de compréhension qui permettra de développer 

des offres plus adaptées, et mettre en valeur des vecteurs de communication afin d’améliorer la 

visibilité des managers et ainsi éviter les abus.  

Au final, cette recherche aide la communication en matière d’achat lorsqu’elle cible cette 

population et aide à la segmenter en fonction des caractéristiques du bien vieillir. 

Ce travail présente un certain nombre de limites qu’il nous semble important de souligner pour 

frayer la voie à des recherches ultérieures.  

Une limite porte sur le fait que d’autres dimensions du bien vieillir désiré pouvant influencer la 

relation entre l’expérience du vieillissement et le comportement de consommation des 

personnes âgées n’ont pas été prise en compte dans notre modelé de recherche. Il aurait fallu 

considérer ces dimensions pour appréhender le construit de BVD de façon plus complète. Il 

s’agit entre autres du fonctionnement cognitif (Rowe et Kahn), de la question de l’apparence 

physique (Bowling, 2012) ou encore de la spiritualité (Troutman &al, 2011). 

En outre, l’attention chez les personnes âgées se présente comme une limite. En effet, quand 

plusieurs tâches leur sont données les personnes âgées se concentrent moins que les jeunes. A 

la lumière de ce qui précède, il peut y avoir des biais méthodologiques lors d’enquêtes faites 

auprès des personnes âgées comme le mentionne Boulbry (2006), c’est le cas, par exemple, 

pour le nombre trop important de questions, la similarité de la formulation des questions, etc. 

Cependant, il convient de souligner que le champ d’application du concept de BVD n’est pas 

limité à la population des personnes de plus de 50 ans. Si le bien vieillir demeure une 

préoccupation secondaire chez une majorité d’adultes de moins de 40 ans, ceux déjà sensibles 

au bien vieillir sont susceptibles de mettre en place des stratégies individuelles de long terme, 

dans plusieurs domaines tels que les finances, l’assurance, la santé (dont l’alimentation et 

l’activité physique). Ils pourraient former une autre cible intéressante pour les entreprises et 

feront l’objet de recherches ultérieures. 
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